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TYPOLOGIES AGRO-NUTRITIONNELLES

La presente etude fait suite a deux precedents publications de l'I.A.M.M. :

1 - Modeles de consommation alimentaire : Essai de typologie, I A M M,

1978, 104 p.

2 - Essai de typologie mondiale des modeles de consommation alimentaire,

decembre 1980, 92 p.

Elle voudrait etre un approfondissement et une synthese et clore, au

moms provisoirement, la serie d'etudes sur les modeles alimentaires reali-

se-es sur la base des bilans publies par la FAO.

Elle porte sur les modeles agro-nutritionnels (MAN) etablis sur la

base de la consommation moyenne par habitant et par pays.

Cette recherche a et6 realisee dans le cadre des projets de. liaison

Recherche-Enseignement de la Sous-Direction de la Recherche et des Programmes,

D G E R, Ministere de l'Agriculture.

2eme edition,

lere edition : IAN - aoat 1982.
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I - METHODES ET CONCEPTS

1.1. Disponibilites alimentaires par habitant

La base statistique de nos etudes sur la typologie mondiale de la
consommation alimentaire est constituee par les publications de la FAO
sur les bilans alimentaires :

1/ Bilans alimentaires provisoires : moyennes 1972-1974, Rome, 1977.
2/ Bilans alimentaires : moyennes 1975-1977 et disponibilites alimen-

taires par personne : moyennes 1961-1965, 1967 a 1977, Rome, 1980.

La methode des bilans est fondee sur des "comptes de ressources et
d'emplois" par categorie de produits comestibles (vegetaux et animaux)
et par pays : elle permet de determiner les disponibilites par habitant,

•par an en kilos et par jour en grammes, en calories (nombre) en protanes
(grammes) et en lipides (grammes).

Un produit agricole, vegetal ou animal, n'est que partiellement consom-
mable et peut en outre donner lieu plusieurs produits. Par exemple,
le blg donne du son et de la farine ; celle-ci peut 'etre transformee en
macaronis, pain, patisserie, etc. Pour chaquecategorie de produit comestible,
la FAO indique donc le produit initial et le produit final, lequelest
finalement pris en consideration dans les bilans. Ceux-ci s'etablissent
comme suit :

Disponibilite interieure (DI) = Produit final (PF) + Importations (IM)
+ Variations de stocks (VS) - Exportations (EX).

(1) DI = PF + IM VS - EX

Les disponibilites interieures sont reparties par categorie de produits
consommes :
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Consommation interieure (CI) = Alimentation du betail (AB)

+ Semences (SE) + Transformation pour l'alimentation humaine ou

consommation humaineirl6recte (CHI) + Transformation pour d'autres

usages (TI) + Pertes (PR) + Consommation humaine directe (CHD).

(2) CI =AB + SE + CHI + TI + PR + CHD

De (1) et (2) on tire :

CH = CHD + CHI = PF + IM; VS - EX - (AB + SE + TI + PR)

= PF + IM - (EX + AB + SE + TI + PR)+ VS

L homogenate de ces egalites comptables est assure en exprimant

les quantites en "equivalent de produit de base" (Ex. : equivalent

grains, poids de carcasse, etc...).

La methode est rappelee id i pour en montrer la complexite statistique.

Malgre les progres realises par la FAO, les regroupements faits dans

certains pays par les enqu'etes de consommation montrent que les resul-

tats presentent encore une marge d'incertitude variable selon les

pays, en fonction de la credibilite de leur appareil statistique.

Les principales sources d'incertitudes concernent :

- Les statistiques agricoles de base (production commercialisee et auto-

consomme ; animaux vendus et abattus sur les lieux de production, etc.).

- Les variations de stocks a tous les stades des filieres agro-alimen-
taires (production, transformation, commerce national et international,

consommation, stocks gouvernementaux, etc...). Ces variations sont

extr6mement difficiles a saisir : on pense que le calcul de moyennes
sur plusieurs an/ages reduit l'inexactitude.



- Le controle des importations et exportations et des transferts gratuits

(permeabilite de;certaines frontieres).

L'evaluation des semences et des consommations animales.

- Les pertes le long des filieres agro-alimentaires depuis le point de

comptabilisation qui est le plus souvent les disponibilites a la ferme.
Les pertes comptabilisees ne eoncernent donc pas les pertes avant et

pendant la recolte, mais seulement aprs recolte. Ces pertes sont impor-

tantes, notamment lorsque le stockage se fait a la ferme, selon des
procedes peu efficaces, ou lorsque les circuits commerciaux sont longs

et complexes, les transports difficiles, etc... Les pertes proviennent

notamment des invendus perissables et du mauvais fonctionnement des

organismes de collecte.

- La transformation des aliments disponibles pour la consommation humaine

en calories et nutriments, sur la base de tables de compositions des

aliments. Bien que la FAO ait regionalise les tables, il existe de

nombreux facteurs de fluctuation de la composition nutritionnelle

(varietes et races, conditions de recolte et d'elevage, d'usinage, de

conservation, importance relative des dechets, etc...).

Les disponibilites alimentaires degagees par habitant au stade de 

la consommation,"sont derives des disponibilites totales pour la consom-

mation humaine, en divisant ce chiffre par la population totale qui a

effectivement eu acces aux disponibilites pendant la periode de reference,

c'est-a-dire la population presente (de facto) dans les limites geographi-

ques actuelles du pays en question, au point median de la periode de ref6-

rence" (FAO). Il ne s'agit donc pas de la population "nationale", mais

de la population "residente".
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Une nouvelle source d'incertitude est introduite compte tenu

notamment de l'importance dans certains pays des migrations internatio-

nales (eventuellement semi-clandestines) et des refugies.

1.2. Disponibilites et consommation par habitant

La mgthode des bilans alimentaires permet de calculer les disponibilitgs

moyennes par habitant : cette moyenne est d'autant moms significative 

que la consommation sociale est plus heteroene, et donc que la dispersion

statistique par rapport a la moyenne est plus forte. Les societes sont
toujours heterogenes et de nombreux facteurs expliquent les disparites

alimentaires : disparitesdes besoins bio-culturels et des comportements

(plasticite nutritionnelle), demographiques (pyramide des "ages), ethniques

(migrations internationales), economiques (activites, revenus, etc...),

geographiques (population rurale et urbaine, etc...), politiques (de main-

tien ou de reduction des disparites), pression de la population sur les

ressources (abondance ou penurie) et finalement, developpement du mode de

production alimentaire et organisation sociale de la production (et toutes

les consequences qui en resultent : distribution des pouvoirs d'achat

et des positions sociales).

Les disponibilites alimentaires statistiques moyennes par habitant sont

calculees au stade de la consommation. Mais ces disponibilites different

des quantites reellement consommes pour plusieurs raisons :

Il n'est pas tenu compte dans les bilans"des pertes de parties comes-

tibles et non comestibles du produit qui interviennent apres le stade du

commerce de detail, par exemple, dans la cuisine" (FAO).

Ces pertes sont dries a la mauvaise conservation, aux dechets de prepa-
ration plus ou moms importants, aux aliments jets, laisses dans l'assiette

etc... ou recevant une autre destination que la consommation humaine telle

que les animaux de comDagnie (nombreux et gras dans les pays developpes).



-6

Une distinction importante est donc a faire entre les aliments dispo-
nibles au niveau du detail, dans l'assiette et finalement dans la bouche

du consommateur. Si, dans les pays developpes, l'hypothese est probable-

ment une faible perte par conservation mais des pertes importantes par

gaspillage et une forte consommation par les animaux de compagnie, il en

resulte que les disponibilites alimentaires sont fortement superieures

aux quantites reellement consommees.

Pour la France, R. CARILLON estime que les pertes en6rgetiques entre

la sortie alimentaire de l'agriculture et l'assiette du consommateur

sont d'environ 51 %; les pertes dans l'assiette avant la bouche du consom-

mateur representent 18 % des disponibilites dans liassiette (1).

Ceci conduit a penser que pour la France, sur la base de 3 200 kcal
de disponibilites alimentaires statistiques moyennes obtenues par la

mahode des bilans (FAO), les disponibilites statistiques moyennes dans

la bouche du consommateur seraient de l'ordre de :

3 200 - (3 200 x 0,2) ae2 600 Kcal

Les pertes comprendraient les aliments destines aux animaux familiers.

Toudours pour la France, H. DUPIN a calcule les apports nutritionnels

moyens conseilles (2 000 Kcal pour les femmes, 2 700 Kcal pour les

hommes) (2), connaissant la repartition de la population selon le sexe,

on peut calculer la "moyenne statistique conseillee" qui serait de :

(1) Disponibilites en sortie alimentaire de l'agriculture r-7-. 12,5 x 1013 Kcal.
Disponibilites dans l'assiette du consommateur = 6,35 x 1013 Kcal.
Disponibilites dans la bouche du consommateur = 5,2 x 1013 Kcal
Pertes = (6,35 - 5,2) x 1013 = 1,15 x 1013 Kcal
in "Etudes du CNEEMA", N°458 :'Llanalyse energetique de l'acte agricolet

(2) Henri DUPIN : "Apports nutritionnels conseilles pour la population
frangaise", CNRS-CNERNA, Editions Technique et Documentation, 1981.
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(2 000 x 27 250 x 103) + (2 700 x 25 670 x 103) 
1! 2 240 Kcal

52 920 x 10
3

L'apport calorique moyen conseille serait donc bien inferieur aux

disponibilites dans la bouche du consommateur, le frangais serait donc

surnutri en moyenne !

Le calcul des quantites disponibles dans la bouche du consommateur,

devrait donc tenir compte, par rapport aux disponibilites terminales sur

la chaine alimentaire, d'un coefficient final d'utilisation. De tels coef-

ficients sont particulierement difficiles a estimer et, actuellement,
ne le sont pas.

Les disponibilites alimentaires statistiques moyennes sont des ordres

de grandeur de la consommation : us sont sans doute plus sgnifiants

pour les agronomes et les planificateurs que pour les nutritionnistes et

les medecins.

1.3. Classification agro-nutritionnelle des aliments

Dans nos precedentes etudes, nous n'avons aborde qu'un aspect de la

consommation statistique moyenne par habitant : celle qui se rapporte a
la structure agro-nutritionnelle de la ration agro-nutritionnelle, car les

consommations sont exprimees en produits agricoles de base (equivalents

cereales, lait, etc...) et en calories (importance des differentes cate-

gories de produits de base dans la consommation totale).

La classification agro-nutritionnelle ne va pas sans difficultes. Nbus

avons retenu une classification en huit groupes : cereales, racines et

tubercules (I), sucre et miel (II), legumes et fruits (III), legumi-

neuses (IV), viandes, abats et oeufs (V), lait (VI), poissons et fruits

de mer (VII), matieres grasses (VIII) (cf. 1978, p. 18 (1)). Les aliments

(1)°Modles de consommation alimentaire : essai de typologle", IAMM, 1978,
Serie Etudes et Documents, N°13.
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des groupes I a III sont plutft glucidiques, ceux du groupe IV a VII,
riches en protides, et le groupe VIII est essentiellement lipidique.

Cette classification simple, synthetique, n'est pas pleinement satis-

faisante, ni toujours suffisamment explicite. Apres discussion de cette

classification (1978, p. 18 a 23), elle a 6-be estimee suffsante pour

une prethiere exploration de la typologie alimentaire, a la condition
toutefois de prendre en consideration certains sous-groupes fondamentaux,

permettant de preciser dans le groupe cereales, racines et tubercules (I)

l'importance relative des cereales et des tubercules ; dans le groupe

matieres grasses l'importance relative des huiles et graisses d'origine

vegetale et d'origine animale, ainsi que la composition du groupe

noix et olgagineux,

CLASSIFICATION AGRO-NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS

TYPES D'ALIMENTS PRODUITS FAO
_

GROUPES RETENUS

GLUCIDES - Sucre et miel
- Cereales
- Racines et tubercules
- Fruits
- Legumes

SM

CR

i FL

PROTIDES - Legumineuses (legumes secs)
- Viandes et abats
- Oeufs
- Poissons et fruits de mer

. LS

VO

PS
1

- Lait LT

LIPIDES - Huiles et graisses vegetales
- Huiles et graisses animales
- Noix et oleagineux

,

1 MG

- Epices
- Stimulants
- Boissons alcoolisees et autres ,

,
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Les modeles agro-nutritionnels statistiques moyens sont evidemment
tries insuffisants pour rendre compte de la realite alimentaire. Le modele
de consommation alimentaire (MCA) est un concept beaucoup plus complexe
que celui de modele agro-nutritionnel (MAN)car il se rapporte a des
categories sociales homogenes.

Dans notre essai de typologie mondiale, nous avons seulement esquisse
la problematique des disparites alimentaires (1980, p. 60 a 66) (1).
line analyse plus approfondie necessite de disposer d'enqu6tes pres des
unites de consommation individuelles et collectives.

1. 4. Typolozie agro-nutritionnelle

Sur la base de la classification agro-nutritionnelle des aliments
en huit groupes, nous avons etabli une typologie des disponibilites
caloriques statistiques moyennes par habitant et visualise cette typolo-
gie par- la construction de "Roses alimentaires" (2). .

La typologie etant fondee sur ce qui differencie,les consommations 
relatives  ont ete liaises en evidence par le calcul d'indices agro-nutri-
tionnels. Ces indices differencient mais ne caracterisent pas la struc-
ture reelle des modeles (la composition organique de la ration).

Pour le calcul des indices agro-nutritionnels, le modele alimentaire
statistique mOyen occidental (MASM/O) a ete pris come modele de reference
(disponibilites agro-nutritionnelles = 100). Ce choix ne siznifie pas que

(1)"Essai de typologie mondiale des MCA': Louis MALASSIS-Martine PADILLA,IAM, Decembre 1980.

(2) Cette representation est inspire par les travaux de R. LIVET (geogra-phic de l'alimentation), toutefois notre methodologie differe.
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le MASM/O est considere comme un "bon modle", ni que sa generalisation

soit souhaitable, meme si elle s'averait possible (ce qui n'est pas le

cas), mais parce que modle dominant, il a semble justilae d'envisaer

l'evolution de la consommation par rapport a lui.

Les modeles alimentaires statistiques moyens a l'echelle mondiale
sont donc differencies par les disponibilites alimentaires superieures

a 100 par produit, par rapport au modle occidental.

Sur cette base, 8 modeles fondamentaux ont &be differencies, ainsi

qu'un certain nombre de sous-types (cf. tableau N°1).

1:5. Visualisation des modeles "les roses nutritionnelles"

Les modeles sont visualises par la construction de "roses nutrition-

nelles" qui, sur la base d'un octogone et des indices relatifs des dis-

ponibilites en Kcal par groupes agro-nutritionnels, expriment un "profil

agro-nutritionnel".

Pour illustrer la construction de ces profils prenons l'exemple d'un

modle traditionnel cereales legumes sees represente par le Maroc (Fig.

L'octogone regulier, pour lequel chaque rayon est egal a 100 reprgsente
le MANSM occidental. Le modle marocain est caracterise, en 1961-63 comme

en 1972-74 par de fortes disponibilites relatives en eel-gales et legumes

secs et de tres faibles disponibilites en produits d'origine animale,

les consommtions apparen-tes de sucre (probablement lies a celles de the.),
ainsi que les matieres grasses, sont relativement peu importantes.

Sur la base du modle 1961-63, les disponibilites par habitant, et done

la consommation moyenne ne s'est pas occidentalisee : au contraire, le

caractere traditionnel du modle s'est renforce puisque les disponibilites

relatives en CR et en LS ont continu6 a croltre.



Tableau N°1 : TYPOLOGIE DES MODELES ALIMENTAIRES STATISTIQUES MOYENS

(Mbyerule 1972-1974)

QUALMCATION AL=TS
,

PATS (1)

, TYPES SOUS-TYPES 

,I
CARACTEPISTIC.1=2

. ANMO-SAION

i

LT, SM, VO ETATS-UNTS, AUSTRALIE, CANAaA, mum
=La: ZELANDE, PAYS-BAS, ROYAUME-UNI

J2. EUROP=T
,

VO, MG

,

BELGICUE-LUXEYBOURG, FRANCE, ALLEMAGUE
FEDERALEi CONTINLITAL

. SCANDINAVE

,

PS, LT (SM) NORVEGE, DANEMARK, SUEDE, FrImArm ISIANDE

JAPONAIS PS, CR JAPON, ECNG-KONG, MALAISIE, CO=/L.

JAPONAIS MRADITIONNEL PS, CR SENEGAL

. MEDITERRANEEN MEDIRAN = EUROF=3 CR, LS, FL (70) CRECE, ITALIE, ISRAEL, MALTS, CHYME, BULGARIE

MED1--xitANEEN AFR/CAIT CR, LS, FL TURCUIE, EGYPTE, LIE, LIBAB, STRIE, ARABIE
• SAOUDITE, PANAMA, PARAGUAY, TANZANIE, CAMEROUN

COTE D'IVOLIE

• MEDITIRRANEENJAPONAIS PS, CR, FL, LS PORTUGAL, ESPAGYE, SINGAPOUR, PAPUA
NVU- LE GULYEE

• MEDITZRRAN= EQUAWR TEN L$, FL, SM coLamilirE, EqUATEUR, ir..aLZUELA, COSTA RICA
•

'

6. EST-EUROP= URSS, POLOWE, TCa-COSLOVAQU/E, RDA, 503GRIE,
(diversifig) AUTR/CHE, stasqz

,T. URUGUAXEN CR, 70 URUGUAY, MONGOLIE

URUGUAY= MEDITEMAY-z.La CR, VO, FL ARGLJ1-NE •

a. Taxorrrorara

I

MADITIONNM

AGRICOLE ' ,

CR, LS

-

. MAROC, Tunsm, IRAN, raAK, ALGERIE, JORDANIE,
rEnur, ALBAN=

. SOUDAN, ETBZEOPIE, =MIA, GUINEE, FMT.CA,
TOGO, MODESIE, LESOTHO, BOTSWANA

. . ANGOLA, agg, BURUNDI, MOZAMBIQUE, ZAIRE
. MALI, TCHA NIGER, HAUTE-VOLTA
. BRESIL, CHILI, GUYANE, PEROU, MIQUE,
TdATVALA, NICARAGUA, EL SALVADOR

. (..d.I.Bz., =DE, PAKISTAN, LAOS, 3IRMANIE, NEPAL

CR, rrs (ro) YOUGOLAVIE, ROWAN=

.

,

RC (fgculent-
cirgalier)

CONGO, CENMAFRIQUE, LIBERIA? ZAMBIZ

t
C (PS) 7IETNAM, THAILANDE, INDONESIE, KAMPUCEEA

,

C (cgrialier) AFGHANISTAN, BANGLADESH

MAURITANIE, SOMALIETRADITIONNEL FIX= CR, LT

4-

2 CR a Cgsgales + racines et tubercules
SK a Sucre et miel

. FL a 7r-sits et lggumes
LS a Igglimes secs

(I) Le pays considgre camme reprgsentatif et souligng.

VO = Viande et oeurs
LT a Lait
PS a Poissons
MG a Matiares grasses
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Figure N°1 : MODELE TRADITIONNEL AGRICOLE : CEREALES, LEGUMES SECS

MG

  1972-74/1961-63

- 1961-63/1961-63

OCTOGON E= 1 00

MAROC

CR

VC)

PS

SM : Sucre et Miel
CR : Cgreales et Racines
FL : Fruits et Legumes
LS : Legumes Secs
PS : Poissons
VO : Viande et.Oeufs
LT : Lait

MG : Matieres Grasses
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1.6. Disponibilites relatives et absolues

Mais cette visualisation, qui permet de faire apparaltre l'origina-

lit6 des modeles ne doit toutefois pas creer d'illusions : par exemple,

la consommation des legumes secs peut e'tre tres importante en valeur

relative et faible en valeur absolue comme on peut le voir dans le

tableau N°2 : au Maroc, la consommation de legumes secs, tres importante
en valeur relative, ne represente que 2,5 % des ressources eneretiques !

Elle est pourtant 3 a fois plus importante que dans les modeles

0Qcidentaux. De m'eme, Si la consommation relative de cereales et de
poissons differencie le modele japonais, il n'en reste pas moms que

dans ce modele, 48 % des ressources energetiques sont fournies par les
cereales et 6 % seulement par le poisson. Les calories issues du poisson

sont toutefois dix fois plus elevees dans ce modele que dans le modele

anglo-saxon ou europeen continental.

Les disponibilites statistiques moyennes doivent donc'etre caracte-

risees a la fois, par les consommations relatives, clui les differencient
et les Tialifient„ et par les consommations absolues qui determinent la 

structure reelle de la ration.

1.7. Modeles agro-nutritionnels (MAN) et modeles de consommation alimen7

taire (MCA)

Bien que dans nos precedentes etudes, nous ayons pris come objectif,

d'etablir une typologe des modeles de consommation alimentaire (MCA),

il nous a paru souhaitable, dans la presente publication, d'utiliser

plutat l'expression de "Modele Agro-Nutritionnel" (MAN).

Sur la base des disponibilites alimentaires publiees par la FAO il est

en effet impossible d'etablir des MCA, selon le contenu que nous avons

donne' a ce concept (1978, p. 3).



Tableau N°2 : PART DES DIFFERENTS GROUPE DE PRODUITS DANS LA RATION ENERGETIQUE
QUOTIDIENNE MOYENNE, POUR LES PAYS-TYPES (en %)
(Moyenne 1972-197)4)

PAYS-TYPES i CR FL LS PS

,

VO LT MG SM

ETATS-UNIS 20 5 1 1 23 11 19 16

BELG.-LUXEMB. 27 4 1 1 19 8 22 10

NORVEGE 29 ' 4
,

1 2 12 16 21 12

GRECE 41 9 2

.

1
.

10
.

_

8 18 8

TURQUIE

.
60

. ,
. 8 3

.

0,5 4 3,5 12 . 8

PORTUGAL 44 6 2

.
2

4

9 4 17 9

JAPON 485 1 6 7 3 ih 11

SENEGAL 66 1
.

1 3

.

3 2 16 8

MAROC

„.

68 3 2,5 0,4 3 1,5 10 11
.,

MAURITANIE 56 3 3 2 6 15 5 10

URSS 47

,

3

,

1
.

2

.

11
.
10

.
10 13

.

COLOMBIE 14)
,

10 2

.

o,4 6 7,5 7 25

URUGUAY
.

4o 3 1 0,2 21 10 9 12

35 5 0,5 0,3 19

,

7 13 13
,

ARGENTINE

YOUGO SLAV-a 53 4 2 0,3 7 6 14 9

CONGO 75 4,5 0,5 2 2
,

0,5 11
I

3

VIETNAM 81 3 1 2 5 - 0,3 3 3

AFGHANISTAN

,
85

.)
3 1

4
— 3 2 4 2

4

MODELE OCCIDENTAL

.

.
30 5 1

,
1,5 17 9 17,5 13

Source : Nos calculs a partir de : "Bilans alimentaires provisoires
de la FAO", 1972-1974.
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Le MCA exprime a la fois le volume et la structure de la ration
(aliments, nutriments, coefficients alimentaires budgetaires) et les

modalites de la consommation (unite socio-economique de consommation,

pratiques alimentaires, etc...).

Le MCA exprime donc "le quoi" et le "comment" alimentaire. Ii n'est

significatif que pour une strate de population ayant des comportements

relativement homogenes (urbains et ruraux, categories socio-profession-

nelles, classes sociales, etc...). Il ne peut donc'etre etabli que sur

la base d'enquetes de consommation.

Les bilans alimentaires de la FAO permettent de calculer les dispo-

nibilites (en kg, en calories, en nutriments) statistiques moyennes par

habitant et par groupe d'aliments. Comme nous l'avons vu, ces disponi-

bilites ne coincident pas avec les quantites effectivement consommes.

Les'calculs effectues portent donc sur les structures des disponibi-

lites agro-nutritionnelles (par groupes d'aliments exprimes en equiva-

lent de produits agricoles de base) et nutritionnelles (importance rela-

tive des glucides, lipides et protides dans la ration) etablies sur

la base de moyennes nationales.

L'expression de "modle agro-nutritionnel statistique moyen" (MAN)

nous parait donc mieux adaptee aux possibilites actuelles de nos recher-

ches que celle de "modele de consommation alimentaire". Le sigle MAN,

dans ce texte, sans autre precision, se rapportera toujours aux moyennes

nationales.
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II - TYPOLOGIE DES MODELES AGRO-NUTRITIONNELS (MAN)

2.1. Actualisation de la typologie alimentaire

La recente publication de la FAO sur les bilans alimentaires (1980)

permet d'actualiser les modeles. Les nouveaux indices agro-nutritionnels

figurent dans le tableau NO3. Les indices superieurs a 100 (soulignes)
permettent de differencier et de qualifier les modeles. Pour chaque

groupe relativement homogene, un pays representatif a ete choisi.

Cette actualisation est aussi l'opportunite d'un approfondissement.

Le regroupement en une seule categorie,des cereales et des racines.ne

permet pas de differencier les modeles a forte consommation relative de
cereales (cerealiers) et a forte consommation 'relative de racines
(manioc, igname, patate, taro, etc...). Cette differenciation est pour-

tant fondamentale du point de vue agro-nutritionnel. Pour reperer les

modeles "c6realiers" et "racines", nous avons calcule l'importance rela-

tive des cereales et des racines dans l'apport energetique total :

(cereales + racines) (cf. tableau N°9 retragant ces calculs pour les

modeles types) et nous avons classe dans la categorie "cerealier", tous

les modles dans lesquels les cereales representent 88 % ou plus d'apport

energetique en provenance des cereales (PDEM = 87,8) dans la categorie

"racines" ceux dans lesquels les apports en racines representent plus

de 50 %, tous les autres modeles traditionnels ont ete classes cereales

et racines. Des sous-types dont constitues en fonction des apports des

autres groupes agro-nutritionnels.

Le tableau N°4 qui classe les pays d'apres l'importance decroissante

de l'apport energetique des racines et tubercules dans la ration calo-

rique totale montre que ceux qui presentent une forte proportion se loca-

lisent fondamentalement dans les regions equatoriales. Les racines et

tubercules sont surtout consommes en abondance en Afrique et dans les Iles

du Pacifique avec la predominance du manioc ; dans certains pays d'Amerique
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Tableau N° 3 : INDICES DES DISPONIBILITES AGRO-NUTRITIONNELLES
PAR RAPPORT AU MODELE OCCIDENTAL, PAR PAYS TYPES

Moyenne 1975-1977 sur la base 1975-1977

PAYS SM CR FL LS PS VO LT MG
,

ETATS-UNIS 128 72 112 100 43 141 130 114

BELGIQUE 91 90 88 93 53 123 97 140

NORVEGE 85 88 73 52 106 72 173 110

U.R.S.S. 102 158 66 128 124 68 110 64

JAPON 62 136 79 90 361 39 29 71

GRECE 73 130 160 217 57 68 loo 122

PORTUGAL 62 152 117 210 122 61 50 103

COLOMBIE 122 89 136 145 14 32 41 32

URUGUAY 91 107 46 58 12 116 105 50

TURQUIE 57 171 140 334 20 20 36 66
ARABIE-SAOUDITE 35 114 184 82 20 22 44 35

MAROC 67 171 47 217 20 11 12 48

SENEGAL 35 144 16 86 150 12 16 65

MEXIQUE 101 135 62 490 18 • 29 50 40

BANGLADESH 14 161 18 83 39 3 6 10

BURUNDI 2 143 81 1375 18 5 8 12

GABON 40 118 212 10 100 27 20 39

RWANDA 1 106 382 1500 2 ' 4 5 11

CENTRAFRIQUE 8 142 74 1 72 22 1 15 2 75

PARAGUAY 47 135 136 769 4 67 27 48

'COTE D'IVOIRE 16 156 168 36 80 13 12 60

BRESIL 106 114 85 547 24 34 46 37

NIGERIA 10 160 92 268 37 1 7 5 50

INDONESIE 30 160 22 57 43 4 1 44

SOMALIE 40 loo 36 32 4 48 151 36

MAURITANIE 32 102 61 341 86 20 112 17

SM : Sucre et Miel
CR : Cereales et Racines et tubercules
FL • Fruits et Legumes
LS : Legumes Secs

PS : Poissons
VO : Viande et Oeufs
LT : Lait
MG : Matieres Grasses

Source : Nos calculs a partir des "Bilans alimentaires et disponibilites par
personne", FAO, 1980.



- 18 -

Tableau N° 4 : PAYS A DISPONIBILITES EN RACINES ET TUBERCULES
RELATIVEMENT FORTES DANS LE REGIME ALIMENTAIRE

(en 1975-1977)

En Afriaue

PAYS CALORIES (R) (%) R (5)
RC

PRINCIPAUX PRODUITS MANSM
CALORIES TOT.

ZAIRE
-

58-* 80 Manioc RC, LS, FL
CONGO • 54 78 Manioc R, LS
CENTRAFRIQUE 49 75 Manioc, igname R
BURUNDI 38 60 Patate, manioc R, LS
MOZAMBIQUE 37 50 Manioc R, LS
TOGO 36 47 Manioc, igname RC, LS
GHANA 35 57 Manioc, taro ,igname R, FL
ANGOLA 35 50 Manioc, patate R, LS
BENIN 34 48 Patate,igname,manioc R, LS
COTE D'IVOIRE ' 31 48 Manioc, igname CR, FL
NIGERIA 31 42 Manioc, igname RC, LS
RWANDA 30 62 Patate, manioc R, FL, LS
GABON 27 55 Manioc, igname R, FL
TANZANIE 27 43 Manioc RC, LS, FL
LIBERIA 24 35 Manioc CR
CAMEROUN 20 38 Manioc, igname CR, LS, FL
GUINEE 16 22 Manioc RC, LS
OUGANDA 15 35 Manioc, patate LS, FL

Au Pacifiaue

PAYS
CALORIES R (%)
CALORIES TOTAL ES

_IL (of,) —70 RC PRINCIPAUX PRODUITS MANSM

TONGA 46 72 Patate, manioc CR, NO
SALOMON 44 69 Patate,taro,igname . CR
PAPOUASIE,
Nelle GUINEE 35 71 Patate,taro,igname CR, FL
ILES FIDJI 18 34 Manioc, taro CR, NO
SAMOA 17 46 Taro CR, FL, NO

En Amerique Latine

PAYS CALORIES R (%)
CALDRIESTOTAIES

--- c'o
RC 

/) PRINCIPAUX PRODUITS MANSM

PARAGUAY 18

C
-
 ts- 0
'

,
-

C,
1
 Ck.1 

(N1 (N.I (N.1 
("V 

Manioc CR, LS, FL
BOLIVIE 15 Pomme de terre,manim CR, FL
PEROU 11 Pomme de terre CR, LS
BRESIL 10 Manioc CR, LS, SM
COLOMBIE 9 Pamnadeterre,manioc LS, FL, SM
EQUATEUR 8 Ftame de terre , manioc LS, FL, SM

En Europe

PAYS CALORIES R (%)
  CALORIES TOTALS

.
('1,,,)

RC '
PRINCIPAUX PRODUITS MANSM

POLOGNE 10 23 Pomme de terre CR, SM, LT
R.D.A. 8 24 It ft it

VO, MG
ESPAGNE 7 22 If IT ft

CR, LS, FL, PS
IRLANDE 7 21 ft If If VO, LT, SM, MG
BELGIQUE 6 23 It ft ft

VO, MG
ROYAUME-UNI 5 20 ft It If VO, LT, SM, MG
FRANCE 5 18 ft ft ft

VO, LT, SM, MG

Signification des sigles :

R = Racines et tubercules
RC = Cereales racines et- tubercules
MANSM = Modele Agro-Nutritionnel Statistique Moyen.

•
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Latine, elles contribuent pour 8 a 18 % a la ration totale avec manioc
et pomme de terre. En Europe certains pays revelent encore une consom-

mation relativement importante de pommies de terre mais la part des

tubercules dans la ration totale y est faible : de 5 a 10 %.

Le Modele "racines" le plus marque est celui du Zaire ol'x le manioc

essentiellement fournit prs de 60 % des calories !

Finalement, la typologie des modeles traditionnels est donnee dans

le tableau N°5.

2.2. Nouvelle typologie des MAN

Cette nouvelle typologie, actualise sur la base des donnees 1975-77

figure dans le tableau N°6. Par rapport a la precedente typologie (1972-74),
elle ne presente pas de differences fondamentales pour les modeles de

type occidental, si ce n'est la France qui d'un MAN europeen continental

(viande, matieres grasses) est passe a un MAN anglo-saxon par une consom-
mation accrue de lait et de produits sucres.

La differenciation des disponibilites relatives en cereales et en

racines, permet de localiser plus strictement le modele "mediterrangen"

(qui est essentiellement cerealier) et come nous l'avons vu, de preciser

la classification des traditionnels.

Une analyse plus approfondie des modles cerealiers conduit a les
classer en fonction de la cereale dominante dans les disponibilites : rizl

mais, 14e, mil, autres (voir tableau N°7).

On consta"te alors que le big est la cereales dominante dans toute la

zone mediterraneenne, le riz en Asie, le mais dans les rggions tropicales

et le mil et le sorgho dans la zone sub-saharienne (Sahel). Les modeles

"cereales-legumes secs-fruits et legumes" ainsi que "cereales-fruits et

legumes" s'appliquant des pays mediterraneens, sont a dominance big
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Tableau N° 5 : CLASSIFICATION DES MAN TRADITIONNELS
(1975/1977)

Traditionnel agricole

1. CEREALIER

2. RACINES

3. CEREALES ET
RACINES

Traditionnel mixte

1.1. C - LS - FL

1.2. C - FL

1.3. C - LS

1.4. C - PS

1.5. C - LS - SM

1.6. C

2.1. R - LS

2.2. R - FL

2.3. R - FL - LS

{2.4. R

1 3:1 
CR - FL - LS

32: CR - FL

3.3. CR - LS - SM

3.4. CR - LS

3.5. CR

1. C - LT

2. C - LS - LT
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le type cerealier japonais "cereales-poissons" est abondant en riz

ideme au Senegal oi s'ajoute le mil puisque faisant partie du Sahel.

Les MAN "cgreales-legumes secs" se retrouvent dans toutes les parties

du monde, c'est le modele traditionnel par excellence, aussi les retrouve-

t-on dans tous les classements selon la cereale dominante. Les modeles

purement cerealiers se retrouvent surtout en Asie, ils sont donc a base
de riz, mais il en existe aussi a base de ble (Afghanistan) ou de mais
(Zambie, Swaziland). Le modele le plus cerealier du monde serait celui

du Bangladesh, le riz essentiellement fournit 85 % des calories totales

de la ration !

Une classification analogue a peu d'interet pour les racines car le

manioc est dans tous ces modeles, nettement dominant.

Sur la base des clonnees 1975-1977, la typologie alimentaire monaiale,

enrichie et precisee comprend donc neuf MASM principaux et vingt six

sous-types (voir graphiques representatifs en Annexe I).

Pour chacun des groupes de pays, dont les disponibilit6s sont caracte-

ristiques d'un MASM, nous avons choisi un pays representatif.

Les MASM tant differencies et qualifies ne sont pas pour autant

decrits dans leur totalite.
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Tableau N° 6 : TYPOLOGIE DES MODELES AGRO-NUTRITIONNELS STATISTIQUES MOYENS (M.A.N.)
1975 - 1977

' QUALIFICATION
.,

ALIMENTS
CARACTERISTIQUES

PAYS
TYPES SOUS-TYPES

1. ANGLO-SAXON VO, LT; SM, MG

4

Etats-Unis, Australie, Canada, France,
Irlande, Nelle Zelande, Pays-Bas,
Royaume-Uni

_

2. EUROPEEN
CONTINENTAL

VO, MG Belgique-Luxembourg, R.F.A.

3. SCANDINAME PS, LT, MG Norvege, Danemark, Finlande, Irlande,
Suede

4. EST-EUROPEEN
(diversifie)

U.R.S.S., Autriche, Hongrie, Pologne,
R.D.A., Suisse, Tchecoslovaquie

5. JAPONAIS G , PS Japon

6. MEDITERRANEEN MEDIT.-EUROPEEN C , LS, FL, MG Grace, Bulgarie, Chypre, Israel, Italie,
Malte

MEDIT.-JAPONAIS CR, LS, FL, PS Portugal, Espagne

MEDIT.-AMERICAIN LS, FL, SM
,
Colombie, Costa Rica, Equateur, Venezuela

7. URUGUAYEN CR, VO Uruguay, Argentine, Mongolie

8. TRADITIONNEL
AGRICOLE

.

.

8.1. CEREALIERS

1

C, LS, FL Turquie, Egypte, Liban, Libye, Syrie,
Honduras, Panama

C, FL Arabie Saoudite, Yemen Democratique

C, LS

,

Maroc, Algeria, Botswana, Ethiopie, 
Game,Haute Volta, Malawi, Mali, Soudan,

Tunisia, Niger, Zimbabwe, Chili,
El Salvador, Guatemala, Guyane, Albania,
Birmanie, Inde, Irak, Iran, Jordanie,
Laos, Pakistan, Yemen Arabe, Chine,
Roumanie, Yougoslavie

C, PS Senegal, Malaisie, Core

C, LS, SM Mexique, Afrique du Sud, Cuba, Nicaragua '

C Afghanistan, Bangladesh, Kampuchea,
Nepal, Souaziland, Surinam, Thailande,
Vietnam, Zambie

8.2. RACINES R, LS
.

Congo, Benin, Burundi, Mozambique,
Angola

--
R, FL Gabon, Ghana

R, FL, LS Rwanda, Zaire

Centrafriaue

8.3. CEREALES ET
RACINES

CR, FL, LS Paraguay, Cameroun, Tanzanie

CR, FL Cate d'Ivoire, Bolivie

CR, LS, SM Bresil, Jamaique

CR, LS Tchad, Guinee, Kenya, Madagascar, Namibie,
Nigeria, Togo, Perou

CR Indonesia, Liberia

. TRADITIONNEL
MIXTE

• ,

C, LT Somalie

C, LS, LT Mauritanie 
, ...
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Tableau N° 7 : CLASSEMENT DES MODELES CEREALIERS
EN FONCTION DE LA CEREALE DOMINANTE

II

-.
PAYS

PART DANS LE TOTAL
CEREALES (%)

M.A.N. I

-

B L E
TURQUIE 85 --1
EGYPTE 47
LIBAN
LIBYE

88
76

C, LS, FL

92 _]ISYRIE
ARABIE SAOUDITE 50
YEMEN DEMOCRATIQUE 44  

C, FL

MAROC 64
ALGERIE 88
TUNISIE 95
ROUMANIE 63
YOUGOSLAVIE 86 C, LS
CHILI 88
ALBANIE 61
IRAK 78
IRAN 77
JORDANIE 90
PAKISTAN 73
CUBA 53 C, LS, SM
AFGHANISTAN 66 c

..,
MIL ET SORGHO
HAUTE VOLTA 85

--:

.
SOUDAN 82 C, LS
NIGER 95
MALI 70
SENEGAL )47 C, PS

... ,

R I Z
GAMBIE 57
GUINEE 65
BIRMANIE 97 C, LS
INDE 48
LAOS 95
CHINE 53
MALAISI 80

==-1,

COREE 66 r C, PS

BANGLADESH 89
KAMPUCHEA 91
NEPAL
SURINAM

61
7)4

C

THAILANDE 97
VIETNAM 88 _........
PANAMA 6o C, LS, FL
,

MATS •

HONDURAS 80 C, LS, FL
BOTSWANA 48
MALAWI
ZIMBABWE

90
76

C, LS

EL SALVADOR 66
GUATEMALA 82
AFRIQUE DU SUD 60
MEXIQUE 73 C, LS, SM
NICARAGUA 67
SWAZILAND 93
ZAMBIE 78

C

-
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III - STRUCTURE AGRO-NUTRITIONNELLE DES MODELES TYPES

3.1. Contribution des groupes agro-nutritionnels a la ration energetique

La repartition energetique des 8 groupes agro-nutritionnels au sein

de la ration par pays-types figure dans la tableau N°8.

Aux Etats-Unis, la contribution la plus importante est celle des

viandes et oeufs qui, avec 22,7 % des calories journalieres consommes,

est plus importante que celle des cereales (20,5 %). Les deux autres

groupes, caracteristiques du MAN des Etats-Unis (et du modele anglo-saxon)

les matieres grasses et le sucre et miel ont une contribution relativement

plus faible, respectivement : 18,3 et 16 %. On remarquera toutefois

1,'importance du sucre et miel qui fournit presque autant de calories

que les c6reales. Les calories d'origine animale (matieres grasses

comprises) representent plus du tiers des calories totales consommes.

Le MANSM nigerian represente un modele traditionnel type, a tres
forte consommation relative de c6reales, racines et tubercules, legumes

secs. Les cereales et racines fournissent 72,5 % des calories disponibles

et les legumes secs 3,5 %, plus que les viandes et lait reunis. Dans le

modele marocain, qui est un traditionnel cerealier, la contribution des

cereales est de 67,3 %, les calories d'origine animale (PS, VO, LT) ne

representent au total que 4,2 %.

Pour illustrer l'importance de la contribution energetique des groupes

agro-nutritionnels d'aliments, nous avons port e sur le graphique N°2 des

echelles de disponibilites par modele. Les disponibilites sont croissantes

en fonction des niveaux de developpement pour la viande 'et decroissantes

pour les cereales et racines. Les echelles de consommation du sucre, des

matieres grasses et du lait sont generalement croissantes avec le develop-

pement economique, il y a toutefois des exceptions qui sont le reflet des

modeles de production (sucre dans les pays latino-americains et au Maroc,

lait en Mauritanie), procMe de complementarites ou d'habitudes e gonsom-7

mat ion.
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Tableau N° 8 : PART DES DIFFERENTS GROUPES AGRO-NUTRITIONNELS
DANS LA RATION ENERGETIQUE MOYENNE POUR LES PAYS TYPES (en %)

1975 - 1977

PAYS SM CR FL LS PS VO LT
1

MG

ETATS-UNIS 16 20,5 5,2 0,8 0,6 22,7 10,5 18,3

BELGIQUE 11,2 25,5 4 0,8 0,7 19,7 7,8 22,4

NORVEGE 12 28,5 3,8 0,5 1,7 13,2 15,9 20

U.R.S.S. 13 46,4 3,2 1,1 1,8 11,4 9,1 10,6
JAPON 9,5 48,3 4,6 0,9 6,2 7,8 3 14,2

GREQE 9,2 38 7,6. 1,8 0,8 11,4 8,3 20,1

PORTUGAL
1 7,9 44,9 5,6 1,8 1,8 10,2 4,1 17,1

COLOMBIE 23,8 40 10 1,9 0,3 8 5,2 8 '
URUGUAY 13,6 36,8 2,6 0,6 0,2 22,6 10,2 9,7
TURQUIE 8,6 59,1 7,8 3,3 0,3 3,9 3,5 12,8

ARABIE SAOUDITE 7,2 54,6 14,3 1,1 0,5 6,1 5,9 9,5
MAROC 11,4 67,3 3 2,5 0,4 2,4 1,4 10,7

SENEGAL 7 65 1,2 1,1 33 3,2 2,1 16,6

MEXIQUE 16,5 51,1 3,8 5,1 0,3 6,2 5,4 8,6
BANGLADESH 3,4 87,1 1,5 1,3 1-,0 ' 0,8 0,9 3,2

BURUNDI 0,3 63,8 5,9 17,0 0-,4 1,3 1,0 3,1

GABON 7,2 49,6 14,5 0,1 2,1 6,4 2,4 9,3
RWANDA 0,2 46,8 27,5 18,4 6 1,1 0,6 2,8
CENTRAFRIQUE 1,6 65,9 5,6 1,0 0,5 4,0 0,3 19,5

PARAGUAY 7,3 48,5 7,9 7,9 0,1 13,6 2,8 9,8
COTE D'IVOIRE 2,8 63,8 11,2 0,4 1,6 3,0 1,5 13,6
BRESIL . 18,4 45,5 5,5 6,5 0,5 7,7 5,3 8,4
NIGERIA 1,9 72,6 3,9 3,4 0,8 1,8 0,7 12,8
INDONESIE . 6,3 76,5 1,7 0,8 1 1 0,1 11,9
SOMALIE 8,3 45,3 2,8 0,4 0,1 13 20,2 9,6

MAURITANIE 7,4 54,6 2 5,2 2,2 , 6,2 16,9 5,1

Source : Nos calculs a partir de "Bilans alimentaires et disponibilites
par personne", FAO, 1980.
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C ER EA LES RAC I NES

Figure 2 : CONTRIBUTION DES DIFFERENTS GROUPES
AGRO-NUTRITIONNELS DANS L'APPORT
ENERGETIQUE TOTAL PAR PAYS-TYPES
(1975-1977)
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Le tableau N°8 nous enseigne egalement ques les cereales et racines

dominent presque partout dans la ration et surtout dans les pays tradi-

tionnels oa elles apportent generalement plus de 50 % des calories.

La viande contribue pour 10 a 23 % des calories finales dans les MAN des
pays developpes (anglo-saxon, europeen continental, scandinave, est-

europeen, m6diterraneen, europeen et japonais) ainsi que dans les MAN

scandinaves et traditionnels mixtes (Somalie, Mauritanie) : 15 a 20 %
des calories finales. Dans les pays mediterrangens, les fruits et legumes

fournissent 5 a 10 % des calories totales, mais dans les pays traditionnels
de la zone equatoriale, la consommation tres elevee de plantains amene la

part des fruits et legumes a 15 % au Gabon, 28 % au Rwanda ! La contribu-

tion energetique des legumes secs est en principe tres reduite : moms

de 1 % le plus souvent, 2 a 5 % dans les pays caracterises par une forte
consommation relative (au MCAO) ae cet aliment, davantage encore dans les

pays d'Amerique du Sud (6 a 8%) mais le record est detenu par le Rwanda
et le Burundi avec 17 et 18 % ! Dans ces deux pays, considerer que "les

legumes secs sont la viande du pauvre" prend toute sa signification

puisqu'ils apportent pres de la moitie des proteines (contre seulement

% pour la viande).

Pour les matieres grasses, elles se presentent surtout sous forme de

matieres grasses animales dans les pays de type occidental ; dans les PMD

il s'agit essentiellement d'huiles vegetales ; les noix et graines oleagi-

neuses peuvent'etre importantes dans le regime alimentaire comme nous le

verrons plus loin (c'est le cas du Centrafrique, Cote d'Ivoire, Indonesie,

etc...).

3. 2. Contribution ener:etique des cereales et des racines

L'analyse au niveau des pays types des MANSM caloriques (tableau N°9)

montre que dans tous les modeles "cerealiers", la contribution energeticlue

des cereales a la ration est superieure a 50 % pouvant atteindre 85 % comme
nous l'avons d6ja remarque au Bangladesh, par contre elle est seulement de
15 a 25 % dans les modles traditionnels "racines". Quand le volume de
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Tableau N° 9 : CEREALES ET RACINES DANS LA RATION (1975-1977)

PART RESPECTIVE DES CEREALES ET DES RACINES CONTRIBUTION ENERGETIQUE
DANS L'APPORT ENERGETIQUE DU GROUPE CR DES C ET DES R DANS LA

PAYS
CR

en cal.
%C %R

ETATS-UNIS 726 84,7 . 15,3

BELGIQUE 909 77 23

NORVEGE 891 81,6 18,14

U.R.S.S. 1600 85,4 i14,6

JAPON 1375 95,4 14,6

GRECE 1307 90,8 9,2

PORTUGAL 1539 85,8 14 2

COLOMBIE 897 76,7 23,3

URUGUAY 1080 89,2 10 ,8

TURQUIE 1724 94,6 5,4

ARABIE SAOUDITE 1151 99 1

MAROC 1729 99,5 70,5

SENEGAL 1456 95,5 4,5

MEXIQUE 1363 98,3 1,7

BANGLADESH 1625 97,6 2,4

BURUNDI 1441 40,1 59,9

GABON 1193 45 55

RWANDA 1066 38 62

CENTRAFRIQUE . 1433 25 75

PARAGUAY 1361 63 37

COTE D'IVOIRE 1575 51,7 48,3

BRESIL 11146 79 21

NIGERIA 1612 57,8 42,2

INDONESIE 1619 87 13 .

SOMALIE 967 97 3

MAURITANIE
b..,

1034 98,9 1,1

12,2PDEM 1009 87,8

RATION TOTALE

R (70)

17

20

23

140

46

34

38
31

33

56

54

67

62

50

85

26

23

18

16

30

33

36

42

66

44

54

3

6

5

7

2

3

6

9

14

0,5

0,4

3

2

38

27

29

49

18

31

10

31

10

1

0,6

26 14

 niSTX011,
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cereales et celui de racines et tubercules sont assez proches dans la

ration (modeles cereales-racines), les cereales fournissent alors entre

30 et 50 % des disponibilites caloriques. Dans les PDEM cette contribution

se situe generalement entre 20 et 40 %.

mis a part les pays dont le MAN est extre'mement "came" came??  "lacte"

(anglo-saxon, europeen occidental, scandinave, uruguayen, traditionnel

mixte), les cereales et racines sont l'aliment de base et apportent

beaucoup plus de 1000 calories par habitant et par jour.

La contribution energetique des racines et tubercules est extre'mement

modeste dans tous les MAN de type occidental ainsi que dans les MAN

traditionnels cer6aliers et traditionnels mixtes : moms de 1 % a 9 %.
Elle vane de 25 % a plus de 50 % dans les modeles "racines" : Burundi
(38 %), Gabon (27 %), Rwanda (29 %), Centrafrique (49 %) ; elle est tout

de meme assez importante egalement dans les MAN "cereales-racines" avec

10 a 30 %.

3.3. Fonction nutritionnelle des noix et olgagineux

Si l'on consiare les pays pour lesquels les noi):c et olgagineux appor-

tent plus de 100 calories par habitant et par jour et contribuent pour

plus de 4 % a l'apport calorique total, on peut selectionner 16 pays.
A l'exception du Japon, ce sont tous des PMD.(Voir tableau N°10)



Tableau N'10 : PAYS A DISPONIBILITES EN NOIX ET OLEAGINEUX
RELATIVEMENT FORTES

-
PAYS

NOMBRE
DE CALORIES

CAL.NO/CF
PROTEINES PRODUIT

PRINCIPALNO/PT

_

MANSM_'

CAMEROUN 307 13 %

._.

21,6 % Arachide

_.

CR,FL,LS

CENTRAFRIQUE 280 13 % 27,7 % Arachide R

TCHAD 163 9 % 12,2 % Arachide CR,LS

GAMBIE 162 7 % 11,7 % Arachide C,LS

OUGANDA 160 8 % 11,5 % Arachide LS ,FL

BENIN 154 7 % 22,3 % Arachide R,LS

COTE D'IVOIRE 134 6 % 5,3 % Arachide CR,FL

JAPON 127 4 % 11,3 % Soja C,PS

CONGO 125 6 % 13,2 % Arachide R,LS

GHANA 120 6 % 7,2 % Noix de coco
arachide

R,FL

SENEGAL 118 5 % 7,6 % Arachide C,PS

INDONESIE 117 6 % 13,5 % Soja, arachide,
noi* de_coco

CR

CHYPRE 113 )4 % 3,6 % Amahde,arachile,
olive

C,LS,FL,MG

MALAWI 111 5 % 7 % Arachide ,C,LS

TOGO 108 5 % 7,4 % Arachicle,ralmite CR,LS

ZAIRE 107 5 % 12,6 % Arachide R,LS,FL

NO : Noix et Oleagineux
CF : Calories Finales

PR : Proteines totales.

A cette liste peuvent s'ajouter de nombreuses iles de l'Ocean Atlantique

(Sao Tome et Principe), de l'Ocean Indien (Sri Lanka) ou de l'Oc6an Paci-

fique (Fidji, Salomon, Nelle Caledonie, Samoa,Tonga , Vanuatu) oil la noix

de coco est tres abondante dans l'alimentation quotidienne ; elle apporte

de 5 a 20 % des calories et pour la majorite de 200 a 400 calpries/jour.
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Tableau N° 11 : APPORT ENERGETIQUE, PROTEIQUE ET LIPIDIQUE
DES NOIX ET OLEAGINEUX DANS LA RATION QUOTIDIENNE
MOYENNE (Mbyenne 1975-1977)

....
PAYS CALORLES NO

5 LIPIDES
DES NO

% PR0TEINU3CAL0RIES
DES NO

NO PROTEINES NO
CAL.TOTALES PROT.TOTALES

ETATS-UNIS 69 . 77 16 2 % 2,5 %
BELGIQUE 13 83 9 0,4 0,3
NORVEGE 20 81 10 0,6 0,6
U.R.S.S. 21 60 23 0,6 1,1
JAPON 127 35 30 4,4 11,3
GRECE 90 79 11 2,6 2,4
PORTUGAL 44 60 8 1,3 1
COLOMBIE 7 77 6 0,3 0,2
URUGUAY 11 82 11 0,4 0,3
TURQUIE 94 80 10 3,2 2,7
ARABIE SAOUDITE 38 73 17 1,8 2,7
MAROC 15 84 8 0,6 0,4
SENEGAL 118 74 17 5,2 7,6
MEXIQUE 21 82 10 0,8 0,8
BANGLADESH 2 90 10 0,1 -
BURUNDI 17 74 16 0,8 1,2
GABON 26 73 17 1,1 1,9
RWANDA 37 66 21 1,6 3,2
CENTRAFRIQUE 280 74 17 12,9 27,7
PARAGUAY 76 60 24 2,7 5,6
COTE D'IVOIRE 134 85 8 5,4 5,2
BRESIL 21' '73 19 0,8 1,6
NIGERIA 62 71 18 2,8 5,3
INDONESIE

SOMALIE

117

65

58

76

20

14

5,5

3,0

13,5

3,1 i,
MAURITANIE ' 17 69 21 0,9 1,3

,
'

PDEM

-
59 63 19

.
1,8 2,9

Source : Bilans Alimentaires, FAO, 1980.
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Dans tous les modeles, les noix et oleagineux sont plut8t lipidiques.
Mais compte tenu des conditions de leur utilisation finale dans l'ali-
mentation humaine, ii apparalt -que leur fonction nutritionnelle est
plutft proteique. Elles sont egalement tres riches en vitamines. Dans
les pays oft elles sont abondantes, elles n'apportenttoutefoisque 13 % des
calories totales (tableau N°10) mais souvent plus de 10 % des proteines
pouvant aller jusqu'a 28 % en Centrafrique. Hormis le Japon, la consom-
mation de noix et graines olgagineuses est importante dans des pays
oft le MAN est de type traditionnel agricole et oft les produits de l'ele-
vage (riches en proteines) sont tres reduits.

Ce poste des noix et olgagineux est important dans les grandes zones
du monde oft poussent les proteagineux : arachide en Afrique, soja en Asie.
Les autres graines ou noix ne sont pas suffisamment proteiques et suffi-
samment consommees pour apparaitre de facon significative dans la ration
alimentaire.

L'analyse nutritionnelle des noix et oleagineux au-niveau des pays
types des differents MAN, (tableau N°11) revle leur importance au Japon,
Senegal, Cote d'Ivoire, Indonesie et surtout en Centrafrique (13 % des
calories, 28 % des proteines). Leur r5le proteique est bien mis en evidence
dans ce dernier pays pour lequel le MAN presque exclusivement a base de
racines (50 % des calories) qui sont glucidiques, serait sans l'arachide
gravement carence en proteines et vitamines.

3. It. Fonction nutritionnelle des "legumineuses"

Les MAN des pays mediterraneens et de la plupart des traditionnels
agricoles se differencient par une consommation relative elevee de legumes
secs, toutefois, la consommation en valeurs absolues (nombre de calories
par jour ou kilos par an) n'est pas tres importante : les legumineuses
y fournissent generalement moms de 5 % des calories totales et souvent
moms de 100 calories disponibles par habitant et par jour. Leur contri-
bution energetique n'est superieure a 5 % que dans 13 pays (tableau N°12)
situes surtout en Afrique : Niger (12 %), Haute Volta (10 %), Malawi (8,5%)
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Botswana (8 %), Ethiopie (8,5 %), Burundi (17 %), Kenya (7 /a),

Ouganda (10 %), Rwanda (18,5 %), mais aussi dans certains pays latino-
americains : Nicaragua (7 %), Bresil (6,5 /0), Paraguay (8 %) et en
Inde (7,5 %). La ration de legumes secs e.st surtout compose de haricots
dans les pays mediterraneens ce sont les fey-es et les pois-chiches qui
predominent.

Les legumes secs sont essentiellement glucidiques, mais ii apparait
qu'ils auraient une fonction protgique non negligeable dans certains
modeles (tableau N°13) et surtout certains pays tels les latino-americains
(Mexique, Bresil, Paraguay : 11 a 18 % des proteines totales). L'importance
de la fonction protelque apparait surtout dans les modeles traditionnels
"racines". Ceux-ci tres fortement glucidiques, trouvent une compensation
proteique dans d'autres aliments tels les legumes secs dans le modele
R, LS, represente par le Burundi (les LS y fournissent 42 % des proteines !)
ou encore au Rwanda oil les fortes consommations de racines et de plantains
apportent une grande richesse en glucides mais peu de proteines qui sont
alors recherchges dans les haricots et les pois secs .(46 % des proteines
totales). D'autres modeles "racines" trouvent un complement proteique dans
des aliments autres que les legumes secs, ce sont par exemple les noix et
oleagineux au Zaire (R, FL, LS), au Congo'(R, LS), en Centrafrique (R) ou
encore grace a la chasse (gibier au Gabon) ou a la peche (poissons au
Ghana).

Les legumes secs ont un impact tout a fait marginal dans l'apport ener-
getique et proteique des MAN de type occidental ou uruguayen. Autrefois
largement consommes en Europe, ils ne contribuent plus que pour moms de
2 % des calories finales et moms de 5 % des proteines totales;
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Tableau N°12 : PAYS A DISPONIBILITES EN LEGUMINEUSES RELATIVEMENT FORTES (1)

MODELES TYPES PAYS
NOMBRE

- CALORIES
' CALORIES

PRODUIT PRINCIPAL

CHYPRE 78 2,6 Haricots, feves
GRECE 63 1,8 Haricots

CR - LS - - MGFL 
ISRAEL
BULGARIE

48
47

1,5
1,3

Pois-chiche , haricots
Haricots

MALTE 43 1,4 ,
ITALIE 35 1,0 It
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Pois-chiche , lentilles
EGYPTE 102 Fives r
TURQUIE - 97 Haricots, pois-chiche

C - LS - FL HONDURAS 70 Haricots
LIBAN 62 -
LIBYE 55 Feves, pois-chiche
PANAMA 40 Haricots

NIGER 247
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Doliques
HAUTE VOLTA 197
MALAWI 195 Haricots doliques
BOTSWANA 163 -
ETHIOPIE . 153 Feves, pois
INDE 142 Pois-chiche , haricots
CHINE 104 Feves, pois, haricots
GUATEMALA 101 Haricots
PAKISTAN 73 Pois-chiche
TUNISIE 72 Feves, pois-chiches
YOUGOSLAVIE 71 Haricots
MAROC 63 Feves, ipois-chiche

C - LS BIRMANIE 55 Haricots, pois-chiche
IRAK 53 Feves, lentilles
CHILI 52 Haricots ,JORDANIE 51 . Lentilles, pois-chiche
IRAN 51 Haricots
GUYANE 48 Pois
ALGERIE 47 Pois-chiche , feves
ALBANIE 47 Haricots
MALI 45 -
GAMBIE 43 - ,
ZIMBABWE 4o Haricots -
SOUDAN 38 -
LAOS 36 -
ROUMANIE 36 Haricots

NICARAGUA 176 7,2 Haricots

C - LS - SM

,
MEXIQUE
CUBA

137
106

5,1
4,0

it

_
AFRIQUE DU SUB • 27 0,9 Haricots

BURUNDI 385 17,0 Haricots
ANGOLA 74 3,6 it

R - LS MOZAMBIQUE 55 2,8 -
BENIN 55 2,5 Haricots
CONGO 40 1,8 Haricots, pois

CR - LS - SM
BRESIL
JAMAIQUE

164
44

6,5
1,6

Haricots
-

PARAGUAY 223 8,0 Haricots
CR - FL - LS TANZANIE 95 4,5 ft

CAMEROUN 84 3,5 If

KENYA 149
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-
TCHAD 92 Haricots
NIGERIA 75 Doliques

CR - LS ,Tolao 6i Haricots
PEROU 57 I/

MAGADASCAR 48 ft

GUINEE 47 -

LS - FL OUGANDA 210 10,1 Haricots

R - FL - LS RWANDA 420 18,5 Haricots, pois

CR - LS - FL - PS
PORTUGAL 61 . 1,8 Haricots
ESPAGNE 60 1,9 Haricots, pois-chiche

VENEZUELA 72 3,0 Haricots
LS - FL - SM EQUATEUR 64 3,0 It

COLOMBIE 42 1,8 ft

C - LS - LT MAURITANIE 99 5,2 Doliques

(1) Pays pour lesauels l'indice de consommation relative au modele occidental est. so
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Tableau N° 13 : APPORT ENERGETIQUE, PROTEINES ET GLUCIDES
DES LEGUMINEUSES DANS LA RATION QUOTIDIENNE MOYENNE
(Moyenne 1975/1977)

PAYS CALORIES % PROTE1NES
DES LS

i % GLUCIDES
DES LS

CALORIES IS
-

PROTEINESIS
CAL.TOTALES PROT.TOTALES

ETATS-UNIS 28 27 70 0,8
_

1,8
BELGIQUE 27 27 70 0,8 1,8

NORVEGE 15 27 67 0,5 1,1

U.R.S.S.• 37 26 69 1,1 2,3
JAPON 26 25 72 0,9 1,8

GRECE 63 25 71 1,8 3,8

PORTUGAL 61 25 69 1,8 4,1

COLOMBIE ' 42 26 70 1,8 5,5
URUGUAY 17 26 69 0,6 1,2

TURQUIE 97 24 70 3,3 7
ARABIE SAOUDITE 24 27 66 1,1 2,7

MAROC 63 , 27 68 2,5 6,2
SENEGAL 25 27 69 1,1 2,6

MEXIQUE • 137 22 73 5,1 11,3

BANGLADESH 24 25 68 1,3 3,7
BURUNDI 385 26 70 17,0 41,6

GABON
. 3 27 70 0,1 0,3

RWANDA 420 26 70 18,5 1 46,1

CENTRAFRIQUE 21 27 69 1,0 3,2

PARAGUAY 223 • 26 70 7,9 18,4

COTE D'IVOIRE 10 28
,

63 o,4 1,3
BRESIL 164 26 70 6,5 17,5

NIGERIA 75 26 69 3,4 9,6
1

INDONESIE 17 26 69 0,8 2,5
SOMALIE 9 27 70 o,4 0,8
MAURITANIE 99 .

,
26 , 69 5,2 9,5

Source : FAO, 1980.
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IV - STRUCTURES NUTRITIONNELLES : IMPORTANCE RELATIVE DES GLUCIDES,
LIPIDES ET PROTIDES

4.1. Structure nutritionnelle des modeles-types

Le tableau N°14 recapitule les caracteres les plus fondamentaux de

la structure nutritionnelle pour les modeles-types : l'importance

relative des lipides (L), glucides (G) et protides (P) dans la ration

calorique, les disponibilites en protanes en grammes par jour et le

pourcentage des protanes animales, le pourcentage de calories d'origine

animale au sein des calories finales, le volume de la ration en calories

finales (CF) et 'en calories initiales (CI) sur la base de 7 calories

vegetales pour une calorie animale (FAO). Dans le present document, seule
l'importance calorique relative des L, P et G est envisage, nous reser-
vant de traiter de la consommation des calories d'origine animale dans
notre prochaine publication.

La structure nutritionnelle ou composition organiqiie de la ration varie
tres fortement selon les MAN. Ce sont les lipides et les glucides qui diffe-
rencient fondamentalement les regimes alimentaires car la part des protides
dans la ration est toujours assez proche : entre 8 et 14 %. Cette part a
tendancea "etre la plus faible dans les MAN oil les produits animaux tiont eux- -
m'emes peu consommes (MAN cereales, racines, CR-FL, CR-LS, eel-gales et racines)
car ceux-ci ont la plus forte concentration protaque.

Les MAN tres lipidiques sont ceux des pays les plus avances (anglo-saxons,
europeens continentaux, scandinaves) en raison d'une trs forte consommation
de produits de l'elevage (lipides caches) (35 a 40 % des calories finales)
et de leurs derives avec l'impact que l'on sait sur le coa social d'une
telle alimentation (nombre de calories initiales necessaires tres eleve).

Tous les MAN traditionnels agricoles sont de type glucidique car essentiel-
lement a base de produits vegetaux (cereales, racines, legumes secs, fruits et
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legumes). Les produits animaux n'y contribuent que tres peu en apparence a la
fourniture de proteines et de calories en raison de leur faible volume
consomme, mais en realite dans nombre de pays africains un complement sous
forme de gibier ou de produits de la Oche n'est pas comptabilise. Ces MAN
sont peu exigeants en calories5nitiales.

D'autres MAN enfin, ont une structure nutritionnelle proche des
apports conslles, ce sont les MAN de type mediterraneen et uruguayen.
Les MAN traditionnels mixtes n'en sont pap tres eloignes quoique tres
protidiques (consommation de lait importante) et peu energetiques (mains
de 2 000 CF).
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4.2. Le triangle nutritionnel

Les "roses alimentaires" qui differencient les modeles (voir graphiques
en AnnexeT)sur la base d'une analyse en calories, visualisent la structure
agro-nutritionnelle mais ne representent pas la structure energetique
proprement dite. Cette structure est en effet caracterisee par l'importance
relative des nutriments : protides, lipides, glucides, dans la ration.
"Le triange nutritionnel" permet de visualiser cette structure.

On utilise les proprietes remarquables des triangles equilateraux
pour determiner chaque point (voir graphique ci-dessous) (1). Chaque Cote
du triangle est gradue en pourcentage et represente la part respective
des protides, lipides, glucides dans la ration exprimes en calories,
sachant que 1 gramme de protides et de glucides fournit . 4 calories
et que 1 gramme de lipides apporte 9 calories finales. Par convention,
pour tout point representatif d'un pays, a l'interieur du triangle le
total des 3 composantes est egal a 100.

Glucides

Lipides

IProtides

(1) Methode de J. CARRIE.
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On a alors : Ac + Ba + Cb = 100

ou : Ac + Ba + Cb' = 100

•

L'equilibre calorico-proteique 6-twit de l'ordre de 12 % de protides,
les points representatifs des differents modeles devraient se concentrer

sur la ligne des 12 %. Les deux variables fondamentales sont donc les

lipides et les glucides qui differencient les modeles.

Le moale M', tres riche en glucides et pauvre en lipides est un

modele impossible, les proteines etant nulles ; c'est un point de mort.

En M
1 
le modele est "glucidique" et en M

2 
il est "lipidique". Le modele

actuel de consommation frangaise comporte respectivement 12 % de protides,
38 % de lipides et 50 % de glucides. L'objectif alimentaire est de rendre
ce modele relativement plus glucidique et moms lipidique, avec le Th.-erne

taux de proteines.

4.3. Zone d'equilibre et situation relative des modeles

Les MAN de groupes de pays, ou d un pays determine, peuvent donc'etre
representes en coordonnees triangulaires selon la methode precedemment
decrite.

Si on trace sur le triangle les droites limites des normes nutrition-
nelles occidentales generalement conseillees par les spgcialistes en nutri-
tion, on definit une "zone d'equilibre nutritionnel conseillee de type
occidental" qui permet de reperer et de determiner la situation relative
des modeles par rapport a cette zone. Ces normes sont de 11 a 13 % pour
les protanes, de 30 a 35 % pour les lipides et de 50 a 57 % pour les
glucides (1).

(1) H. DUPIN, op. cite, p. 21.



Les graphiques 3, 4 et 5 representent les nuages de points respective-
ment pour les modeles occidentaux, uruguayens et japonais, pour les medi-
terraneens et pour les traditionnels (les donnees par pays figurent dans
les tableau 15a et 15b).

Les modeles anglo.7saxons, europeens et seandinaves ont des regimes
fortement lipidiques (35 a 45 %) et relativement peu glucidiques (40 a
55 %). Le niveau de vie eleve augmente la consommation d'aliments d'origine
animale et de lipides apparents ou caches.

Le modele est-euroliertest ggalement lipidique par une forte consommation
de laitages, de viande et de matieres grasses animales (saindoux, beurre).
Le modele alimentaire uruguayen est relativement bien equilibre, a la fois
protidique et lipidique, car a base de produits de l'elevage ; la Mongolie
a le regime alimentaire le plus protidique du monde avec 15 % des calories.
Le modele japonais, a base de cereales et de poissons, a un niveau proti-
dique de 12 %, il est peu lipidique (23 % des calories), en consequence on
peut le classer come glucidique (65 % de la ration).

Parmi les modeles mediterraneens (Figure 4), on peut distinguer 2 types
alimentaires tres differents. Le modele mediterrangen europeen se cristal-
lise au confluent des 3 normes nutritionnelles. Les glucides n'y varient
que de 53 a 62 %, les lipides de 26 a 35 %. Serait-ce le modele nutrition-
nellement le plus acceptable ? Les modeles mediterraneens traditionnels et
americains ont une alimentation essentiellement vegetale, ce qui explique
la relative faiblesse de leur Liveau protidique et lipidique ; ce sont des
MAN glucidiques (65 a 75 % des calories totales).

Les modeles traditionnels agricoles a base de cereales, racines feculents
ou legumes secs ont un caractere glucidique tres prononce, tres peu lipi-
dique et souvent peu protidique. Le Bangladesh a le MCA le plus glucidique
et le moms lipidique du monde avec 7 % de lipides et 814 % de glucides.
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ET JAPONAIS

1 GLUCIOES

JA PONAIS

15

10 
LIPIDES

25

UR UGU YEN

30

AU

OCC ID ENTAUX

USAN O

•SUE
.BEL.

.P BA

UI 'DAN

•RFA

ZONE DIEQUILIBRE

PROTIOEi

15

12

10

A



-43 -

G1 uci des
0

70

80

Figure N°4 : TRIANGLE NUTRITIONNEL : MODELES MEDITERRANEENS
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Figure N°5 : TRIANGLE NUTRITIONNEL : MODELES TRADITIONNELS
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Le Zaire a le

de la ration.

ainsi que les

proche des 12

des proteines

par une forte

taux protidique le plus faible : 6 % des calories finales

Les pays geographiquement mediterrangens de ce groupe,

pays saheliens ont un MAN dont le niveau protidique est

% parce qu'ils disposent de produits de l'elevage. La part

est la plus faible dans les pays traditionnels caracterises

consommation de racines et tubercules.

La caracteristique essentielle des MAN de type traditionnel mixte,

combinant l'elevage et l'agriculture est un taux leve de calories pro-

tidiques. Il est egalement lipidique en Somalie en raison d'une consom

mation abondante de lait et de produits laitiers, tandis qu'il est gluci-

dique en Mauritanie a cause d'une forte consommation de legumes secs.

4.4. Ajustements statistiques et tendances

Les points de tous les modeles forment un nuage suffisamment caracte-

ristique pour calculer an systeme d'equations rendant .compte des variations
des 3 groupes de nutriments quand le niveau alimentaire s'eleve. C'est le
suivant :

+ L + G = 100

0,01 G + 0,22 L - 0,54 P = 0

Ce resultat a ete obtenu en effectuant des regressions simples par etapes.

Il signifie que lorsque la.consommation alimentaire finale augmente, la

repartition des calories en protides, lipides, glucides se modifie : des

substitutions s'operent de telle fagon que le point representatif d'un

niveau de consommation se situe de plus en plus a droite le long de la
tendance. Quand les calories finales augmentent, lee protides et les lipides

augmentent et les glucides diminuent. Par exemple, si les lipides sont de

15 % (cas ol la ration atteint environ 2000 CF), les glucides seraient de
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77,5 % et les prodides de 7,5 % ; Si les lipides atteignent 40 % de la
ration (cas des pays les plus avances) alors la tendance serait a 43 %
de glucides et 17 % de protides.

Figure N°6  : DROITE TENDANCIELLE DE LA REPARTITION PROTIDES-LIPIDES-
GLUCIDES (en % des calories finales) QUAND LA RATION
TOTALE AUGMENTE

Glucides

50

58

Lipides

500

3 00C

35

Protides

Droite
tendanciel

3500C

13

11
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La structure nutritionnelle a effectivement evolue dans le temps.
En pres d'une quinzaine d'annees (1961-63 a 1975-77) pour la tres grande
majorit6 des pays, on observe un mouvement net de recul des_glucides au 
profit des lipides, beaucoup plus rarement au profit des proteines.

Dans les PD, les pro-banes augmentent peu en valeurs absolues et
stagnent en valeurs relatives de 11 a 13 %. Quelques pays font cependant
exception : la Finlande et la Suede, la RDA et la Tchecoslovaquie, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zelande et enfin Israel et le Japon. Pour ces pays
l'augmentation des pro-banes s'accompagne de celle des lipides. Seuls les
pays d'Oceanie voient leur part de lipides perdre de leur importance ;
ce sont les proteines issues des viandes qui augmentent le plus tandis
que ce sont les graisses animales qui regressent ; ceci peut s'expliquer
par la substitution de la viande bovine a la viande ovine beaucoup plus
riche en matieres grasses.

Dans les PMD, avec l'accroissement des revenus, les modeles alimentaires
moyens ont tendance a se rapprocher de ceux des PD par une baisse relative
des glucides alors que les autres nutriments (lipides, protides) augmentent.
Cette evolution generale souffre cependant de nombreuses exceptions.
Les pays saheliens par exemple ont un caractere glucidique qui s'accentue
au detriment des protides et des lipides, c'est egalement le cas de quelques
pays latino-americains tels l'Equateur, le Perou, la Guyane, certains.pays
mediterraneens comme l'Irak, le Libaa,la Turquie et enfin divers pays
africains (Ethiopie, Madagascar, Angola). Les MAN de type uruguayen (Uruguay,
Mongolie) tres lipidiques et protidiques seraient en voie de perdre lente-
ment ces caracteres, les produits glucidiques gagnant le pas : la consom-
mation de viande et de lait diminue tandis que celle des c6reales et du
sucre croft.

En fait,les pays les plus developpes se trouvent tous en dessous de la
droite statistique tendancielle ; 11 semblerait en effet que les quantites
de lipides continueraient d'augmenter avec le revenu mais la proportion de
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protides arriverait .4, saturation aux environs de 15 % et n'atteindrait

jamais les 20 % de l'ensemble des calories de la ration comme le suggere

la droite tendancielle. La croissance lipidiaue s'est donc faite au detri-

ment des glucides. Cette croissance de la quantite relative de lipides

dans la ration ne va evidemment pas dans le sens souhaite par les nutri-

tionnisies.



51

V - PROFILS PROTEIQUES

5.1. Aliments proteiques

Etant donne l'importance des proteines dans la ration (fonction plas-
tique et metabolique), il a semble souhaitable de completer l'analyse des
modeles fondee sur une base agro-energetique, par l'etablissement de
profils proteiques. Pour cela, nous avons calcule les consommations
relatives(calcul des indices par rapport au modele de reference occidental)
et absolues (en grammes) par categories d'aliments. Les consommations
relatives differencient et qualifient les modeles, les consommations abso-
lues definissent la structure organique de la ration proteique (tableaux
Nos 16 et 17).

Les aliments riches en proteines sont fondamentalement les produits
de l'elevage (oeufs, viande, lait et produits laitiers), ainsi que le
poisson, les noix et oleagineux et les legumes secs lesquels ont une
concentration proteique superieure aux produits de l'elevage. Les cereales
sont relativement moms riches, les racines et tubercules ainsi que les
legumes et les fruits sont relativement pauvres. Ii y a toutefois des
exceptions a ces valeurs moyennes par groupe alimentaire : c'est ainsi
que certains legumes feuilles, consommes notamment dans les pays en deve-
loppement, sont riches en proteines.

Le role protgiote des aliments dans la ration depend de leur richesse
proteique et de la quantite consomme de l'aliment consider. C'est ainsi
que les cereales, bien que relativement moms riches en proteines que les
produits de l'elevage, constituent dans le monde la principale base pro-
teique, tant donne l'importance de la consommation humaine de cereales.

Les proteines sont souvent liges aux lipides dans les aliments consommes.
Ii en est ainsi pour les produits de l'elevage, mais aussi pour certains
vegetaux et notamment ceux classes dans le "groupe matieresgrasse.
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Tableau N°16 : INDICES DE CONSOMMATION DES PROTEINES PAR RAPPORT
AU MODELE OCCIDENTAL POUR LES PAYS-TYPES
DES MAN PlliOTEIQUES
(Moyenne 1975-77 sur la base 1975-77)

I
, PAYS CR FL LS PS 1 VO LT NO

BELGIQUE: 110

.

94 100

.

6o 110 122

,

20
NORVEGE 98 51 55 110 66 160 30
JAPON 107 102 90 331 43 29 330
GRECE 164 153 223 70 81 100 85
TURQUIE 196 134 323 22 28 47 77
PORTUGAL 172 145 212 150 60 48 34
URUGUAY 107 34 62 17 114 98 10
MAROC 206 38 235 22 16 13 10
CHINE 128 55 383 29 26 4 I7o
INDONESIE 107 17 61 51 5 2 200
VIETNAM 138 46 55 106 16 2 ' 24
BANGLADESH 115 15 83 45 5 5 -
NIGERIA 118 40 272 44

.

12 5 96
BURUNDI 93 64 1390 20 7 6 25
CONGO 63 45 144 100 12 4 183
GHANA 82 72 44 142 12 3 114
GABON 76 113 11 104 56 17 38
COLOMBIE 77 63 150 15 4o 43 4
SOMALIE 100 23 33 4 74 113 81 '

"racines" seulement superieurs a 100
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Ce groupe contient notamment le sous-groupe "noix et oleagineux" dont

la fonction agro-nutritionnelle est a la fois lipidique et proteique.
Les composantes principales de ce sous-groupe sont des proteagineux,

tels que le soja et l'a.rachide. Les graines d'arachide sont particuliere-

ment riches en lipides (50 %) et en protides (25 %). Le soja est mains

riche en lipides (18 %), mais est remarquablement pourvu en prot6ines

(38 10).

Ces noix et oleagineux peuvent etre consommes sous forme de graines

(noix, arachides de bouche, etc...), ou apres des preparations adaptees

(Japan). La technologie agro-alimentaire tend a *parer ces deux fonctions
soit au stade de la production agricole (production d'animaux maigres,
de graines riches en proteines), soit au stade industriel (production
d'huile et de tourteaux), fabrication de concentres proteiques, textu-
ration, ecremage du lait, etc...), soit au stade des preparations cull-
naires (viande grille, lait gcreme). La reduction de l'importance rela-
tive des lipides lies et la production de lipides libres (graisses et
huiles animales ou vegetales) constitue une tendance de la technologie.
Cette reduction des lipides lies, est particulierement importante pour
les produits de l'elevage, tant donne la mauvaise qualite nutritionnelle
des graisses animales (acides gras satures) ; il en va diff6remment pour
les Droduits vegetaux.

5. 2. Structures Droteiques 

Pour proceder a ces analyses, nous avons conserve la meme classifica-
tion agro-nutritionnelle des aliments que precedemment. Toutefois, tant
donne que les proteines du groupe "matieres grasses" sont exclusivement
extraites des "noix et oleagineux" Lies huiles'et graisses vegetales ou
animales ne contenant pas de proteines), nous avons substitue au groupe
"matieres grasses" (MG) les noix et olgagineux (NO). En outre, le groupe
sucre et miel n'etant fournisseur d'aucune proteines, l'axe sucre miel
est "vide"5 dans les profils proteiques(df. Annexe II).
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Sur cette base nous avons pu effectuer une typologie des MANSM de
plus d'une centaine de pays, sur la base des sources agro-protaques.
Le nombre de types de MANSM se limite alors a 7 et .4. 17 si l'on consi-
dare tous les sous-types.

Le tableau N°18 fait apparaitre l'importance relative et la diversite
des sources agro-protaques des modeles occidantaux (anglo-saxons, euro-
peens continentaux et est-europeens tous representgs par la Belgique),
toutefois le Poisson et le lait ont un r6le relatif fondamental en Norvge
(modele scandinave). Le modele proteique japonais est caracterise par
l'importance relative du poisson, des proteagineux (NO) et des cereales.
Les modeles mediterraneens conservent leurs caracteres relatifs de forte
consommation de cereales, legumes secs et fruits et legumes ; de meme
le modele uruguayen a tout comme son profil energetique relatif, un profil
proteique oa dominent les cereales et la viande. Quant aux traditionnels,
les sources protaques relatives sont varies mais essentiellement vg -
tales : cereales ou/et racines et tubercules, legumes secs, noix et olea-
gineux ; le Poisson est toutefois relativement abondant au Vietnam, au
Ghana et au Gabon. Le lait est l'aliment protaque caracteristiaue des
MAN traditionnels mixtes.

Mais Si nous considerons les consommations en grammes par groupe agro-
protaque, ii apparait que les cereales et racines, me"me si elles ne
caracterisent pas un MAN proteique, fournissent un poids important de
proteines dams tout modele (plus de 30 %). Leur role proteique est parti-
culierement significatif (plus de 50 % de l'apport protelque total) dams
les modeles mediterraneens traditionnels (Turquie) et certains autres
modeles traditionnels : Maroc (C-LS), Chine (C-LS-NO), Afghanistan (C),
Vietnam (C-PS) et Indonesie (C-NO). L'importance relative des proteines
d'origine animale constitue un facteur fondamental de differenciation des
modeles. Les modeles europeens (anglo-saxon) europeen continental, est-
europeen), scandinave, uruguayen et traditionnel mixte sont a pro-banes
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animales (provenant de l'elevage) Dredominants (plus de 50 % du total),
les mediterraneens et equatoriens sont relativement moms riches en
proteines animales et les traditionnels agricoles cerealiers ou racines,
sont pauvres (5 a 30 %). Le poisson, tres riche en proteines, revele
toute sa valeur nutritionnelle dans les modeles japonais (et mediterra-
neens japonais) ainsi que dans quelques pays traditionnels oil le poids de
protgines issu du poisson rifest pas tres eleve en valeurs absolues mais du
fait d'un faible niveau de la ration proteique totale, l'importance rela-
tive du poisson y est assez grande (12 a 20 % au Congo, Vietnam, Thailande,
Ghana, Gabon).

Trois groupes d'aliments n'interviennent que peu dans la satisfaction
des besoins proteiques, ce sont les fruits et legumes, les legumes secs
et les noix et oleagineux. Les premiers apportent 7 a 10 % des proteines
seulement dans les MAN de type mediterraneen ainsi qu'au Ghana et au
Gabon (bananes plantains). Les legumes secs bien que fortement proteiques,
contribuent tres modestement a la ration proteique totale en raison du
faible volume generalement consomme ; ils apportent toutefois de 6 a 10 %
des proteines dans les MAN dont le profil proteique relatif revle une
caracteristiaue "legumes secs", c'est-a-dire certains modeles traditionnels
tels le Maroc (C-LS), la Chine (C-LS-N0), le Congo (R-LS-NO, les modeles
equatoriens (LS), le modele mediterraneen traditionnel (CR-LS-FL).

5.3. Profils proteiques

De maniere plus precise, les principaux types alimentaires determines
precedemment sur une base agro-gnergetique sont caract6rises comme suit :
(voir tableau N°18 page suiVante, figures en Annexe II).

- Les modeles europeens ont un volume de proteines parmi les plus eleves
du monde; elles sont issues pour la majorite de produits de l'elevage
et dans une moindre mesure des cereales. C'est un mod6le proteique V0-LT-
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CR. Ii s'applique aux pays Anglo-saxons, a l'Europe occidentale et a
l'Europe de l'Est qui ant, un profil proteigue plus cerealier que les

autres pays de ce groupe.

- Le modele scandinave se caracterise par un regime alimentaire tres

protidique. Pays d'elevage et de p8che, leurs sources de proteines sont

essentiellement animales (65 %) grace a l'abondance de lait et de poissons
(les poissons sales, seches, ou fumes consommes dans ces regions sont
tres riches en proteines).

- Le modele japonais. Le Japan peu riche en produit de l'elevage, a su
trouver ailleurs des aliments lui permettant de satisfaire plus que lar-
gement les besoins en proteines de ses habitants. Le regime alimentaire

comporte un partage equilibre de prot6ines animales contenues dans le
poisson et de proteines vegetales issues des cereales (riz) et des

proteagineux (soja).

- Le modele mediterraneen se caracterise fondamentalement par l'abondance
de fruits et legumes. Bien sar comme nous l'avons souligne precedemment
ceux-ici ne sont pas riches en proteines mais du fait que nous raisonnions
en proportions (par rapport au modele occidental) et non en volume,

les fruits et legumes apparaissent ici comme trait remarquable des profils'
proteiques de ce modele. Ils fournissent de 7a 11 % des proteines
issues principalement de la forte consommation de fruits secs et de tomates.
Les autres caracteristiques de ce modele sont une richesse proteique
provenant des cereales et des legumes secs.

On peut distinguer trois sous-groupes selon le volume des proteines et
la proportion d'origine animale. Les modeles mediterraneen europeen
et mediterrangen japonais disposent de produits animaux pour completer
la ration proteique, il s'agit de la viande pour le premier et du poisson
pour le second, ce qui porte la part des proteines animales dans les
proteines totales a environ la moitie, et un volume de proteines proche
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du niveau europeen (de 85 a 105 g par habitant et par jour). Par contre,
le modele mediterrangen traditionnel trouve sa satisfaction en proteines
presque exclusivement dans les produits vegetaux (cereales, legumes secs
auxquels s'ajoutent des fruits secs ainsi que des arachides en Syrie
et en Libye). Les proteines animales ne contribuent que pour 15 a 30 %
de l'ensemble.

- Le modele uruguayen est un des plus riches du monde en proteines (90 a
110 g par habitant et par jour) dont 65 % sont d'origine animale. Les
pays du Rio de Plata et la Mongolie tirent ces sources essentiellement
de la viande et du lait et plus moderement des cereales.

- Le modele traditionnel mixte caracterise le MAN de pays pastoraux oi.
nomades et agriculteurs sedentaires se cotoient et echangent leurs
produits. C'est le cas de la Somalie et de la Mauritanie oU le profil
proteique moyen revele une nette predominance du lait. Les besoins en

proteines y sont largement satisfaits (50 a 75 g) les autres complements
protaques se trouvent dans les cereales en Somalie et dans les legumes
secs et le poisson en Mauritanie.

- Le modele traditionnel agricole resulte de combinaisons tres diverses de

produits vegetaux tels les cereales, les racines et tubercules, les

legumes secs, les noix et oleagineux, aliments qui apportent de 70 a 90 %
des protanes. Ce modele se caracterise done par l'origine vegetale de

ses protanes et par le volume tres modeste de protanes totales pouvant

aller jusqu'a la carence : au Mozambique par exemple, un habitant ne

dispose que de 36 g de protanes par jour dont seulement 4,5 g sont

d'origine animale, soit 3 fois moms de pro-banes totales qu'en Argentine

et 16 fois moms de protanes animles !

Pour la Tajorite de ces pays, le volume moyen de protanes se situe

tout de m6me a un niveau un peu plus eleve soit de 40 a 70 g dont 10 a 30 %
d'origine animale.
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La combinaison proteique cereales-legumes secs s'applique a un grand
nombre de pays situes dans 4 continents diffgrents. C'est le modele-type
d'une agriculture traditionnelle pauvre en produits animaux (PA = 10 a 30%).
Le modele cerealier est tout aussi demuni en proteines, surtout animales.
Les pays saheliens ainsi que quelaues autres pays africains et la Chine
trouvent un complement proteiaue dans les proteagineux (arachides en'
Afrique, soja en Chine). Quant aux pays Latino-americains proches de
l'Eauateur, leur profil proteiaue se caracterise par une abondance de
legumes secs (haricots, pois, f6ves) et par une contribution des productions
animales plus importante que celle de tous les autres pays de type tradi-
tionnel (PA = 30 a 50 70) mais sans atteindre toutefois le niveau occidental.

Deux autres sous-modeles de type traditionnel revelent grace a leur
profil proteique, une forte importance relative au modele occidental des
cereales ou des cereales et legumes secs, mais ils ont pour originalite
une adjonction non negligeable de proteines animales provenant du poisson
pour le Vietnam et la Thailande, ou trouvant son origine dans lielevage
pour la Yougoslavie'et la Roumanie. Ces deux derniers pays, bien que tradi-
tionnels du point de vue de la structure proteique de leur regime alimen-
taire, ont un volume de proteines de niveau europeen (95 g par habitant
et par jour).

5.4. Contribution des groupes agro-nutritionnels dans la ration proteiaue

Les profils des consommations relatives caracterisent l'originalite des
modeles, par rapport au modele de reference, mais ne repr6sentent pas la
structure organique de la ration proteique. Pour representer celle-ci, nous
avons rassemb16 sur un graphique unique les echelles de consommation en
grammes de proteines par jour, pour chacun des modeles (Fig. N°7).

Les modeles europeens et traditionnels agricoles sont opposes quant
aux sources proteiaues. En Europe, les produits de l'elevage (viande, oeufs,



61

z

lait) sont nettement dominants, tandis que dans les pays traditionnels

ce sont les oereales ; dans le cas du Maroc, les legumes secs fournissent

presque autant de Droteines que la viande. Certaines exceptions apparais-

sent, qui traduisent un mode de production alimentaire particulier pour

un certain niveau de developpement. C'est ainsi que la viande et le lait

ont un impact tres fort dans l'apport proteique en Uruguay et en Somalie,

relativement moms en Colombie. Parini les pays developpes, les mediterra-

neens accordent encore une grande importance a la consommat ion de cereales.
Les proteines de Poisson sont egalement le reflet des MPA, elles sont

abondantes au Japon, au Gabon, Portugal, Vietnam. La contribution des fruits
et legumes, legumes secs et noix et oleagineux reste assez modeste dans

l'ensemble des MAN.
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Figure N°7 : CONSOMMATION EN GRAMMES .
DE PROTEINES POUR CHAQUE
MODELE-TYPE (1975-1977)
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VI - TYPOLOGIE AGRO-NUTRITIONNELLE : LES MODELES AGRO-NUTRITIONNELS
FONDAMENTAUX

L'analyse des caracteristiques nutritionnelles en termes de calories
et de proteines permettant de degager des MAN types twit faite, nous
avons jt.ige bon de regrouper ces deux typologies (typologie energetique
tableau N°6 et typologie proteique : tableau N°18) pour etablir un
classement mondial des MAN (tableau N°I9). A chaque type de MAN energe-
tique ne correspond pas toujours un seul type de MAN protgique, plusieurs
alternatives etant possibles : par exemple le MAN traditionnel agricole
caracterise par une forte consommation relative de cereales et de lggumes
secs (en calories) trouve l'essentiel de ses proteines dans ces deux
produits (Maroc) mais l'apport proteique peut aussi 6tre complete par
les noix et oleagineux comme au Sahel.

La synthese aboutit a 9 modeles fondamentaux :

- Les MAN occidentaux se caracterisent par un niveau leve de la ration
energetique avec plus de 3 000 calories finales disponibles par habitant
et par jour, et parfois plus de 3 500 CF, ainsi que le poids de proteines
avec plus de 90 granmes. Les produits animaux dont ceux provenant de
l'elevage essentiellement, y tiennent une place preponderante : us
fournissent plus du tiers des 'calories et plus de la moitie des prot6ines.
Ces MAN sont fortement lipidiques.

Le MAN anglo-s axon dont la base energetique se compose de viande, lait,
sucre et matieres grasses, le modele europeen continenta1dont les
aliments caracteristiques sont aussi la viande et les .matires grasses
et le MAN est-europeen tres diversifie ontun MAN proteique identique
oa la viande, le lait et les cer6ales fournissent un poids de proteines
relativement plus important que dans le modele referentiel.

Le MAN scandinave, bien qu'ayant les caracteres occidentaux, se differencie
fondamentalement par l'abondance des produits de la Oche tant au niveau
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energetique que protaque. La finalite de l'elevage au stade du
mode de production tant plus orientee vers les produits laitiers que
dans les autres pays de l'Occident, l'alimentation s'en trouve tres
enrichie.

- Le MAN japonais a la particularite d"etre abondant en poissons et
en cereales (riz) tant du point de vue energetique que proteique par
rapport au MAN occidental. Les proteagineux (soja) apportent un supple-
ment de proteines, ce qui porte le montant total des protanes disponi-
bles a un niveau tres proche de celui des MAN de l'Occident. Les produits
animaux occupent une position tres moyenne dans les caracteristiques
nutritionnelles, aussi le MAN japonais est-il surtout glucidique.

Le modle mediterraneen qui se differencie fondamentalement par l'abon-
dance relative de fruits et legumes,a des caracteres nutritionnels
intermediaires entre les modeles occidentaux precedemment decrits et
les modeles traditionnels : volume energetique de 2 300 a 3 400 CF
dont 15 a 20 % d'origine animale, 50 a 100 g de protanes dont 30 a 50 %
de protanes animales. La repartition entre lipides, protides, glucides
situe ce MAN tres proche des normes generalement conseillees par les
specialistes. Il convient toutefois de faire des nuances selon le type
de MAN mediterraneen, nous en avons en effet distingue trois categories :

. le MAN mediterraneen europeen qui est un peu plus energetique que les
autres et un peu plus consommateur de calories initiales. La consom-
mation de corps gras y est importante mais elle est essentiellement
sous forme d'huile vegetale.

. le MAN mediterraneen japonais tout comme son aing, re-vele une forte
consommation relative de poissons qui apportent un grand nombre de
protanes.

. le MAN mediterraneen americain est plus glucidique que les precedents.
et moms energetique, le sucre y est important pour l'apport calorique
mais ne fournit aucune pro-bane, celles-ci sont trouvees essentielle-
ment dans les legumes secs.
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- Le MAN urguayen se caracterise par une forte consommation relative

de cereales et de viande en termes energetique et proteique. Si la

structure nutritionnelle de ce modele est nroche de celle des modeles

mediterrangens, le. volume de nrotgines (90-110 g/jour/hab.) et la

contribution des produits de l'glevage (36 % des calories et 65 % des

prot6ines) le rapprocherait. lutot des MAN europeens.

- Le MAN traditionnel agricole qualifie un tres grand nombre de MAN qui

sont essentiellement a base de cereales ou de racines et tubercules ou

des deux cumules. A ces deux produits s'ajoutent comme caracteristique
energkique une forte consommation relative ou de legumes secs, ou de
fruits (agrumes dans les MAN traditionnels mediterraneens, plantains en

Afrique Noire) et de legumes, ou encore de sucre commie dans les pays

americains gquatoriens, beaucoup plus rarement de produits animaux tel
le poisson (Senegal : C-PS • Gabon, Ghana : R-FL-PS). Les aliments pro-

teiques caracteristiaues (en volume relatif) restent souvent identiques
aux aliments energetiques qui qualifient le modele ; les noix et °lea-
gineux completent parfois l'apport en protanes dans les modeles
cereales-16gumes secs ou cer5ales-poissons (traditionnel japonais) ou

encore racines-legumes secs, racines-fruits et legumes-legumes secs,

racines, cereales-racines. Le noisson peut e'tre aussi une caracteristique

proteique tout en ne qualifiant par le MAN energetique, c'est le cas du

modele cer6alier existant dans les pays du Sud-Est asiatique.

Les MAN traditionnels agricoles ont un nombre de calories finales par

habitant et par jour qui se situe gen6ralement entre 2000 et 2800 et un

poids de pro-banes de 40 a 90 grammes, la part des produits animaux y

est tres faible : 3 a 17 % des calories et 5 a 30 % des proteines.
Ce sont des modeles fondamentalement glucidiques.

- Le MAN traditionnel mixte est issu d'une conjonction entre elevage et
.agriculture ; aussi bien que le volume de la ration soit de faible niveau
(1900 a 2100 calories finales), les qualit6s nutritionnelles du regime
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alimentaire semblent plus Droches des normes des nutritionnistes que
les MAN traditionnels agricoles. Autrement dit, ce modele est beaucoup
moins glucidique, le volume de proteines y est important (70 a 75 g),
les produits animaux entrent pour 25 a 35 % des calories et 50 a 60 %
des proteines. Les produits lactes sont une caracteristique energetique
et prOt6ique de ces modeles, auxquels s'ajoutent les cereales en Somalie
et les cereales et legumes secs en Mauritanie.
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ANNEXES
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ANNEXES

Annexe I : Profils energetiques des MAN statistiques moyens :
consommations caloriques relatives au modele occidental

en indices (1975-1977).

Annexe II :.Profils proteiques des MAN statistiques moyens :
consommations relatives de proteine.s par produit par

rapport au modele occidental, en indices (1975-1977).

Annexe III : Lie des pays.
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ANNEXE I

Profils energetiaues des M.A.N. statistiaues moyens : consommations

caloriques relatives au modele occidental en indices (1975-1977).

(Octogone = indice 100 = valeur du M.A.N. occidental)

- ETATS-UNIS
- BELGIQUE
- NORVEGE
- U.R.S.S.
- JAPON
- GRECE
- PORTUGAL
- COLOMBIE
- URUGUAY
- TURQUIE
- ARABIE SAOUDITE
- MAROC
- SENEGAL
- MEXIQUE
- BANGLADESH
- BURUNDI
- GABON
- CENTRAFRIQUE
- RWANDA
- PARAGUAY
- COTE D'IVOIRE
- BRESIL
- NIGERIA
- INDONESIE
- SOMALIE
- MAURITANIE
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SIGNIFICATION DES SIGLES

M.A.N. = Modele Agro-Nutritonnel

SM = Sucre et Niel

CR = Cgreales et Raci,nes

FL = Fruits et Legumes

LS = Legumes secs

PS = Poissons et fruits de mer

VO = Viandes et Oeufs

LT = Lait et produits Laitiers

MG = Matieres Grasses
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LT

M.A.N. Anglo-saxon : Etats-Unis
VO-LT-SM-MG

SM

IS

PS

PROFILS ENERGETIQUES

LT

M.A.N. Europeen-continental : Belgique
VO-MG

VO

SM

PS

M.A.N. Sca,ndinave : Norvege M.A.N. Est-europeen : U.R.S.S.

VO

PS-LT-MG

SM

LS

CR

LT

SM-CR-LS-PS-LT

SM

CR

/CR

FL

FL

PS

PS

LS



M.A.N. Mediterraneen-europgen : Grece
C-LS-FL-MG

M.A.N. Mediterraneen-japonais : Portugal M.A.N. Mediterraneen-americain : Colombie
CR-LS-FL-PS LS-FL-SM
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PROFILS ENERGETIQUES

LT

VO

M.A.N. Uruguayen : Uruguay
C-VO-LT

Ca

IS

PS

FL LT

10

M.A.N. Traditionnel agricole cerealier
Turquie
C-LS-FL

sm

Fl

M.A.N. Traditionnel agricole cerealier : M.A.N. Traditionnel agricole cerealier :
Arable Saoudite Maroc
C-FL C-LS

LT

10

sm

PS
PS



M.A.N. Traditionnel agricole cerealier :
Sen6p;a1
C-PS

M.A.N. Traditionnel agricole cerealier :
Bangladesh

M.A.N. Traditionnel agricole c6realier :
Mexique
C-LS-SM

M.A.N. Traditionnel agricole racines :
Burundi
R-LS
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PROFILS ENERGETIQUES

M.A.N. Traditionnel agricole racines M.A.N. Traditionnel agricole racines :
Gabon Centrafrique
R-FL-PS II

SM

PS

SM

LT

sm

PS

Traditionnel agricole racines : Rwanda
R-FL-LS

CR

1500

Fl.

IS

CR



- 77 -
PROFILS ENERGETIQUES

LT

VO

M.A.N. Traditionnel agricole cereales M.A.N, Traditionnel agricole cereales
et racines : Paraguay et racines : Cate d'Ivoire
CR-FL-LS CR-FL

SM

LI

sm

PS •

M.A.N. Traditionnel agricole cereales M.A.N. Traditionnel agricole et racines :
et racines : Bresil Nig6ria
CR-LS-SM

94

PS

SM

PS



M.A.N. Traditionnel agricole cereales et racines i
Indonesie
CR



- 79 -

ANNEXE TI

Profils TToteiques des M.A.N. statistiquep moyens ponsommations

relatives de protanes par produit par rapport au modele occidental

en indices (1975-1977).

(Octogone = indice 100 = valeur du M.A.N, occidental)

- BELGIQUE
- NORVEGE
- JAPON
- GRECE
- PORTUGAL
- TURQUIE
- URUGUAY
- MAROC
- CHINE
- INDONESIE
- VIETNAM
- BANGLADESH
- NIGERIA
- BURUNDI
- CONGO
- GHANA
- GABON
- COLOMBIE
- SOMALIE
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SIGNIFICATION DE p SIGLES

CR = C6rea1es, Racines et tubercules

FL = Fruits et Legumes .

LS = Legumes Secs

PS = Poissons et fruits de mer

VO = Viande et Oeufs

LT = Lait et produits Laitiers

NO = Noix et Oleagineux



01

PROFILS PROTEIQUES

NO

LT

M.A.N. Europeen : Belgique
VO-LT-qm

NO

VO

Ls
NO

LT

M.A.N. Japonais Japon
CPS-140

LT

CR

M.A.. Scandinave : Norvge
PS-ti

CR

VO

LS

LS

VO

P9
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PROFILS PROTEITES 

M.A.N. M6diterraneen-europeen ; grace

NO

C-LS-FL (VO)

OR

---44111 °

VO

M.A.N. M6di,terran6en traditicmnel Turquie
C-LS-FL

LT •

CFf

M rA.N, M64iterraAgen-japonais : Portugal
CR-LS-PS-FL

CR

vÔ

LS

LS

VO
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PROFILS PROTEIQUES

NO

LT

M.A.N. Uruguayen : Uruguay
C-VO

CR

,‘

VO

M.A.N, Traditionnel agricole crealier
Chine
C-LS-NO

NO

,IL

NO

LT

M.A.N. Traditionnel agricole cerealier :
Maroc
C-LS

VO

LI

VP PS



M.A.N. Traditionnel agricole c4realier M,A,N, Traditionnel agricole 06r6a1ier :
Indonesie Vietnam
C-NO

M.A.N. Traditionnel agricole cer6a1ier ; M,A,N. Traditionnel agricole cereales et
Bangladesh racines : Nigeria

CR-LS
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PROFILS PROTBIQUES

Traditionnel agricole racines : M.A.N. Traditionnel agri,cole racipes

Burundi Congo

R-LS R-LS-NO

CR

NO

FL

LS

 ~SO

LT

NO

PS

M.A.N. Traditionnel agricole racines

Ghana
R-NO-PS

NO

LT

CR

IS NO

NO

LT

CR

NO

PS

M.A.N. Traditionnel agricole racines :

Gabon
R-FL-PS

CR

IS

IS

VO NO
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PROFILS PROTEIQUES

NO

M.A.N. Traditionnel agricoie equatorien
Colombie
LS

CR

VO

M,A.N 7 Traditionnel mixte .: Somalie
LT

CR.

LS

VO
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