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Quelques rappels de concepts
à propos de la classe moyenne

L’approche des structures sociales a été depuis le
19e siècle, et pendant longtemps, dominée par la
conception des classes sociales développée par l’analyse
marxiste. Dans cette approche, les classes qui
composent une société se définissent par leur position
dans le système de production ainsi que par
l’homogénéité de leur culture et la conscience de leurs
intérêts.

La société capitaliste est analysée dans le cadre d’une
vision binaire où s’opposent une bourgeoisie détentrice
des moyens de production qui accapare la grande partie
de la plus value créée dans l’activité économique et une
classe ouvrière principale créatrice de cette plus value
grâce à sa force de travail rémunérée dans des limites
de sa reproduction sociale. Dans une telle vision, la
paysannerie constitue une société à part où les
propriétaires terriens sont appelés, en partie, à intégrer
la classe bourgeoise et, en partie, voués, avec les
paysans sans terre, au statut d’une réserve de force de
travail à la disposition des besoins du système de
production capitaliste.

D’une façon générale, les progrès du système de
production et de la société capitalistes se réaliseraient
dans un processus de lutte de classe qui oppose la
bourgeoisie et la classe ouvrière et qui constituerait le
moteur de la dynamique historique devant conduire à
la disparition des classes. En attendant, la classe
moyenne, dans le cadre de cette polarisation,
n’obéissant à aucun des critères qui définissent une
classe sociale, constitue un groupe social hétérogène,
intermédiaire sans consistance conceptuelle. Elle est
condamnée à adopter, de ce fait, un comportement
opportuniste d’appoint à l’un ou l’autre selon les intérêts
divergents de ses composantes et de la conjoncture
des conflits sociaux et politiques.

Prenant à contre pied la conception marxiste, les travaux
du sociologue allemand Max Weber ont apporté d’autres
critères de définition des catégories sociales. Le style
de vie et les modes de consommation, le prestige ou
l’« honneur social » fondent, dans cette démarche, la
hiérarchisation des formations sociales. Dès lors, la
notion de statut s’ajoute, dans cette approche, à la
structure sociale de classes. On peut dire
schématiquement que la grille d’analyse marxiste a
été quasiment dépassée dans les travaux sur les

Les classes moyennes marocaines
Caractéristiques, évolution et facteurs d’élargissement

L’étude dont nous présentons les résultats porte sur la définition des classes moyennes marocaines, l’analyse de
leurs caractéristiques socio-économiques, de la nature de leur évolution et de ses facteurs. Son élaboration fait suite
au Discours Royal du 30 juillet 2008 dans lequel Sa Majesté le Roi a donné, à l’occasion de la Fête du Trône, Ses Hautes
Instructions au Gouvernement « de veiller à ce que toutes les politiques publiques soient stratégiquement vouées
à l’élargissement de la classe moyenne, pour qu’elle soit le socle de l’édifice social, la base de la stabilité, et un puissant
catalyseur de la production et de la créativité ».

C’est de ces Hautes Directives que procèdent les efforts fournis par le Haut -Commissariat au Plan (HCP) pour
conduire, dans les meilleurs délais, la réalisation, l’exploitation et l’analyse des données de l’enquête sur les
« revenus et les niveaux de vie 2007 », avec l’espoir de contribuer, dans les limites de ses attributions, à la concrétisation
de l’action nationale pour leur mise en œuvre.



stratifications sociales parmi des auteurs anglo-saxons
et l’est pratiquement parmi les économistes et
sociologues contemporains.

Ces travaux tirent leur fondement et leur substance de
l’émergence de nouvelles activités économiques avec
la complexification croissante des structures
socioprofessionnelles des sociétés post-industrielles
et la montée de l’économie de la connaissance où le
poids de nouvelles catégories sociales devient
prépondérant dans les sphères économique, sociale,
culturelle et politique.

C’est dans ce contexte que le concept de « classes
moyennes » (au pluriel) a été valorisé et a donné lieu
à des analyses plus élaborées permettant une meilleure
connaissance des caractéristiques et des stratégies de
ces classes dans leur diversité socioprofessionnelle,
culturelle et politique. L’étude de leur pratique en
rapport avec le marché de l’emploi, les modèles de
consommation et les programmes électoraux, en
particulier, a répondu aux besoins de divers centres
d’intérêts et en particulier des opérateurs dans les
domaines du marketing commercial et politique. Ceci
a modifié l’image des classes moyennes qui sont, de
plus en plus, perçues comme un facteur déterminant
de la croissance économique, de la stabilité sociale et
du progrès culturel. 

C’est ainsi que, désormais, les classes moyennes sont
identifiées, beaucoup plus, sous l’angle des inégalités
sociales et sont analysées selon une approche
économique privilégiant les critères de répartition des
revenus et des niveaux de vie. C’est à travers cette
approche que s’opèrent la délimitation statistique des
classes moyennes, l’analyse de leur poids et de leurs
caractéristiques socio-économiques ainsi que la nature
et les facteurs de leur évolution.

Délimitation statistique des classes
moyennes selon les pratiques
internationales

Il convient, d’abord de dire, qu’en dehors de la Tunisie
et de la Chine, il n’y a pratiquement pas de définition
officielle des classes moyennes.La pratique
internationale recourt, en général, pour la délimitation
de ces classes, à deux méthodes:

• l’une dite d’auto-évaluation où l’on considère comme
appartenant à une classe moyenne les ménages qui
se déclarent eux-mêmes dans une position
intermédiaire entre les pauvres et relativement
pauvres, d’un côté, et les riches et relativement riches,
de l’autre. C’est le critère dit subjectif; 

• l’autre méthode définit les classes moyennes selon
un critère économique dit objectif se référant au
revenu ou au niveau de vie des ménages.

Dans le cadre de cette dernière méthode, la classe
moyenne se situe dans une fourchette dont les bornes
sont fixées par référence à la médiane des revenus ou
des niveaux de vie et ce, en raison de l’inadéquation
de la moyenne qui est toujours biaisée dans un système
de distribution inégalitaire ou comportant des valeurs
extrêmes. Dans ce cas, les bornes, inférieure et
supérieure, des classes moyennes sont calculées en
multiple de la médiane. 

Pour l’OCDE, ces multiples sont fixés à 75 % et 150 %,
pour Statistic Canada, 60 % et 150 % et pour
l’Université du Québec 75 % et 150 %.

Pour l’Insee les classes moyennes en France se situent
entre les 10 % (ou les 40 %) les plus modestes et les
10 % (ou les 20 %) les plus aisées selon que l’approche
adoptée est « extensive » ou « restrictive ».

Pour la Banque mondiale, la classe moyenne se situe,
pour les pays en développement, entre la médiane de
leurs seuils de pauvreté et le seuil de pauvreté aux
USA, soit respectivement, en dollars PPA par jour et
par personne, 2$ et 13$, ce qui correspond au Maroc
à 9,76 Dh et 63,44 Dh ou encore de l’ordre de 1 464 Dh
et 9 516 Dh par mois pour un ménage de taille moyenne
(5 membres).

D’autres pratiques se basent sur des critères de salaire
par mois. C’est le cas de la Chine pour qui la classe
moyenne est constituée de toutes les personnes qui
gagnent plus de 2 000 yuans (soit l’équivalent de
2 960 Dh) dans le milieu urbain et 1 500 yuans
(2 220 Dh) dans le reste du pays. Il n’y aurait donc pas
de classe aisée en Chine !

Pour la Tunisie, les bornes de la classe moyenne se
situent à 1,10 et 7,5 fois le Smig, ce qui correspond au
Maroc à une fourchette allant de 2 210 Dh à 15 068 Dh.
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Le poids démographique des classes moyennes au
Maroc, serait de 41,8 % selon l’approche OCDE ou
l’Université Quebéc, 54,1% selon Statistic Canada.

Ce poids serait selon la banque mondiale de 84,4 %,
la Chine 69,1 % et la Tunisie 78,8 %. 

Il y a, donc, lieu de souligner ici, l’évidence que la
délimitation des classes sociales, comme, du reste,
d’autres classes, ne se fixe pas, a priori, sur la base d’un
modèle de revenu ou encore de niveau de vie abstraction
faite du niveau réel de la richesse et de sa distribution
dans la collectivité nationale considérée. Un modèle
de référence étranger ou souhaité est, d’emblée,
inapproprié. 

Définition statistique des classes
moyennes au Maroc

La définition des classes moyennes au Maroc se réfère
aussi bien à l’approche par auto-identification sociale
des chefs de ménage qu’à l’approche basée sur les
critères objectifs de revenu et de niveau de vie. 

La première renseigne sur le vécu, par la population,
de son statut social. Elle présente en revanche
l’inconvénient de son inadéquation avec la stratification
objective de la société globale. 

La deuxième approche se fonde sur le partage statistique
de la richesse nationale entre les différentes catégories
sociales. Elle permet de donner une base objective à
un consensus sur la place des classes moyennes dans
la distribution sociale des revenus, l’identification de
leur segmentation et l’analyse aussi bien de leurs
caractéristiques socio-économiques que de leur
évolution. 

Elle permet, en outre, grâce à une corrélation entre les
différents facteurs de cette évolution, d’apporter un
éclairage utile pour une stratégie opérationnelle en
faveur de l’élargissement des classes moyennes et de
la consolidation de leur position économique et sociale
dans une vision de mobilité sociale ascendante. 

Il convient, à cet égard, de relever que les seules
informations disponibles à la fois sur les revenus et les
niveaux de vie des ménages sont celles que procure
« l’enquête sur les revenus et les niveaux de vie des

ménages » réalisée par le HCP en 2007. De ce fait, le
profil des classes moyennes en termes de dimension
démographique, de caractéristiques socio-économiques
et de conditions de vie, est celui que présentent ces
classes en 2007. L’évolution de ce profil, en revanche,
se réfère aux seules données sur les niveaux de vie
qui sont disponibles sur une longue période grâce aux
différentes enquêtes sur « les niveaux de vie et la
consommation des ménages » réalisées par le HCP
entre 1985 et 2007. 

Il y a lieu de relever également que l’approche
statistique des classes moyennes sur la base du critère
aussi bien objectif que subjectif donne des dimensions
démographiques convergentes.

Profil des classes moyennes selon
l’auto-déclaration des ménages :
le critère subjectif

Elles représentent 55,8 % de la population, contre
39,4 % pour les catégories sociales modestes (pauvres
et relativement pauvres) et 3,2 % pour les catégories
riches ou relativement riches.

Elles regroupent :

– 17,2 millions d’habitants, 10,1 millions d’urbains et
7,1 millions de ruraux.

– plus de 58% de la population urbaine et près de 53%
de la population rurale.

Par rapport à l’ensemble des ménages, elles contribuent
pour : 

– 66,0 % des revenus ;

– 65,5 % des dépenses de consommation ;

– 72,0 % de l’épargne.

Les limites de l’approche de l’auto-
évaluation 

Les résultats issus de cette approche sont manifestement
biaisés par : 

– le facteur culturel : la valeur du juste milieu si
caractéristique de la culture dominante incline aussi
bien des riches que des pauvres à s’identifier à la
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moyenne. C’est ainsi que parmi les 20 % les plus riches
75 % se considèrent moyens et parmi les 20 % les plus
pauvres cette proportion est de 37 %.

– l’environnement social immédiat où la tendance
naturelle est d’apprécier sa position en fonction du
niveau des disparités locales. C’est ainsi que dans les
zones urbaines d’habitat, plus la moyennisation* est
grande, plus le pourcentage des ménages qui
s’identifient aux classes moyennes baisse parmi les
ménages aisés et augmente parmi les ménages
modestes. 

Relevons, à cet égard et à titre illustratif, que les zones
d’habitat de luxe, qui enregistrent les plus grands
niveaux d’inégalité (indice de Gini de 0,575), le poids
des classes moyennes auto-déclarées est le plus réduit
(39 %) alors qu’il est le plus élevé (69 %) dans les
anciennes médinas où les inégalités sont les plus
réduites (indice de 0,353). 

Au total, deux lacunes fondamentales limitent la
pertinence et la portée d’une analyse basée sur le critère
subjectif :

– elle biaise d’une manière significative l’image réelle
de la distribution des revenus et de ses impacts sur
les classes sociales aussi bien à l’échelle nationale
que locale ; 

– elle exclut toute évaluation des tendances passées,
en l’absence de données issues d’une approche
similaires antérieures. 

En définitive, cette approche s’avère, ainsi, impertinente
pour une analyse statistique des classes moyennes
d’une portée opérationnelle à l’usage d’une politique
publique. 

Approche économique des classes
moyennes au Maroc

Cette approche situe les classes moyennes dans la
fourchette centrale de la distribution sociale des revenus
ou des dépenses de consommation. 

En raison de l’inégalité de la distribution des revenus
et des dépenses de consommation, le recours à la
moyenne n’est pas approprié parce que les limites des
classes moyennes s’en trouvent biaisées sous l’influence
des valeurs extrêmes.

Aussi le recours à la valeur médiane, qui répartit les
ménages en deux groupes de même effectif, est-il le
plus usité parce qu’il permet de corriger cette influence
des valeurs extrêmes. C’est la méthode adoptée, dans
toutes les approches statistiques pour fixer les bornes
des fourchettes où se situent les classes sociales.

S’agissant du Maroc, la fourchette retenue pour la
délimitation des classes moyennes se situe entre : 

– une borne inférieure fixée à 0,75 fois la médiane des
revenus ou des dépenses ; cette option restrictive
exclut les ménages pauvres, vulnérables et une partie
des ménages se situant au-delà du seuil de
vulnérabilité ;

– une borne supérieure fixée à 2,5 fois la médiane, ce
qui correspond à une option délibérément extensive. 

L’option extensive se justifie, d’abord, par la faiblesse
des niveaux de revenu dans notre pays, incomparables
avec les pays qui envisagent l’option restrictive. C’est
le cas, en particulier de quelques pays développés. Il
suffit, à cet égard, de rappeler que le PIB par habitant
en parité de pouvoir d’achat, en 2006, selon les données
de la Banque mondiale, est 8 fois supérieur en France
et 9,5 fois au Canada, 11 fois supérieur à celui du
Maroc aux USA.

Elle se justifie également lorsque la distribution des
revenus et des dépenses de consommation des ménages
est particulièrement inégalitaire. Dans notre pays 10 %
des plus aisés de la population totalisent 38 % des
revenus et 33 % des dépenses de consommation, alors
que 27 % vit au-dessous du seuil de vulnérabilité et ne
participe que de 11 % dans les revenus et 10 % dans
les dépenses de consommation. Le revenu moyen par
tête des premiers est 10 fois supérieur à celui des
seconds.

Dans cette situation, une définition restrictive donnerait
une classe aisée de 37,7 % de la population alors qu’une
définition extensive réduirait, au profit des classes
moyennes, la catégorie des ménages aisés à une
dimension plus conforme à la réalité de la distribution
sociale des revenus au Maroc.
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Il est donc évident qu’une option extensive dans la
définition des classes moyennes est la plus adaptée à
une politique spécifique de leur renforcement dans
une stratégie de mobilité sociale ascendante.

Profil des classes moyennes au
Maroc selon le critère du revenu

Dans l’exposé d’aujourd‘hui, ce profil se limitera aux
classes moyennes définies selon le critère du revenu.
Le critère des niveaux de vie, en raison de la disparité
relative entre revenus et dépenses de consommation,
donne une dimension démographique légèrement plus
grande sans, toutefois, en modifier les structures. Aussi,
comme mentionné auparavant, le recours à ce critère
sera-t-il plus approprié dans la partie consacrée à
l’évolution, depuis 1985, des conditions de vie des
classes moyennes.

Poids démographique des classes
moyennes

Les classes moyennes regroupent 53 % de la population,
contre 34 % pour la classe modeste et 13 % pour la
classe aisée. 

Elles comptent 16,3 millions de personnes dont 62,9 %
en milieu urbain. 

Parmi la population urbaine 59 % appartient aux classes
moyennes contre 45 % des populations rurales.

Globalement, c’est dans les régions les plus urbanisées
que la proportion des classes moyennes est la plus
importante (annexe 3) ; le taux de corrélation est
de 67 %.

Les sources socioprofessionnelles de
constitution des classes moyennes

Font partie des classes moyennes :

– 63 % des « employés, artisans et ouvriers qualifiés
des métiers de l’artisanat » (contre 10,9 % dans la
classe aisée et 26,1 % dans la classe modeste) ;

– 58,6 % des « rentiers, retraités et inactifs » (contre
14,7 % et 26,7 % dans les deux autres classes,
respectivement) ;

– 56,3 % des « cadres moyens, commerçants et
intermédiaires financiers » (contre 31,1 % et 12,6 %,
respectivement) ;

– 48,6 % des « ouvriers agricoles et non agricoles »
(contre 3,0 % et 48,4 %, respectivement); 

– 40,2 % des « exploitants agricoles » (contre 6,6 % et
53,2 %, respectivement) ;

– 19,5 % des « cadres supérieurs et professions
libérales » (contre 76,5 % et 4,0 %, respectivement).

Globalement, ce sont les catégories socio-
professionnelles du niveau de formation et de
qualification intermédiaire qui alimentent le plus la
dimension des classes moyennes. La disparité aussi
bien de leurs niveaux de revenu que de leurs conditions
de vie contribue à l’hétérogénéité socioprofessionnelle
de la classe moyenne.

Hétérogénéité des classes moyennes

Les classes moyennes se caractérisent par
leur hétérogénéité

• En termes de revenu moyen par ménage et par mois :

– 28 % constitue la catégorie supérieure avec un revenu
dépassant la moyenne nationale (5 308 Dh) ;

– 42 % constitue la catégorie intermédiaire avec un
revenu situé entre la médiane et la moyenne
nationales ; 

– 30 % constitue la catégorie inférieure avec un revenu
inférieur à la médiane nationale (3 500 Dh).

• En termes de structure socioprofessionnelle, elles se
composent de :

– 29,4 % d’employés, de conducteurs d’installation,
d’artisans et d’ouvriers qualifiés des métiers de
l’artisanat dont 42 % dans la catégorie intermédiaire
et 28 % dans la catégorie supérieure ;

– 26 % de rentiers, retraités et inactifs dont 27 % dans
la catégorie inférieure et 32 % dans la catégorie
supérieure ;

– 16,2 % d’exploitants agricoles dont 35 % sont dans
la catégorie inférieure et 21 % dans la catégorie
supérieure ; 

8 N° 25 •  juillet-août 2009 



– 16,1 % d’ouvriers dont 38 % dans la catégorie
inférieure et 18 % dans la catégorie supérieure ;

– 11,5 % de cadres moyens, commerçants et
intermédiaires financiers dont 23% appartient à la
catégorie inférieure, le reste étant également partagé
entre les deux autres catégories ; 

– 0,8 % de cadres supérieurs et professions libérales
dont les trois quarts appartiennent à la catégorie
supérieure des classes moyennes.

Profil socio-économique des classes
moyennes

Les classes moyennes se répartissent selon le type
d’activité en :

– 48 % d’actifs occupés ;

– 8,2 % de chômeurs ;

– 43,7 % d’inactifs : 

• 26 % de femmes au foyer ;

• 8,9 % d’étudiants ;

• 2,3 % de retraités et rentiers ;

• 6,2 % de personnes âgées et infirmes ;

• 0,3 % autres.

Elles représentent :

– 52 % de la population active occupée et 58 % de
l’emploi salarié qualifié ;

– 44 % de l’emploi dans le secteur primaire, 61 % dans
le secondaire et 59 % dans le secteur tertiaire.

Elles connaissent un taux de chômage de : 

– 14,6 %, contre 10,9 % pour les ménages modestes et
10,4 % pour les ménages aisés ; 

– 22 % en milieu urbain (contre 24 % et 12,6 % resp.); 

– 5 % en milieu rural (contre 5,8 % et 2,8 % resp.).

Les diplômés parmi elles connaissent un taux de
chômage de : 31,7 % contre 49,8 % dans les ménages
modestes et 11,4 % dans les ménages aisés.

Poids économique des classes
moyennes en termes de revenu et
de consommation

Elles représentent : 

– 44 % dans les revenus des ménages ;

– 49 % dans les dépenses de consommation de ces
derniers. 

Elles disposent par ménage et par mois :

– d’un revenu moyen de 4 402 Dh en milieu urbain ;

– d’un revenu de 4 219 Dh en milieu rural.

Les sources de leur revenu sont constituées par
(annexe 4):

– le salariat pour 44,5 % (urbain : 52,7 %, rural :
27,7 %);

– les entreprises individuelles agricoles et non agricoles
pour 30,3 % (urbain : 19,3 %, rural : 53,2 %);

– les transferts pour 13,3% (urbain : 13,8 %, rural :
12,2 %);

– les rentes pour 9,4 % (urbain : 11,4 %, rural 5,2 %). 

Leurs dépenses de consommation (annexe 5) sont
consacrées pour : 

– près des deux tiers à l’alimentation et l’habitat, contre
trois quarts pour la classe modeste et moins de la
moitié pour les classes aisées ;

– 9 % aux dépenses de “transport et communication”
contre 19 % pour la classe aisée et 5 % pour la classe
modeste.

Globalement, les classes moyennes ont un revenu qui
couvre la totalité de leurs dépenses de consommation.
Cependant (annexe 6) :

– dans la catégorie supérieure, le revenu est supérieur
aux dépenses de 8 %,

– dans la catégorie intermédiaire, il est sensiblement
égal aux dépenses;

– dans la catégorie inférieure, il est inférieur de 12 %
aux dépenses. 
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L’endettement des classes moyennes :
niveaux, objets et sources 

La proportion des ménages endettés parmi les classes
moyennes atteint 31 % contre 37,5 % des ménages
aisés et 27,3 % des ménages modestes. Elle est de :

– 26,8 % dans la catégorie inférieure ; 

– 30 % dans la catégorie intermédiaire ;

– 34,8 % dans la catégorie supérieure. 

L’endettement des classes moyennes (annexes 7 et 8)
se décompose en :

• crédits à la consommation courante dans 59 % des cas
contre : 

– 71,2 % des cas dans les catégories inférieures ; 

– 55,8 % dans la catégorie intermédiaire ; 

– 54,6 % dans la catégorie supérieure. 

• crédits immobiliers dans 25,1% des cas contre :

– 16 % des cas dans la catégorie inférieure ; 

– 26,7 % dans la catégorie intermédiaire ;

– 29,3 % dans la catégorie supérieure. 

• crédits d’équipement ménager et d’acquisition de
moyens de transport dans 15,9 % des cas contre :

– 12,8 % des cas dans la catégorie inférieure ;

– 17,5 % dans la catégorie intermédiaire ; 

– 16,1 % dans la catégorie supérieure. 

Globalement, le recours aux crédits à la consommation
est surtout le fait des catégories inférieures , alors que
les crédits d’équipement et immobilier bénéficient
plutôt aux catégories intermédiaires et supérieures. 

Les classes moyennes recourent aux
sources institutionnelles des crédits ;

• en fonction de leurs catégories :

– catégorie supérieure: 54% des cas ;

– catégorie intermédiaire : 47,6% ; 

– catégorie inférieure : 38,4%. 

• en fonction des objets de crédits, elles recourent aux
sources de prêt :

– institutionnelles pour : 

• la consommation courante : 46,3 % ; 

• les prêts immobiliers: 38,5 % ; 

• l’équipement ménager et les moyens de
transport:15,2 %. 

– non institutionnelles pour :

• la consommation courante : 70,7 % ; 

• les prêts immobiliers: 12,8 % ; 

• l’équipement ménager et les moyens de
transport : 16,5 %. 

Préoccupations à caractère sociétal
des classes moyennes 

• Pour 65 % des ménages appartenant aux classes
moyennes et le même pourcentage des classes
modestes, leur niveau de vie s’est amélioré ou stagné
entre 1997 et 2007, contre 77 % des classes aisées ;

• pour 58 % des classes moyennes, les aléas liés au
coût de la vie, au niveau des revenus et à la sécheresse
constituent des préoccupations majeures ;

• pour 37 %, ces préoccupations portent surtout sur la
morbidité, l’abandon scolaire et le chômage des jeunes ;

• pour 35 %, elles portent sur la délinquance et la
consommation de la drogue ;

• pour 44 %, elles portent sur l’insécurité. 

Dépenses de consommation des
classes moyennes

Poids des classes moyennes dans la
consommation

Après avoir régressé de 4,4 % entre 1985 et 2001, le
poids démographique des classes moyennes s’est accru
de 3,8 % entre 2001 et 2007.

Durant cette dernière période, le poids des classes
moyennes dans la consommation totale des biens et
services a progressé de 1,9 %, contre une régression
de 5,5 % durant la première période. 
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Evolution des dépenses de consommation

Entre 2001 et 2007, on a assisté à une augmentation
des dépenses de consommation des classes moyennes.

C’est ainsi que, durant cette période, le taux
d’accroissement annuel moyen des dépenses de
consommation, aux prix constants, a été de 2,9 % pour
les classes moyennes contre 3,2 % au niveau national.
Ce sont les classes modestes et plus encore les classes
aisées qui ont le plus bénéficié de cette amélioration
globale du niveau de vie avec un taux d’accroissement
de 3,2 % et 4,3 % respectivement.

Ce taux d’accroissement a été, presque, trois fois plus
élevé durant la période 2001-2007 qu’entre 1985 et
2001. Selon les classes sociales, il est passé de 1,1 %
à 3,2% pour les classes modestes, de 1,1 % à 2,9 % pour
les classes moyennes et de 0,9 % à 4,3 % pour les
classes aisées.

En somme, si l’amélioration des dépenses de
consommation a concerné l’ensemble des classes
sociales, elle a plus bénéficié aux classes aisées et
modestes qu’aux classes moyennes. 

Structure des dépenses de consommation

Entre 1985 et 2007, les classes moyennes ont amélioré
leur consommation en termes de qualité.

En effet, la structure des dépenses de ces classes a été
marquée par une augmentation du poids des dépenses
relatives :

– au transport et communication de 4,1 % à 8,2% ;

– à l’hygiène et à la santé de 4,5 % à 7,6 % ;

– à l’enseignement, loisirs et culture de 2,5 % à 3,6 % ; 

– au logement de 19,3 % à 21 %.

Une évolution qui s’est opérée au détriment, notamment
de l’alimentation dont le poids a baissé de 52,5 % à
45,2 % et de l’habillement, de 7,2 % à 3,3 %. Cette
tendance est toutefois à nuancer dans la mesure où, par
référence aux classes aisées, les postes de
consommation de base représentent encore une part
importante du budget des classes moyennes. Les
dépenses alimentaires notamment ne représentent plus
que 28,6 % dans la consommation des classes aisées,

contre 45,2 % pour les classes moyennes (52,5 % pour
les classes modestes).

L’augmentation des dépenses des classes moyennes
s’est ainsi accompagnée d’une amélioration de la qualité
de leur consommation, orientée de plus en plus vers
des besoins autres que l’alimentation ou l’habillement.
Cette évolution est confirmée par la perception des
classes moyennes elles-mêmes quant à l’amélioration
de leur niveau de vie. En effet, si entre 1991 et 2001,
seule la moitié des ménages a considéré que celui-ci
s’est amélioré ou stagné, cette proportion a dépassé les
deux tiers entre 1997 et 2007.

Cette tendance à l’amélioration de leur qualité de vie
s’explique non seulement par l’amélioration de leurs
revenus mais aussi par leur recours de plus en plus
affirmé à l’endettement.

Si la proportion des ménages endettés, en 2007, parmi
les classes moyennes atteint 31 % contre 37,5 % des
ménages aisés et 27,3 % des ménages modestes,
entre 1999 et 2007, avec une augmentation du taux
d’endettement de 33,5 %, les classes moyennes
arrivent en tête du peloton des classes sociales
considérées. Celui-ci n’a progressé que de 25 % pour
les classes modestes et de 23,5 % pour les classes
aisées. 

Rappelons que l’endettement des classes moyennes
est destiné aux crédits : 

– à la consommation courante dans 59 % des cas ;

– à l’ immobilier dans 25,1 % des cas ;

– à l’équipement ménager et à l’acquisition de moyens
de transport dans 15,9 % des cas.

Il ressort de cet aperçu que, depuis 2001, les classes
moyennes au Maroc ont vu leur niveau de vie
s’améliorer, après une longue période de détérioration.
Cette amélioration s’est avérée, toutefois, moins
importante que celles enregistrées par les deux autres
classes sociales. En effet, si les classes modestes et
vulnérables ont bénéficié des politiques de lutte contre
la pauvreté, aucune politique explicite pro-classes
moyennes n’a été menée jusqu’à présent. Les classes
aisées, quant à elles, auraient, notamment, profité des
fruits de la croissance économique relativement forte
enregistrée durant cette période.
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Evolution des principales caractéri-
stiques démographiques et socio-
économiques des classes moyennes

Elargissement des classes moyennes

Entre 2001 et 2007, rappelons-le, le poids démogra-
phique des classes moyennes a augmenté de 3,8 %,
après avoir connu un recul de 4,5 % entre 1985 et
2001. 

De leur côté, les classes modestes ont vu leur poids
démographique reculer de 4 % entre 2001 et 2007
après une augmentation de 4,5 % durant la période
précédente. 

En revanche, le poids démographique des classes aisées
a augmenté entre 1985 et 2001 de 12,8 %, et diminué
de 7,3 % entre 2001 et 2007. 

C’est ainsi qu’entre 2001 et 2007, l’effectif des classes
moyennes a augmenté de 1,6 million (en solde net)
dont 62 % issus des classes modestes et 38,1 % des
classes aisées. C’est dire que l’élargissement des classes
moyennes est attribuable, en grande partie, à la mobilité
sociale ascendante des classes modestes au cours des
années 2000. 

Globalement, l’élargissement des classes moyennes
au cours des années 2000 leur a permis de retrouver,
en 2007, le poids démographique qu’elles avaient
en 1985. Ce constat est statistiquement vérifié quelle
que soit la borne supérieure de la fourchette des revenus
retenue pour les classes moyennes.

Un comportement fécond qui s’apparente de
plus en plus à celui des classes aisées

De par un comportement démographique qui
s’apparente à celui des classes aisées, les classes
moyennes semblent adopter une stratégie visant une
meilleure qualité de la vie.

C’est ainsi qu’avec une faible fécondité de 2 enfants
par femme en 2007 (contre 2,5 en 1999), les classes
moyennes adoptent un comportement franchement
malthusien. Ils s’identifient, en cela, et de plus en plus,
aux ménages aisés (1,5 enfant) et se démarquent de celui
des ménages modestes (3 enfants). Cette identification
qui relève d’une certaine aspiration à un mieux être les

place aujourd’hui au seuil de non renouvellement des
générations.

Par ailleurs, à l’instar des membres adultes des ménages
aisés, les adultes des ménages moyens ont plus de
facilité à quitter leur foyer pour une vie autonome. En
revanche, les adultes des ménages modestes ont,
rarement, la possibilité de le faire. 

C’est ainsi que la baisse de la fécondité explique pour
58 % le recul de la taille moyenne, de 5,7 personnes
en 1999 à 4,9 en 2007 des ménages relevant des classes
moyennes, contre 42 % pour la décohabitation.
Concernant les classes aisées, dont la taille a connu une
baisse de 4,1 à 3,6, la fécondité y a contribué pour
34 % et la décohabitation pour 66 %. Pour ce qui est
des ménages modestes cette dernière n’a qu’un effet
marginal (6 %) c’est fondamentalement la baisse de la
fécondité (94 %) qui explique le recul de leur taille de
7,4 à 6,4 personnes. 

Globalement, les classes aisées se recrutent plus parmi
les ménages de taille réduite et les classes modestes
parmi ceux de grande taille. Les classes moyennes,
elles, se recrutent parmi tous les ménages quelle que
soit leur taille avec toutefois une tendance sensible à
la baisse de leur poids démographique aux tailles
élevées (plus de 3 personnes) se rapprochant en cela
des classes aisées.

La limitation des naissances des classes moyennes
semble s’inscrire dans une stratégie visant à se
rapprocher du mode de vie des classes aisées,
notamment par l’investissement dans le savoir et
l’information. 

Ouverture des classes moyennes sur
le savoir et l’information

En termes d’accès au savoir

L’accès des classes moyennes au savoir, mesuré par le
taux brut de scolarisation des 6-22 ans, s’est
sensiblement amélioré entre 2001 et 2007. Ce taux qui
est passé de 58,6 % à 67,5 % pour ces classes, reste
relativement faible pour les classes modestes, malgré
une hausse de 43 % à 54 % durant la même période. 

Cette évolution de la scolarisation s’est accompagnée
par une certaine tendance au recours à l’enseignement
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privé. En effet, la part des scolarisés dans ce secteur
a augmenté de 12,9 % à 14,3 %, pour les classe
moyennes et de 27,8 % à 38,2 % pour les classes aisées.
Elle a, en revanche, diminué de 9,4 % à 6,6 % parmi
les classes modestes.

Par ailleurs, les chefs de ménage relevant des classes
moyennes ont un niveau d’instruction de plus en plus
élevé. Entre 1985 et 2007, la part de ceux qui ne
disposent d’aucun niveau d’instruction a enregistré
une baisse de 29%, passant de 82,5 % à 58,4 % ; la part
de ceux ayant un niveau d’enseignement fondamental
a augmenté de 113 %, passant de 14,8 % à 31,6 % ; ceux
ayant un niveau secondaire ont vu leur part augmenter
de 2,0 à 7,2 % contre 0,6 à 2 % pour le niveau supérieur.

A noter également que, durant la même période, le
taux d’accroissement annuel des classes moyennes a
pratiquement stagné parmi les ménages dirigés par
une personne dont le niveau scolaire ne dépasse pas
le primaire. Il a, en revanche, augmenté de 1,7 % parmi
les ménages dirigés par une personne ayant le niveau
« lycée » et de 1,9 % pour le niveau supérieur.

L’élargissement des classes moyennes, entre 1985
et 2007, a été plus sensible parmi les ménages dirigés
par une personne de niveau d’études secondaires ou
supérieures.

En termes d’ouverture sur le monde

Connaissance des langues 42 % de la classe moyenne
savent lire et écrire le Français sur une moyenne
nationale de 40 %, contre 26,7 % dans les ménages
modestes et 62 % dans les ménages aisés. La
connaissance du français chez les classes moyennes
varie de 35 % dans sa catégorie inférieure à 49 % dans
sa catégorie supérieure. 

A noter également que 12 % des classes moyennes
connaît une autre langue étrangère autre que le français,
contre 4,5 % dans les ménages modestes et 33 % dans
les ménages aisés.

Entre 1999 et 2007, la proportion des classes moyennes
qui lit et écrit une langue a augmenté pour l’arabe, de
55,4 % à 62,6 %, le français, de 34,4 % à 42,1 % et
l’anglais, de 8,0 % à 10,2 %. 

Accès à l’information

Si le taux d’équipement des classes moyennes en micro-
ordinateurs (5,2 %) reste globalement faible, plus de
8 sur 10 disposent d’un téléphone et d’une télévision
et plus de la moitié d’une parabole.

Accès à la santé et à l’emploi

Cette stratégie des classes moyennes se heurte,
toutefois, à des carences en matière de santé et d’emploi
des diplômés. 

C’est ainsi que le taux de couverture médico-sanitaire
des classes moyennes, malgré une augmentation de
18 % entre 2001 et 2007, demeure relativement faible
ne dépassant pas 17 % contre 49 % parmi les classes
aisées et 3 % parmi les modestes.

On notera toutefois que 49 % des classes moyennes
effectue leurs consultations médicales auprès du secteur
privé, contre 45 % auprès du secteur public
(dispensaires, centres de santé et hôpitaux publics).
Le reste des consultations s’opère, notons-le, auprès
d’une pharmacie (5 %) ou d’une officine traditionnelle
(1 %). Cette structure n’a pas connu de changement
notable entre 2001 et 2007.

En matière d’emploi, malgré une baisse du chômage
de 14,8 % en 2001 à 14,1 % en 2007, qui a bénéficié
à l’ensemble des actifs dont notamment les diplômés
de niveau moyen et les diplômés de niveau supérieur,
le niveau de chômage de ces derniers demeure élevé
avec respectivement 23,5 % et 31,9 % (contre 26 % et
42 % pour les classes modestes).

Elles sont en cela beaucoup moins favorisées que les
classes aisées dont les membres ayant un diplôme
moyens ont relativement moins de difficultés à s’insérer
dans le marché du travail. Leur taux de chômage
respectif s’établit à 17 % et 8,6 %. 

Il y a lieu de noter toutefois que à maints égards,
l’évolution du comportement des classes moyennes
en matière d’emploi laisse apparaître certains points
communs avec les classes aisées. Il s’agit, notamment
de leur propension à s’orienter vers l’emploi dans le
secteur tertiaire et à compter de plus en plus de
salariés.
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C’est ainsi que, entre 2001 et 2007, le poids démo-
graphique des classes moyennes urbaines dans ce
secteur s’est apprécié de 3,6% par an, au détriment du
secteur primaire qui a vu ce poids régresser de 1,4 %.
L’emploi de ces classes dans le secteur secondaire a
pratiquement stagné durant cette période.

Ce comportement des classes moyennes s’apparente à
celui des classes aisées, qui abandonnent les secteurs
primaire et secondaire vers le tertiaire. Les classes
modestes, quant à elles, continuent d’alimenter le
secteur secondaire où leur poids démographique a
augmenté de 2,5 % par an durant la même période.

De même, l’emploi salarié parmi les classes moyennes
a progressé de 40,5 % en 2001 à 51,5 % en 2007.
Durant ce temps, l’emploi indépendant a baissé de
31 % à 22 %.

Globalement, l’emploi rémunéré des classes moyennes
a augmenté, entre 2001 et 2007, de 92 % à 95,5 % en
milieu urbain et de 51,6 % à 55,5 % en milieu rural.

Urbanisation

Entre 1985 et 2007, l’élargissement des classes
moyennes a été exclusivement le fait du milieu urbain.
Le taux d’accroissement annuel des classes moyennes
a été de 1,6 % à l’échelle nationale, 3,0 % en milieu
urbain, contre une baisse de 0,1 % en milieu rural. 

Nous avons déjà souligné précédemment la corrélation
significative entre la dynamique urbaine et
l’élargissement des classes moyennes. Globalement,
c’est dans les régions les plus urbanisées que la
proportion des classes moyennes est la plus importante. 

Dans cette dynamique urbaine, les classes moyennes
adoptent une stratégie d’amélioration de leurs
conditions de vie en général et de leur conditions
d’habitat en particulier. 

Habitat et accès à la propriété

C’est ainsi qu’entre 2001 et 2007, l’habitat des classes
moyennes urbaines s’est amélioré sensiblement, la part
des résidents dans les villas/appartements a augmenté
de 40 % (contre 64 % pour la classe aisée). Celle des
résidents dans les maisons modernes a augmenté de 6 %
(contre une baisse de 23 % pour la classe aisée et une
augmentation de 46 % pour la classe modeste).

En revanche, cette part a baissé de 40 % pour les
maisons marocaines (contre 42 % pour la classe aisée
et 53 % pour les classes modestes) et de 29 % pour les
logements sommaires (15 % pour la classe modeste)
durant la même période.

C’est ainsi qu’en 2007 :

– 68 % des ménages moyens urbains résident dans des
maisons modernes, et en sont propriétaires à
concurrence de 63 % ; 

– 15 % dans des appartements (propriétaires: 68 %) ;

– 1,3 % dans des villas (propriétaires : 59 %) ;

– 8% dans des maisons traditionnelles (propriétaires:
58,2 %) ;

– 6% dans un habitat sommaire (propriétaires : 75 %). 

A noter toutefois que près des deux tiers des ménages
moyens en milieu urbain sont propriétaires de leur
logement. Ce pourcentage a augmenté entre 2001 et
2007, passant de 62,5 % à 63,4 %. 

Ce sont surtout les ménages aisés et modestes qui ont
bénéficié de l’évolution globale de l’accès à la propriété.
En effet, ce pourcentage est passé, pour les premiers,
de 58,8 % à 65 % et pour les seconds de 61,4 % à
67,1 %. 

Accès aux services sociaux de base

L’évolution, entre 2001 et 2007, de l’accès aux services
sociaux de base s’est opérée au profit des classes
moyennes et, davantage encore, des classes modestes.
C’est ainsi que l’accès à l’eau potable a augmenté de
68 % à 72 % pour les classes moyennes, de 37% à
45 % pour les classes modestes et 89 % à 90 % pour
les classes aisées. 

Quant au taux d’accès à l’électricité, il a augmenté de
76 % à 89 % pour les classes moyennes, de 43 % à 69 %
pour les classes modestes et de 95 % à 98 % pour les
classes aisées.

Accès aux biens durables

En l’absence de données antérieures sur certains
équipements, dont notamment la disposition d’une
voiture personnelle, on se limitera, dans cet examen
de l’évolution à quelques biens.
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C’est ainsi que la part des ménages appartenant aux
classes moyennes disposant d’une télévision a
pratiquement doublé entre 1999 et 2007, passant de
41,8 % à 81,2 %. Celle relative aux classes modestes,
a été multipliée par 6 environ pour atteindre 52,5 %
en 2007, soit un niveau encore manifestement faible
en comparaison avec les classes moyennes. 

La part des ménages disposant d’une parabole a
augmenté de 16 % à 51 % pour les classes moyennes,
de 2 % à 21 % pour les classes modestes et de 53 % à
84 % pour les classes aisées.

L’équipement des ménages en micro-ordinateur reste
globalement faible au Maroc, il est d’à peine 0,6%
parmi les classes modestes, 5 % parmi les classes
moyennes (contre 0,1 % en 1999) et 32 % parmi les
classes aisées (contre 4% en 1999). 

L’équipement en réfrigérateurs a, de son côté, progressé
de 41 % à 70% pour les classes moyennes, de 10 % à
35 % pour les modestes et de 80 % à 91 % pour les
classes aisées.

Ces évolutions montrent que les classes moyennes ont
tendance à mieux s’équiper en biens durables. Elles
s’approchent, à cet égard, davantage des classes aisées
que des classes modestes.

Simulations de l’impact de politiques
économiques sur la pauvreté et les
inégalités

L’analyse de l’évolution des conditions de vie et des
comportements des classes moyennes, à la lumière de
l’observation statistique, a permis de relever le rôle joué
par la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité dans
leur élargissement. Elle a permis également de relever
l’insuffisance de la croissance économique à réduire
à elle seule les inégalités et partant à renforcer le poids
démographique et socio-économique des classes
moyennes. 

Il apparaît évident qu’une politique publique spécifique
en faveur des classes moyennes s’avère nécessaire.
Aussi, avons-nous élaboré un outil d’évaluation de
l’impact de toute politique publique sur la pauvreté et
les inégalités, et par conséquent sur les catégories

sociales, pour le mettre à la disposition de toute
politique s’assignant cet objectif. Nous avons ainsi
l’espoir, sinon, l’ambition de contribuer à la mise en
œuvre des Hautes Directives données par Sa Majesté
le Roi dans ce sens au Gouvernement. 

Il s’agit d’un modèle d’équilibre général calculable
en microsimulation (MEGC) dans lequel le lien micro-
macro est établi à travers la réconciliation des
informations microéconomiques issues des enquêtes
auprès des ménages et des données macroéconomiques
fournies par les tableaux de synthèse de la comptabilité
nationale. Il a pour cadre comptable la matrice de
comptabilité sociale synthétisant l’activité économique
nationale en 2007 et l’enquête nationale sur les niveaux
de vie et la consommation des ménages de 2007. 

Ce modèle, dont l’élaboration a nécessité deux années
de travail, permet de quantifier les effets des politiques
économiques, qu’elles soient fiscales, budgétaires,
commerciales, ou de transferts et d’investissement,
etc. Les effets peuvent ainsi être appréhendés au niveau
macro sur la croissance économique, l’inflation, les
équilibres macroéconomiques, la compétitivité interne
et externe de l’économie nationale ainsi que sur le
revenu et l’épargne des agents économiques. Au niveau
micro, un ensemble d’indicateurs de niveaux de vie sont
appréhendés, notamment l’évolution des dépenses de
consommation des ménages et sa structure selon les
classes sociales, la pauvreté et les inégalités.

Le MEGC, ainsi construit, a été utilisé pour simuler
les effets de quelques politiques économiques sur
l’économie nationale et sur les niveaux de vie de
l’ensemble des ménages et notamment les classes des
ménages modestes, moyens et aisés.

Pour illustrer l’utilité de cet outil, nous avons pris
deux exemples de politiques économiques : l’un portant
sur l’analyse de deux cas arbitrairement choisis de
politique fiscale, l’autre portant sur trois simulations
de politique d’investissement.

Ces simulations doivent être prises comme une
illustration de l’utilité du modèle présenté pour évaluer
les changements concrets d’une politique publique
aussi bien dans les domaines retenus que dans tout
autre domaine.

15N° 25 •  juillet-août 2009 



Le cas d’une politique fiscale 

Le système fiscal marocain a fait l’objet, depuis les
années 80, de plusieurs réformes pour le rendre plus
homogène et cohérent, tout en assurant une certaine
équité entre les différents contribuables. Dans ce cadre,
les taux d’imposition directs et indirects du système
ont été regroupés en quatre grands impôts : l’impôt sur
le revenu (IR), l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et les droits d’enregistrement
et de timbres. 

Des révisions à la baisse et d’élargissement ont été
appliquées à plusieurs reprises à l’IR et à l’IS. Le
plafond du taux de l’impôt sur le revenu est passé de
52 % en 1990 à 40 % en 2009. Celui de l’IS se situe
aujourd’hui à 30 % au lieu de 52 % en 1990. La TVA,
quant à elle, continue d’être appliquée en quatre taux :
7, 10, 14 et 20.

Si l’impôt direct est conçu pour assurer l’équité sociale
en s’appliquant progressivement aux revenus, la TVA
sur les produits demeure quant à elle indifférente par
rapport aux niveaux des revenus. 

Les mesures simulées dans ce cadre visent à étudier
l’impact de la fiscalité directe et de la fiscalité indirecte
sur le plan macroéconomique et sur le plan
microéconomique. Nous avons choisi deux cas : 

• une baisse de l’impôt sur le revenu de 20 % ;

• une baisse de la TVA sur les produits agroalimentaires
de 50 % ;

Hypothèse d’une baisse de l’impôt
sur le revenu 

La révision à la baisse de l’IR de 20 % se traduirait par
une amélioration du revenu disponible des ménages de
1,2 %. Cette amélioration serait de 1,6 % pour la classe
des ménages aisés, de 1,2 % pour celle des ménages
moyens et de 0,4 % pour celle des ménages modestes.
Le volume de la consommation globale augmenterait
de prés de 0,8 %. Cette augmentation serait de 1,2 %
pour les ménages aisés et de 0,8 % pour les ménages
moyens et diminuerait par contre d’environ 0,1% pour
les ménages modestes. En fait, l’amélioration de la
demande domestique agrégée de 0,4 % se traduirait
par une hausse des prix intérieurs à la consommation

de près de 0,5 %. Cette tendance haussière neutraliserait
le faible effet revenu des ménages modestes.

De manière générale, l’activité économique connaîtrait
une certaine relance. La production nationale
s’accroîtrait de 0,3 %, dégageant une amélioration du
PIB de 0,4 %. Les recettes publiques générées par
l’amélioration de l’activité économique ne permettraient
pas de compenser la moins-value induite par la révision
à la baisse de l’IR et en conséquence, l’épargne publique
serait en baisse d’environ un demi-point en pourcentage
du PIB.

Cette hypothèse de la baisse de l’IR se traduirait par
une mobilité ascendante des effectifs entre les trois
classes sociales, avec un élargissement de la taille de
la classe moyenne. En effet, le nombre de personnes
appartenant aux ménages modestes baisserait de
126 mille personnes, celui des ménages moyens
augmenterait de 82 mille personnes et celui des ménages
aisés de 44 mille personnes. Globalement, la part de
la classe modeste dans la population totale aurait baissé
de 34 % à 33,6 %. En revanche, la part de la classe
moyenne augmenterait de 53 % à 53,3 % et celle de
la classe aisée de 13 % à 13,1 %. 

Malgré cette ascension sociale, les inégalités n’auraient
pas connu de baisse, l’indice de GINI passerait de
0,406 à 0,407. De ce fait, la pauvreté au niveau national,
au sein de la classe modeste, connaîtrait une légère
accentuation d’environ 0,1 point de pourcentage. Le
nombre de pauvres s’accroitrait ainsi de 28 mille
personnes. 

Hypothèse d’une baisse de la TVA sur la
consommation des produits de
l’agroalimentaire 

L’hypothèse de la baisse de la TVA de 50 % sur les
produits de l’agro-alimentaire est retenue en raison de
l’importante de ces produits dans le panier de
consommation des ménages, particulièrement modestes
et moyens. Cette hypothèse se traduirait par une baisse
des prix à la consommation de 0,24 %. La
consommation des ménages s’améliorerait ainsi de
0,3 %, et par conséquent, la demande agrégée sur le
marché domestique de 0,15 %.
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Dans ce contexte, la production nationale s’améliorerait
de 0,14 %, dégageant une hausse de la valeur ajoutée
globale de 0,1 %. Cependant, l’épargne publique serait
marquée par une dégradation de 0,1 en pourcentage du
PIB, en relation avec le manque à gagner de l’Etat
sous l’effet de la baisse de la TVA.

Le revenu des ménages connaîtrait une légère
amélioration de 0,08 %. Par classe, le revenu des ménages
modestes s’accroitrait de 0,1 %, celui des ménages
moyens et aisés de 0,08 %. La consommation en volume
des ménages s’améliorerait en conséquence d’environ
0,4 % pour les ménages modestes, de 0,3 % pour les
ménages moyens et de 0,2 % pour les ménages aisés.

Cette révision à la baisse de la TVA aurait plus d’effet
sur la classe des ménages moyens dont presque 9,6 mille
personnes passeraient à la classe des ménages aisés et
recevrait plus de 5 mille personnes de la classe des
ménages modestes. Cette mobilité sociale serait
confortée par une réduction de la pauvreté au niveau
national de 20 mille personnes. Toutefois, les inégalités
resteraient figées.

Le cas d’une politique
d’investissement 

L’investissement au Maroc a connu une croissance
moyenne de 7,6 % durant la période 1999-2008. En
pourcentage du PIB, la FBCF est passée de 25,5 % en
1999 à 33,6 % en 2008. A noter qu’à partir de 2003,
le taux d’investissement a connu une hausse continue
de plus d’un point par an. Cette tendance pourrait se
prolonger durant les années à venir sous l’effet des
stratégies de développement sectoriel mises en œuvre. 

Dans cet ordre d’idées nous avons retenu trois
simulations traitant respectivement de la hausse de
l’investissement global, d’une part, et de l’augmentation
du stock du capital respectivement dans les secteurs
de l’agriculture et du tourisme, d’autre part.

Hypothèse d’un accroissement de
l’investissement global

L’augmentation de l’investissement global de 10 %
par rapport à son niveau observé en 2007 (année de
référence) au niveau de l’économie nationale, soit

l’équivalent d’environ 20 milliards de Dh, se traduirait
par un accroissement de la demande agrégée sur le
marchée domestique de 2 %. La production nationale
s’améliorerait ainsi de 0,6 %, dégageant une hausse de
la croissance économique de l’ordre de 1,4 %. 

Toutefois, la hausse de la demande agrégée exercerait
une pression à la hausse sur les prix intérieurs de
l’ordre de 3%, affectant ainsi la compétitivité des
produits marocains aussi bien sur le marché intérieur
qu’extérieur. La demande supplémentaire serait
satisfaite davantage par les importations qui
s’accroitraient de prés de 4,7%, alors que les
exportations subiraient une réduction de 2%. En
conséquence, le solde extérieur se détériorait de 2,4
points en pourcentage du PIB. En revanche, l’épargne
publique serait marquée par une amélioration de
2 points du pourcentage du PIB.

Le revenu disponible des ménages augmenterait de
4 %. Toutefois, la hausse des prix intérieurs réduirait
l’effet de cette amélioration sur la consommation. Celle-
ci ne s’accroîtrait que de 1,1 % en volume, et serait de
l’ordre de 1,4 % chez les ménages modestes contre
1 % chez les ménages aussi bien moyens qu’aisés.

La tendance à la hausse de l’investissement global
aurait engendré une mobilité sociale du bas vers le
haut. Le nombre de personnes quittant la classe des
ménages modestes serait de 750 mille personnes et
celui des personnes migrant de la classe des ménages
moyens vers celle des ménages aisés s’élèverait à
160 mille personnes, soit globalement un élargissement
de la classe des ménages moyens d’environ 590 mille
personnes. Ainsi, la part des ménages moyens dans la
population totale passerait de 53 % à 55 % et celle des
ménages aisés de 13 % à 13,5 %. Alors que la part des
ménages modestes aurait fléchi de 34 % à 31,5 %. 

Les inégalités seraient légèrement en hausse puisque
l’indice de GINI passerait de 0,406 à 0,409. Néanmoins,
l’importance de la croissance économique l’emporterait
sur la persistance des inégalités et par conséquent la
pauvreté serait en baisse. Le taux de pauvreté national
baisserait de plus d’un demi-point de pourcentage, soit
près de 214 mille personnes qui échapperaient à la
pauvreté.
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Globalement, il ressort que l’augmentation de
l’investissement relancerait la croissance économique
par l’effet demande. Cependant, cette hausse de la
demande serait satisfaite davantage par les importations,
ce qui détériorerait notre balance commerciale. Le
système productif national pourrait toutefois renverser
cette tendance en rentabilisant les investissements
réalisés par le renforcement de ses capacités
productives. 

Hypothèse d’une augmentation du stock
du capital

Deux simulations sont conduites en matière
d’augmentation des capacités de production, et ce pour
deux secteurs qui font l’objet de politiques volontaristes
des pouvoirs publics. Il s’agit du secteur agricole et du
secteur du tourisme.

La première simulation suppose l’augmentation du
stock de capital du secteur agricole de 20 %, soit
l’équivalent de 12 milliards de Dh. A cet effet, la
production du secteur s’accroîtrait de 18,7 % induisant
une baisse du prix intérieur du produit agricole de
l’ordre de 19 %. En conséquence, le niveau général des
prix serait en baisse de 1,4 % renforçant ainsi la
compétitivité du produit marocain tant sur le marché
intérieur qu’extérieur. Les exportations seraient en
hausse de 3,2 % et la part du marché domestique
satisfaite par la production nationale serait en
accroissement puisque les importations n’augmen-
teraient que de 1,6 %, soit à un rythme inférieur à celui
de la demande agrégée qui s’accroîtrait de 2,2 %. Le
solde commercial serait ainsi en amélioration de 0,1
point en pourcentage du PIB. 

Par ailleurs, la baisse du prix du produit agricole
induirait une baisse du coût de production du secteur
agroalimentaire et partant le prix de vente de son
produit. La demande agrégée pour l’agroalimentaire
serait en hausse de 4,2 % relançant ainsi la production
de ce secteur de 4,6 %. 

De manière générale, cette mesure se traduirait par
une augmentation de la production nationale de 2,6 %
et partant du PIB de 2,5 %. Le revenu disponible des
ménages serait en hausse de 0,8 %. Ceci, conjugué à
la baisse simultanée des prix alimentaires et
agroalimentaires, renforcerait le pouvoir d’achat des

ménages, et leur consommation se trouverait améliorée
d’environ 5 %. La demande agrégée sur le marché
domestique serait en hausse de 2,2 %. Mais puisqu’elle
serait accompagnée par un accroissement de l’offre
globale, elle n’aurait pas d’effet sur les prix intérieurs.
Ceux-ci enregistreraient une baisse de 1,4 %. 

Sur le registre des niveaux de vie selon les catégories
de classes des ménages, l’amélioration de la
consommation serait de 4,8 % pour les ménages
modestes, de 5,4 % pour les ménages moyens et de
3,6 % pour les ménages aisés. Autrement dit, la hausse
serait plus marquée chez les deux premières classes dont
les produits alimentaires sont prépondérants dans leurs
paniers de consommation. 

La classe des ménages modestes connaîtrait une baisse
de son effectif de l’ordre de 200 mille personnes qui
auraient renforcé la classe des ménages moyens. De
même, 90 mille personnes de cette dernière passeraient
dans la classe des ménages aisés, ce qui met en exergue
un élargissement de la classe des ménages moyens de
110 mille personnes. Globalement, la part de la classe
des ménages modestes dans la population totale aurait
baissé de 34 % à 33,4 %. En revanche, la part de la
classe des ménages moyens augmenterait de 53 % à
53,4 % et celle des ménages aisés de 13 % à 13,2 %. 

En matière de pauvreté, celle-ci serait marquée par
une réduction de son effectif de l’ordre de 67 mille
personnes, particulièrement dans le milieu rural où la
baisse serait de près de 70 mille personnes. La pauvreté
en milieu urbain serait accentuée d’environ 3 mille
personnes. 

L’augmentation des capacités productives du secteur
agricole aurait généré une amélioration des revenus des
détenteurs du capital qui se trouvent dans les classes
moyenne et aisée. Leurs revenus seraient en hausse
de 1,1 % et de 0,7 % respectivement. En revanche, il
serait en baisse pour la classe modeste d’environ 0,5 %. 

De ce fait, les inégalités seraient en hausse puisque
l’Indice de GINI passerait de 0,406 à 0,409, éliminant
ainsi l’effet positif de la croissance sur la réduction de
la pauvreté particulièrement dans le milieu urbain.

La deuxième simulation traite de l’hypothèse d’une
augmentation du stock de capital du secteur touristique
de 5 milliards de Dh. Cette hypothèse se traduirait par
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une amélioration de la production du secteur de 21 %
et de la baisse de son prix intérieur de 35 %, ce qui
relancerait la demande en faveur du secteur
d’environ 14 %.

La demande domestique globale s’accroîtrait ainsi de
0,2 % et la croissance économique de 0,2 % également.
Dans ce contexte, le revenu des ménages enregistrerait
une hausse de 0,4 %. Cette amélioration serait de
l’ordre de 1,1 % pour les ménages modestes, de 0,3 %
pour les ménages moyens et de 0,4 % pour les ménages
aisés. L’augmentation des capacités de production dans
l’activité touristique aurait un effet multiplicateur sur
la rémunération du facteur travail, détenu davantage
par les classes des ménages modestes et moyens. 

L’augmentation des revenus des ménages, conjuguée
à la baisse des prix intérieurs de 0,3 %, induirait une
amélioration de leur consommation de 0,7 %. Cette
augmentation serait de 1% pour les ménages modestes,
de 0,5 % pour les ménages moyens et de 0,8 % pour
les ménages aisés. Ainsi, 76 mille personnes quitteraient
la classe des ménages modestes vers la classe des
ménages moyens. La mobilité entre la classe moyenne
et la classe aisée ne serait pas significative. Dans ce
contexte, le nombre de pauvres régresserait de près de
11 mille personnes. Cette baisse serait réalisée en
milieu rural puisque la pauvreté urbaine s’accroitrait
de près de 3 mille personnes.

1. Les différentes simulations illustrées font apparaître
des améliorations de la croissance économique et
d’une mobilité sociale ascendante, particulièrement
dans le cas de l’augmentation de l’investissement
global et l’amélioration des capacités productives. 

2. Les niveaux de vie des classes de ménages dans
toutes les simulations seraient améliorés sauf dans
le cas de l’hypothèse d’une baisse de l’IR où la
classe des modestes connaÎtrait une légère
détérioration de sa consommation en volume.

3. Dans le cas de l’augmentation de l’investissement
global de 10 %, la demande agrégée sur le marchée
domestique s’accroÎtrait de 2 % induisant une hausse
des prix intérieurs de l’ordre de 3 %, affectant ainsi
la compétitivité des produits marocains.

4. La compétitivité des produits marocains serait
renforcée dans le cas d’une extension des capacités
productives, puisque l’offre globale serait en
augmentation de 2,6 % et les prix intérieurs seraient
en baisse de 1,4 % (cas du secteur agricole).

5. L’augmentation de l’investissement global se
traduirait par un élargissement de la classe des
ménages moyens qui passerait de 53% à 55% de la
population totale et par une réduction de la pauvreté
de plus d’un demi-point de pourcentage.

6. L’extension des capacités productives de l’agriculture
induirait un élargissement de la classe des ménages
moyens qui passerait de 53 % à 53,4 % de la
population totale et d’une baisse de la pauvreté
de 0,2 point de pourcentage. 
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Situation Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4 Sim 5
Rubriques de référence IR TVA Investissement Capital Capital

agriculture tourisme

Croissance économique – 0,37 0,1 1,4 2,6 0,2

Inégalités (GINI) 0,406 0,407 0,406 0,409 0,409 0,406

Pauvreté 9 9,1 9 8,3 8,8 9

Enseignements

Tableau synthétique

Croissance, inégalités et pauvreté



7. Dans toutes les simulations, les inégalités seraient

restées rigides à la baisse et se seraient parfois même

accentuées.

8. Il ressort qu’au cas où les inégalités ne changeraient

pas et que la croissance économique ne serait pas

significative, la pauvreté se maintiendrait au même

niveau. C’est le cas des simulations de la politique

fiscale et de l’extension des capacités productives
du secteur touristique.

9. Si les inégalités s’accentuaient même légèrement,
la croissance économique devrait être très forte pour
infléchir la pauvreté significativement. C’est le cas
des simulations de l’augmentation de l’investis-
sement global et de l’extension des capacités
productives du secteur agricole. ■
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Annexes

Annexe 1

Délimitations des classes moyennes au Maroc selon le critère du revenu
par ménage et mois

Note : Méthode de calcul des bornes :
– Supérieure : 2,5 x taille x revenu médian par personne et par mois (663,1 Dh) ;
– Inférieure : 0,75 x taille x revenu médian par personne et par mois (663,1 Dh).

0,75 fois la médiane

2 800 Dh
(5,63 membres

% ménages
Médiane

2,5  fois la médiane

6 736 Dh
(4,06 membres)Moyenne
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Annexe 3

Poids démographique régional des classes moyenne

Classement des régions selon le poids démographique des classes moyennes (%)

40 50 60 70 80
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Gharb-Chrarda-Beni Hssen

Meknès-Tafilalet

Souss-Massa-Darâa
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Tadla-Azilal

Tanger-Tétouan
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Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
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Fès-Boulemane
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Grand Casablanca 72,7
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53,9

53

47,5
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Annexe 2

Délimitations des classes moyennes au Maroc selon le critère du niveau de vie
(dépense par ménage et par mois)

Note : Méthode de calcul des bornes :
– Supérieure : 2,5 x taille x dépense médiane par personne et par mois (674,6 Dh);
– Inférieure : x taille x dépense médiane par personne et par mois (674,6 Dh).
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2 848 Dh
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Annexe 5

Structure comparée des dépenses de consommation selon les strates sociales

Répartition des dépenses selon les postes de consommation
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dépenses

Modestes 51 22,2 6,4 2,9 3,3 5,1 3,1 4,3

Moyennes 44,3 20,8 7,7 3,4 3,8 8,6 3,6 3,7

Aisées 30 18,8 6,8 3,5 6,1 18,8 4 8,7
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Annexe 4

Sources de revenus comparées des strates sociales

Répartition des revenus selon la source
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Annexe 7

Structure comparée de l’endettement des strates sociales selon les sources de prêt

Répartition des crédits selon la source et la classe sociale, 2007

Modestes Moyennes Aisées

Autres 72,4 52,1 31,4

Société
de crédit 19,5 21,4 19,1

Banque 8,1 26,5 49,5
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Annexe 6

Niveaux comparés des dépenses et des revenus selon les multiples de la médiane des revenus
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Annexe 8

Structure comparée de l’endettement des strates sociales selon l’objets des crédits

Répartition des crédits selon l’usage et la classe sociale, 2007

Modestes Moyennes Aisées

Moyen de transport 1 2,4 10,8

Equipement ménager 9,7 0,4 15,5

Consommation courante 77 59 35

Immobilier 12,2 25,1 38,7
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Annexe 9

Part des déciles de population dans le total des revenus
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Annexe 10

Courbe d’incidence de la croissance entre 2001 et 2007

Annexe 11

Taux d’accroissement de l’IDH en %
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Annexe 12

Taux de croissance des dépenses de consommation par habitant
selon les classes sociales
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Annexe 13

Evolution de la structure des dépenses
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Équipement ménager

Autres dépenses

Part en %

Alimentation Habitat
et énergie

Hygiène
et santé Habillement

Enseignem
ent, loisir,

culture

Transport et
communica

Équipement
ménager

Autres
dépenses

1985 52,5 19,3 4,5 7,2 2,5 4,1 5,1 4,8

2007 45,2 21 7,6 3,3 3,6 8,2 3,5 7,5
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Annexe 14

Perception de l’évolution des niveaux de vie par les classes moyennes
durant les périodes 1991-2001 et 1997-2007
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Annexe 15

Taux d’endettement des classes sociales en 1999 et 2007

Modestes Moyennes Aisées

1999 19,2 23,3 34

2007 24 31,1 42
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Annexe 16

Poids démographiques des classes moyennes selon les diverses
fourchettes des dépenses
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Annexe 17

Structure des classes sociales selon la taille des ménages
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Annexe 18

Structure des classes moyennes selon la catégorie et la taille des ménages
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Date : du 27 septembre au 2 octobre 2009.

Lieu : Palais des Congrès de Marrakech, la première
fois qu’un congrès international de la population se tient
sur le continent africain et dans un pays arabe.

Organisateurs

le Comité National d’organisation (CNO), présidé par
M. le Haut Commissaire au Plan, prépare le programme
scientifique du Maroc et se charge des aspects
logistiques de l’organisation du Congrès.

• l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de
la Population (UIESP), prend en charge le programme
scientifique ;

Structure du Congrès : le Congrès est organisé selon
un programme scientifique général comportant des
séances plénières, des séances régulières et des séances
de posters ainsi que des ateliers de formation, des
réunions parallèles et des expositions.

Programme scientifique général

Les séances plénières : Quatre séances de débats en
plus de celles d’ouverture et de clôture. 

Les séances régulières

– Elles ont fait l’objet d’un appel à communication
lancé en avril 2008 et clôturé le 15 septembre 2008.

– 1900 communications ont été retenues dont 900
orales, réparties en 220 séances. Elles se dérouleront
en parallèle à raison de 11 à la fois, et 1 000
communications murales (posters).

– Les thèmes majeurs du programme scientifique
général sont : 

• Phénomènes démographiques naturels. 

• Migrations ; urbanisation et environnement.

• Unions, familles et ménages. 

• Santé de la reproduction. 

• Éducation et emploi. 

• Pauvreté.

• Ethnicité, religion et culture. 

• Démographie historique; projections.

• Politiques de population.

• Théories démographiques.

Le programme scientifique du Maroc

Il fait partie du programme scientifique général et
s’articule autour du thème : « Monde Arabe : carrefour
intercontinental entre transitions démographiques et
mouvements de population ». 

– Il comporte 10 séances :

• Transitions démographiques et prospectives de la
population du monde arabe. 

• Dividendes de la transition démographique : cas
général et exceptions. 

• Migrations internes et urbanisation dans le monde
arabe. 

• La migration dans les pays du moyen orient. 

• La migration dans le monde arabe : des profils
spécifiques. 

• Démographie et conflits dans le monde arabe. 

• Faits démographiques et sociaux dans le monde arabe. 
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• Politiques et approches pour la justice sociale et la
réduction de la pauvreté dans le monde arabe.

• Europe et Maghreb : des liens démographiques. 

• Santé maternelle dans le monde arabe. (Cette séance
est co-organisée avec le Fonds des Nations-Unies
pour la Population).

Ateliers de formation

Ateliers de formation en matière de population destinés
aux congressistes concernés.

Réunions parallèles

Une quarantaine de réunions seront tenues en marge
des séances régulières et organisées par des institutions
sur les questions de population.

Expositions

Une quarantaine de stands permettant aux éditeurs,
organismes de recherche ou associations travaillant

dans le domaine de la population de présenter leurs
publications, leurs produits et leurs services aux
congressistes. 

Résultats attendus

• Rassembler l'ensemble des études récentes portant sur
les problèmes de population au niveau mondial.

• Passer en revue l'état des connaissances à un moment
donné et indiquer la voie vers de nouvelles recherches.

• Permettre aux scientifiques de présenter leur vision
aux membres de l'administration et aux décideurs
politiques.

• Sensibiliser la population par la vulgarisation des
problématiques de population au Maroc et dans le
monde. ■
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Abonnement annuel

I. Abonnement ordinaire

❐ Prix : 20 Dh x 6 = 120 Dh

❐ Frais d’envoi : 15 Dh x 6 = 90 Dh

II. Abonnement de soutien

❐ 400 Dh et plus par an

Pour vos abonnements :
Contactez le CND (Centre National de Documentation)

LesLesC a h i e r sC a h i e r s
d u P l a nd u P l a n
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Les anciens numéros des Cahiers du Plan sont disponibles au :
Centre National de Documentation (CND)

Tél. : 05 37 77 10 32 / 05 37 77 09 84 / 05 37 77 30 08
Fax : 05 37 77 31 34

Haut Agdal – Rabat

LesLesC a h i e r sC a h i e r s
d u P l a nd u P l a n
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§LU‰ °u®̧U®s

±∫Lb «œË¥b‘

´Kw «∞FIUËÍ

´∂b «∞∫o ́öô‹

´∂b «∞Fe¥e ±FKLw

±d«œ ÖdË«≤w

«∞MU®d

«∞LdØe «∞u©Mw ∞K∑u£Oo

«∞NU¢n: 23 01 77 73 50
48 90 77 73 50 
80 03 77 73 50

«∞HUØf: 43 13 77 73 50
√Øb«‰, «∞d°U◊

«ù¥b«Ÿ «∞IU≤u≤w

931/4002

±MAu¸«‹

«∞LMbË°OW «∞ºU±OW ∞K∑ªDOj

«∞∂d¥b «ù∞J∑dË≤w:

«∞LuÆl «ù∞J∑dË≤w:

≈≤πU“

œ¥u«Ê 0003

«∞LD∂FW

«∞LFU̧· «∞πb¥b…

«∞NU¢n: 90/80 74 97 73 50

www.hcp.ma

cahiersduplan@yahoo.fr

«∞Fbœ52 •¥u∞Ou“-ÄX 9002
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Ë±s ≥c« «∞LMEu¸, ¥∑Du¸ ≤EUÂ «ù≤∑UÃ «∞d√ßLU∞w Ë±π∑LFt ±s

îö‰ ±ºKºq ¥AJq ≠Ot «∞Bd«Ÿ «∞D∂Iw °Os «∞∂u§̧u«“¥W

Ë«∞D∂IW «∞FU±KW, ±∫dØU ∞∫dØOW «∞∑U̧¥a «∞LHCOW ¬§ö ≈∞v ≤NU¥W

«∞D∂IU‹. Ë«́∑LUœ« ́Kv ≥cÁ «∞ID∂OW «∞∏MUzOW, ≠SÊ «∞D∂IW «∞ußDv

«∞∑w ô ¢ªCl _Í ±s «∞LIU¥Of «∞L∫bœ… ∞LHNuÂ «∞D∂IW

«ô§∑LÚOW ¢AJq ≠µW îKODW ¢∑LuÆl °Os «∞ID∂Os «_ßUßOs

ô¢∑u≠d ±IU̧°∑NU ́Kv √̧{OW –«‹ ±∫∑uÈ œÆOo. ≠µW ±∫JuÂ

´KONU, ±s §d«¡ ±uÆFNU, √Ê ¢∑∂Mw ßKuØU «≤∑NU“¥U ∞HUzb… ≥c«

«∞IDV √Ë –«„ •ºV «∞LBU∞̀ «∞L∑FU̧{W ∞LJu≤U¢NU Ë™d≠OW

«∞Me«́U‹ «ô§∑LÚOW Ë«∞ºOUßOW.

Ë´Kv ≤IOi «∞∑Bu¸ «∞LU̧Øºw, §U¡‹ √́LU‰ ́U∞r «ô§∑LUŸ

«_∞LU≤w ±UØf Ë¥∂d °LFU¥Od √îdÈ ∞∑Fd¥n «∞HµU‹ «ô§∑LÚOW.

¢∑∫bœ «∞∑d«¢∂OW «ô§∑LÚOW ≠ONU ́Kv √ßU” ±FU¥Od √ßKu»

«∞∫OU… Ë≤Lj «ôß∑Nö„ Ë«∞∫Eu… √Ë ò«∞Ad· «ô§∑LÚwå.

Ë≥Jc«, √Å∂̀ ±HNuÂ ò«∞u{l «ô§∑LÚwå ±CU≠U ≈∞v ±HNuÂ

«∞D∂IW ≠w ¢∫KOq «∞∂MOU‹ «ô§∑LÚOW, ±LU ¥LJs ±Ft «∞Iu‰ ≈Ê

®∂JW «∞∑∫KOq «∞LU̧Øºw √Å∂∫X ≠w ̈U∞V «_•OUÊ ±∑πUË“… ≠w

«∞∂∫uÀ «∞L∑FKIW °U∞∑BU≤On «ô§∑LÚOW ∞bÈ «∞∂U•∏Os

¢cØOd °∂Fi «∞LHU≥Or «∞L∑FKIW °U∞D∂IW

«∞ußDv

±Mc «∞IdÊ «∞∑Ußl ́Ad, Ë∞Lb… ©u¥KW, ßODd «∞LHNuÂ «∞LU̧Øºw

∞KD∂IU‹ «ô§∑LÚOW ́Kv ±IU̧°W «∞∂MOU‹ «ô§∑LÚOW, •OY ¥∑r

¢∫b¥b≥U •ºV ±uÆFNU ≠w «∞∑AJOKW «ô§∑LÚOW ±s •OY œË≥̧U

≠w ≤EUÂ «ù≤∑UÃ Ë±bÈ ¢πU≤f £IU≠∑NU ËÆu… Ë´ONU °LBU∞∫NU. 

Ë¢ªCl, ≠w ≥c« «ù©U̧, œ¸«ßW «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW ≠w «∞Lπ∑Ll

«∞d√ßLU∞w ≈∞v ¢BMOn £MUzw «∞ID∂OW ¢∑FU̧÷ °LI∑CUÁ

°u§̧u«“¥W ¢ºODd ́Kv ËßUzq «ù≤∑UÃ Ë¢º∑∫u– ́Kv §e¡ Ø∂Od

±s ≠Uzi «∞IOLW «∞cÍ ¢u≠dÁ «_≤ADW «ôÆ∑BUœ¥W Ë©∂IW ́U±KW

¢AJq «∞LM∑Z «∞dzOºw ∞Nc« «∞HUzi ±IU°q √§u¸ ¥u≠d ±º∑u«≥U

≈́Uœ… ≈≤∑UÃ Æu… «∞FLq «∞CdË¸¥W ôß∑Ld«̧¥W «∞MEUÂ «∞d√ßLU∞w.

Ë±s ≥c« «∞LMEu¸, ¥AJq «∞Hö•uÊ ±π∑LFU ±∑Hdœ«, ¥I∑Cw

¢Du¸Á √Ê ¢K∑∫o ≠µW ±s «∞LöØOs «∞FIU̧¥Os °U∞D∂IW «∞∂u§̧u«“¥W,

Ë√Ê ¢AJq ≠µW Ë«ßFW ±s ÅGU̧ «∞Hö•Os Ë«∞Hö•Os ¨Od

«∞LöØOs îe«≤U «•∑OU©OU ∞Iu… «∞FLq ≠w «≤∑EU̧ «∞∑u™On ≠w ≤EUÂ

«ù≤∑UÃ «∞d√ßLU∞w.

«∞D∂I‡‡U‹ «∞‡uß‡D‡v «∞‡L‡G‡d°O‡W :

îB‡UzBN‡‡U, ¢D‡u≥̧‡‡U, Ë́‡u«±‡‡q ¢‡ußF‡N‡‡U

¢Nr «∞b¸«ßW «∞∑w ≤∫s °Bbœ ¢Ib¥r ≤∑UzπNU, ¢Fd¥n «∞D∂IW «∞ußDv «∞LGd°OW Ë¢∫KOq îBUzBNU «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW

Ë©∂OFW Ë´u«±q ¢Du≥̧U.

∞Ib ¢r ≈́b«œ ≥cÁ «∞b¸«ßW ́IV «∞ªDU» «∞LKJw «∞cÍ √∞IUÁ ÅU•V «∞πö∞W ¥uÂ 03 ¥u∞Ou“ 8002, °LMUß∂W ́Ob «∞Fd‘,

Ë«∞cÍ √́Dv ±s îö∞t ¢FKOLU¢t ∞K∫Ju±W ±s √§q «∞∫d’ ́Kv ò{dË¸… √Ê ¥JuÊ «∞Nb· «ôß∑d«¢Oπw ∞JU≠W «∞ºOUßU‹

«∞FLu±OW ≥u ¢ußOl «∞D∂IW «∞ußDv, ∞∑AJq «∞IÚb… «∞Fd¥CW Ë´LUœ «ôß∑Id«̧ Ë«∞Iu… «∞L∫dØW ∞û≤∑UÃ Ë«ù°b«Ÿå.

∞Ib ØU≤X ≥cÁ «∞∑FKOLU‹ «∞ºU±OW •U≠e« Æu¥U ∞KLπNuœ«‹ «∞L∂cË∞W ±s ©d· «∞LMbË°OW «∞ºU±OW ∞K∑ªDOj ù≤πU“ Ë«ß∑Gö‰

Ë¢∫KOq ±FDOU‹ «∞∂∫Y •u‰ ò«∞bîq Ë±º∑uÈ «∞LFOAW ∞ºMW7002å ≠w √Æd» ËÆX ́Kv √±q «∞LºU≥LW, ≠w •bËœ «î∑BUÅU¢NU,

≠w «∞LπNuœ «∞u©Mw ∞∑MHOc≥U.
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Ë≠IU ∞NcÁ «∞LMNπOW «_îOd…, «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≥w ±πLuŸ «_ßd

«∞∑w ¥JuÊ œîKNU √Ë ±º∑uÈ ±FOA∑NU {Ls ±πU‰ ¢∫ºV

•bËœÁ «∞b≤OU Ë«∞FKOU, Ë¥∑r –∞p ́s ©d¥o ±CÚHU‹ «∞ußOj

«∞∫ºU°w ∞∑u“¥l «∞bîq √Ë ±º∑u¥U‹ «∞LFOAW °LIUœ¥d ±FOMW,

°b‰ «́∑LUœ ±∑ußDNU, ≤Ed« ∞∑Q£dÁ ßK∂U °U∞HU̧‚ °Os «∞∫bËœ

«∞b≤OU Ë«∞FKOU ∞∑u“¥l «∞bîq Ë±º∑u¥U‹ «∞LFOAW ±s îö‰ ¢GOd

±º∑u¥U¢t. 

Ë¢∑d«ËÕ ±IUœ¥d ≥cÁ «∞LCÚHU‹ °Os 57% Ë051% °U∞Mº∂W

∞LMELW «∞∑FUËÊ Ë«∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W )EDCO( Ë§U±FW ØO∂Op

, Ë°Os 06% Ë051% °U∞Mº∂W ∞LRßºW

)adanaC citsitats(.√±U °U∞Mº∂W ∞KLFNb «∞u©Mw ∞û•BU¡

Ë«∞b¸«ßU‹ «ôÆ∑BUœ¥W )EESNI(, ≠SÊ «∞D∂IU‹ «∞ußDv °Hd≤ºU

¢M∫Bd °Os 01% √Ë 04% ±s «_ßd «_Ø∏d ¢u«{FU Ë01% √Ë

02% ±s «_ßd «_Ø∏d ¥ºd« •ºV ±U ≈–« ØU≤X «∞LIU̧°W «∞LF∑Lb…

±ußFW √Ë ¢IKOBOW. 

Ë≠w ±IU̧°W «∞∂Mp «∞bË∞w, ¢∫bœ «∞D∂IU‹ «∞ußDv, °U∞Mº∂W

∞KbË‰ «∞MU±OW, °Os «∞ußOj «∞∫ºU°w ∞F∑∂U‹ «∞HId ≠ONU Ë´∑∂W

«∞HId ≠w «∞uô¥U‹ «∞L∑∫b… «_±d¥JOW, √Í ±U °Os œËô¸¥s

Ë31œËô¸« ≠w «∞OuÂ ∞Jq ≠dœ )±FUœ‰ «∞Iu… «∞Ad«zOW(, Ë≥u ±U

¥FUœ‰ 67,9 œ¸«≥r Ë44,36 œ≥̧LU °U∞LGd» √Ë 464 1 Ë615 9 œ≥̧LU

®Nd¥U ∞Jq √ßd… ±s •πr ±∑ußj )5 √≠d«œ(. 

Ë≠w œË‰ √îdÈ ¥∑r «ô´∑L‡Uœ ́Kv ±FU¥O‡d √î‡dÈ ØU_§d «∞ANdÍ

ØLU ≥u «∞∫U‰ ≠w «∞BOs «∞∑w ¢∑AJq ©∂I∑NU «∞uß‡Dv ±s §LOl

√≠d«œ «∞ußj «∞∫CdÍ «∞c¥s ¥∑IU{uÊ √Ø∏d ±s 000 2 ¥‡u«Ê )√Í

±U ¥FUœ‰ 069 2 œ≥̧LU(Ë√≠d«œ «∞ußj «∞IdËÍ «∞c¥s ¥∑IU{uÊ

√Ø∏d ±s 005 1 ¥u«Ê )√Í ±U ¥FUœ‰ 0222 œ≥̧LU(, ±LU ¥LJs ±s

«ß∑ªö’ √Ê «∞BOs ô ¢u§b ≠ONU ©∂IW ±Oºu¸…. √±U ≠w ¢u≤f,

≠SÊ «∞D∂IW «∞ußDv ¢∫bœ °Os 1,1 ±d… Ë5,7 ±d… «∞∫b «_œ≤v

∞ú§u¸, Ë≥u ±U ¥FUœ‰ 012 2 œ≥̧r Ë860 51 œ≥̧r ́Kv «∞∑u«∞w.

Ë≈–« ±‡U «́∑Lb≤U ≥‡cÁ «∞LIU̧°U‹ °U∞Mº∂W ∞KLG‡d», ≠ºOJ‡uÊ

«∞u“Ê «∞b¥LGd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußD‡v 8,14% •ºV ±IU̧°W

±MELW «∞∑FUËÊ Ë«∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W )EDCO(√Ë §U±FW ØO∂Op

, Ë1,45% •ºV ±IU̧°‡W ±RßºW

)adanaC citsitatS(, Ë4,48%, •ºV ±IU̧°W «∞∂Mp «∞bË∞w,

Ë1,96% •ºV «∞LIU̧°W «∞BOMOW, Ë8,87% •ºV «∞LIU̧°W

«∞∑u≤ºOW.

(Université du Québec)

(Université du Québec)

«_≤JKußUØºu≤OOs, Ë´Kv «∞FLuÂ ∞bÈ «ôÆ∑BUœ¥Os Ë´KLU¡

«ô§∑LUŸ «∞LFUÅd¥s.

Ë¥º∑Lb ≥c« «∞∑u§t ±d§FO∑t Ë´MUÅd ¢∫KOKt ±s °dË“ √≤ADW

«Æ∑BUœ¥W §b¥b… °LU ¥u«“¥NU ±s ¢MU±w ¢AFV «∞∂MOU‹

«∞ºußOu–±NMOW ≠w «∞Lπ∑LFU‹ ±U °Fb «∞BMÚOW Ë≥OLMW

«Æ∑BUœ «∞LFd≠W Ë«̧¢IU¡ œË¸ ≠µU‹ «§∑LÚOW §b¥b… ≠w «∞bË«zd

«ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW Ë«∞ºOUßOW.

Ë≠w ≥c« «∞ºOU‚, √́Ob «ô´∑∂U̧ ∞LHNuÂ ò«∞D∂IU‹ «∞ußDvå

)°U∞πLl Ë∞Of °U∞LHdœ(«¢ªc ±Ft «∞∑∫KOq «∞ªU’ °NU ±M∫v

√Ø∏d ̈Mv Ë«∞∑Fd¥n °NU √Ø∏d ≈∞LU±OW °U∞ªBUzh «∞∑w ¢∑LOe °NU

Ë«ôß∑d«¢OπOU‹ «∞∑w ¢∑∂MU≥U ´Kv «î∑ö· ±Ju≤U¢NU

«∞ºußOu±NMOW Ë«∞∏IU≠OW Ë«∞ºOUßOW. Ë≥Jc«, √Å∂∫X œ¸«ßW

ßKuØU‹ ≥cÁ «∞D∂IU‹ ≈“«¡ ßu‚ «∞AGq Ë√≤LU◊ «ôß∑Nö„

Ë«∞∂d«±Z «ô≤∑ªU°OW, ́Kv Ë§t «∞ªBu’, ¢º∑IDV «≥∑LUÂ

«∞HÚKOs ≠w ±OUœ¥s «∞∑ºu¥o «∞∑πU̧Í Ë«∞ºOUßw ́Kv «∞ºu«¡,

±LU √œÈ ≈∞v ¢∏LOs Åu¸… «∞D∂IU‹ «∞ußDv Ë«́∑∂U̧≥U °JOHOW

±∑MU±OW ́U±ö •UßLU ±s ́u«±q «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ Ë«ôß∑Id«̧

«ô§∑LÚw Ë«∞∑IbÂ «∞∏IU≠w.

Ë°Nc«, √Å∂̀ ±HNuÂ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¥∑r «∞OuÂ ¢∫b¥bÁ °∑d§Ò

“«Ë¥W «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW Ë¢∫KOKNU ́Kv √ßU” ±IU̧°W «Æ∑BUœ¥W

¢F∑Lb ±IU¥Of ¢u“¥l «∞bîq Ë±º∑uÈ «∞LFOAW. Ë≥c« °U∞c«‹

ÅKV «∞LMNπOW «ù•BUzOW ≠w ¢∫b¥b≥U ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

Ë¢∫KOq Ë“≤NU ËîBUzBNU «∞ºußOu–«Æ∑BUœ¥W ËØc« ©∂OFW

Ë´u«±q ¢Du≥̧U.

«∞∑∫b¥b «ù•BUzw ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

•ºV «∞LLU̧ßU‹ «∞bË∞OW

≠w «∞∂b«¥W, ¢πb¸ «ù®U̧… ≈∞v √≤t °Uß∑∏MU¡ ¢u≤f Ë«∞BOs,

ô¥u§b √Í ¢Fd¥n ̧ßLw ∞KD∂IU‹ «∞ußDv. Ë¢F∑Lb «∞LLU̧ßU‹

«∞bË∞OW, °AJq ́UÂ, ≠w ¢∫b¥b ≥cÁ «∞D∂IU‹ ́Kv ±MNπO∑Os : 

•¢F∑Lb «∞LMNπOW «_Ë∞v ́Kv «∞∑IOOr «∞c«¢w Ë¢Cl ≠w îU≤W

«∞D∂IU‹ «∞ußDv Øq √ßd… ¢BMn –«¢NU ≠w ©∂IW ±∑ußDW °Os

©∂IU‹ «∞HId«¡ Ë«∞HId«¡ ≤º∂OU ±s §NW, Ë©∂IU‹ «_¨MOU¡

Ë«_¨MOU¡ ≤º∂OU ±s §NW √îdÈ. 

•Ë¢∫bœ «∞LMNπOW «∞∏U≤OW «∞D∂IU‹ «∞ußDv °MU¡ ́Kv ±FOU̧

«Æ∑BUœÍ ±u{úw ¥F∑Lb ´Kv œîq «_ßd √Ë ±º∑uÈ

±FOA∑Nr.



Ë¥πV «ù®U̧… ≥MU √≤MU ́Mb±U ≤IOf «∞u“Ê «∞b¥Lüd«≠w ∞KD∂IU‹

«∞ußDv, ßu«¡ °Ú∑LUœ «∞LFOU̧ «∞c«¢w √Ë «∞Lu{úw, ¥∑C` √Ê

≥c« «∞u“Ê ±∑IU̧» ≠w ØK∑U «∞LIU̧°∑Os.

±LOe«‹ «∞D∂IU‹ «∞ußDv •ºV «∞∑IOOr «∞c«¢w ∞úßd

°Ú∑LUœ «∞LFOU̧ «∞c«¢w

¢L∏q «∞D∂IW «∞ußDv 8,55% ±s «∞ºJUÊ ±IU°q 4,93% °U∞Mº∂W

∞KHµU‹ «ô§∑LÚOW «∞L∑u«{FW )«∞HId«¡ Ë«∞HId«¡ ≤º∂OU(, Ë2,3%

°U∞Mº∂W ∞KHµU‹ «∞GMOW Ë«∞GMOW ≤º∂OU.

Ë¢Cr ≥cÁ «∞D∂IU‹ «∞ußDv :

• 2,71 ±KOuÊ ≤ºLW ±MNr 1,01 ±KOuÊ °U∞ußj «∞∫CdÍ Ë1,7

±KOuÊ °U∞ußj «∞IdËÍ;

• √Ø∏d ±s 85% ±s ßJUÊ «∞ußj «∞∫CdÍ Ë•u«∞w 35% ±s

ßJUÊ «∞ußj «∞IdËÍ.

±IU̧≤W °LπLuŸ «_ßd, ¢ºU≥r «∞D∂IU‹ «∞ußDv °‡ : 

• 66 % ±s «∞bîq;

• 5,56 % ±s ≤HIU‹ «ôß∑Nö„;

• 0,27 % ±s «ôœîU̧ .

•bËœ ±IU̧°W «∞∑IOOr «∞c«¢w 

¢Eq •bËœ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ́Kv √ßU” «∞∑IOOr «∞c«¢w ±∑L∏KW

≠w ¢Q£d ≥c« «∞∑IOOr °Fu«±q ±ª∑KHW, ±MNU:

• «∞FU±q «∞∏IU≠w:≠LHNuÂ «∞ußj «∞cÍ ¥D∂l «∞∏IU≠W «∞ºUzb… ≠w

«∞Lπ∑Ll «∞LGd°w ¥πFq Øö ±s «_¨MOU¡ Ë«∞HId«¡ ¥F∑∂dËÊ

√≤HºNr ≠w «∞ußj. Ë≥Jc«, ≠SÊ 57% ±s °Os 02% ±s «_ßd

«_Ø∏d ̈Mv °U∞LGd» Ë73% ±s °Os 02% ±s «_ßd «_Ø∏d ≠Id«

≠Ot ¥BMHuÊ √≤HºNr ≠w «∞D∂IW «∞ußDv. 

• ́U±q «∞L∫Oj «ô§∑LÚw «∞L∂U®d,•OY ¥LOq «∞Hdœ ¢KIUzOU ≈∞v

¢IOOr Ë{FO∑t «́∑∂U̧« ∞Lº∑uÈ «∞Hu«̧‚ «∞L∫KOW. Ë≥Jc« ≤ö•k

≠w «∞LMU©o «∞ºJMOW °U∞ußj «∞∫CdÍ, √≤t ØKLU ¢IKBX

«∞∑HUË¢U‹ «∞D∂IOW ØKLU «≤ªHCX ≤º∂W «_ßd «∞LOºu¸…

Ë«̧¢HFX ≤º∂W «_ßd «∞L∑u«{FW «∞∑w ¢BMn ≤HºNU {Ls

«∞D∂IW «∞ußDv. 

Ë«́∑∂U̧« ∞LU ¥º∑ªKh ±s Øq –∞p, ¥πV «∞∑QØOb ́Kv °b¥NOW

√ßUßOW ≥w √Ê ¢∫b¥b «∞D∂IU‹ «∞ußDv ØLU ≥u «∞AQÊ °U∞Mº∂W

∞KD∂IU‹ «ô§∑LÚOW «_îdÈ ô ¥∑r, °AJq ±º∂o, ́Kv √ßU”

≤Lu–Ã ∞Kbîq √Ë ±º∑uÈ «∞LFOAW °LFe‰ ́s «∞Lº∑uÈ «∞∫IOIw

∞K∏dË… Ë¢u“¥FNU «ô§∑LÚw œ«îq ±πLúW Ë©MOW ±FOMW. Ë∞c«,

≠SÊ ¢∫b¥b ©∂IW ±FOMW ́Kv √ßU” «́∑LUœ ≤Lu–Ã ±d§Fw √§M∂w

√Ë ≤Lu–Ã ±∏U∞w ô ¥LJs √Ê ¥RœÍ ∞M∑UzZ ±özLW ∞Ku«Æl. 

«∞∑Fd¥n «ù•BUzw ∞KD∂IU‹ «∞ußDv °U∞LGd»

Ë≠w ¢∫b¥b «∞D∂IW «∞ußDv °∂öœ≤U, ≠Ib ¢r «ô´∑LUœ ́Kv ±IU̧°∑Os:

±IU̧°W «ô≤∑LU¡ ́s ©d¥o «∞∑IOOr «∞c«¢w ∞úßd ±s §NW, Ë±IU̧°W

«∞LFU¥Od «∞Lu{úOW ∞Kbîq Ë±º∑uÈ «∞LFOAW, ±s §NW √îdÈ.

¢FJf «∞LIU̧°W «_Ë∞v ≤Ed… «∞ºJUÊ √≤HºNr ∞u{FNr

«ô§∑LÚw, Ë∞Js ô ¥LJs «́∑LUœ≥U ≠w «∞∑BMOn «∞Lu{úw

∞KLπ∑Ll °d±∑t. 

√±U «∞LIU̧°W «∞∏U≤OW «∞LF∑Lb… ́Kv «∞∑u“¥l «ù•BUzw ∞K∏dË…

«∞u©MOW °Os ±ª∑Kn «∞Ad«z̀ «ô§∑LÚOW, ≠∑Lb «∞∑∫KOq °Q̧{OW

±u{úOW ¥LJs «∞∑u«≠o °AQ≤NU •u‰ ±JU≤W «∞D∂IU‹ «∞ußDv

≠w «∞∑u“¥l «ô§∑LÚw ∞Kbîq Ë¢∫b¥b ¢BMOHNU Ë¢∫KOq Øq ±s

îBUzBNU «∞ºußOu«Æ∑BUœ¥W Ë¢Du≥̧U.

ØLU ¢LJs, °HCq «ô¸¢∂U◊ «∞Lu§uœ °Os ±ª∑Kn ́u«±q ≥c«

«∞∑Du¸, ±s ¢u{Ò «∞dƒ¥W ≠w √≠o ≈́b«œ «ß∑d«¢OπOW ́LKOW ±s

√§q ¢ußOl «∞D∂IU‹ «∞ußDv Ë¢Iu¥W ±JU≤∑NU «ôÆ∑BUœ¥W

Ë«ô§∑LÚOW Ë≠o ±MEu¸ •dØOW «ô¸¢IU¡ «ô§∑LÚw. 

Ë¢πb¸ «ù®U̧… ≠w ≥c« «∞Bbœ, ≈∞v √Ê «∞LFDOU‹ «∞u•Ob…

«∞L∑u≠d…, ≠w ≤Hf «∞uÆX, •u‰ «∞bîq Ë±º∑uÈ ±FOAW «_ßd

≥w ¢Kp «∞∑w ¥u≠d≥U ò«∞∂∫Y •u‰ «∞bîq Ë±º∑uÈ ±FOAW

«_ßdå «∞cÍ √≤πe¢t «∞LMbË°OW «∞ºU±OW ∞K∑ªDOj ßMW 7002.

Ë∞Nc«, ≠SÊ ±LOe«‹ «∞D∂IW «∞ußDv ±s •OY Ë“≤NU «∞b¥Lüd«≠w

ËîBUzBNU «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW Ë¢Kp «∞L∑FKIW °Lº∑uÈ

«∞LFOAW ¢LJs ±s {∂j ±LOe«‹ ≥cÁ «∞D∂IW ≠w ßMW 7002. √±U

≠w ±U ¥∑FKo °∑Du¸ ≥cÁ «∞LLOe«‹, ≠O∑r «∞Kπu¡ ≈∞v ±FDOU‹

±º∑uÈ «∞LFOAW °∫Jr √≤NU, °FJf ±º∑u¥U‹ «∞bîq, ±∑u≠d…

´Kv ±bÈ ≠∑d… “±MOW ©u¥KW °HCq ±ª∑Kn «∞∂∫uÀ •u‰

ò±º∑u¥U‹ «∞LFOAW Ë«ß∑Nö„ «_ßdå «∞∑w √≤πe¢NU «∞LMbË°OW

«∞ºU±OW ∞K∑ªDOj °Os 5891 Ë7002.
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Ë≈–« ±U ¢DdÆMU ∞KD∂IU‹ «∞ußDv °U∞LGd», ≠S≤MU ≤CFNU ≠w •Oe

°Os •b¥s : 

• «∞∫b «_ßHq ¥FUœ‰ £ö£W √̧°UŸ ÆOLW «∞ußOj «∞∫ºU°w ∞Kbîq

√Ë «∞MHIU‹. Ë≥u îOU̧ ¢IKOBw ±s ≤∑Uzπt ≈ÆBU¡ «_ßd «∞HIOd…

Ë«∞NAW Ë§e¡« ±s «_ßd ≠w Ë{FOW ±U ≠u‚ ́∑∂W «∞NAU®W ±s

≥cÁ «∞D∂IW ;

•«∞∫b «_´Kv, Ë¥FUœ‰ 5,2 ±d… ÆOLW «∞ußOj «∞∫ºU°w, Ë≥u ±U

¥AJq îOU̧« ±ußFU «́∑Lb≤UÁ ́s ÆBb ∞Fbœ ±s «ô´∑∂U̧«‹. 

≠Nc« «∞ªOU̧ ¥Hd÷ ≤Hºt °∫Jr {Fn ±º∑u¥U‹ «∞bîq °∂öœ≤U

¨Od «∞IU°KW ∞KLIU̧≤W ±l ±º∑u¥U‹ «∞bîq ≠w «∞bË‰ «∞∑w ¢F∑Lb

îOU̧« ¢IKOBOU ØLU ≥u «∞∫U‰ ≠w °Fi «∞bË‰ «∞L∑Ib±W ́Kv Ë§t

«∞ªBu’. Ë¥JHw ≠w ≥c« «∞Bbœ «∞∑cØOd °Q≤t, •ºV ±FDOU‹

«∞∂Mp «∞bË∞w ∞ºMW 6002, ≠SÊ «∞MU¢Z «∞b«îKw «ù§LU∞w «∞HdœÍ

)±FUœ‰ «∞Iu… «∞Ad«zOW(°U∞uô¥U‹ «∞L∑∫b… Ë≠d≤ºU ËØMb« ¥Hu‚

≤EOdÁ °U∞LGd» °‡ 11, Ë8 Ë5,9 ±d«‹ ́Kv «∞∑u«∞w.

ØLU √Ê ≥c« «∞ªOU̧ ô ¥∑r «́∑LUœÁ ≠w Øq «∞∫Uô‹ «∞∑w ¥JuÊ «∞bîq

Ë≤HIU‹ «ôß∑Nö„ ∞bÈ «_ßd ±u“́Os °JOHOW ̈Od ́Uœ∞W. Ë¥JHw

≥MU «∞∑cØOd √≤t ≠w °Kb≤U, ¥L∏q œîq 01% ±s «_ßd «_Ø∏d ¥ºd«

83% ±s ±πLuŸ «∞bîq Ë¢L∏q ≤HIU¢NU «ôß∑NöØOW 33% ±s

±πLuŸ ≤HIU‹ «ôß∑Nö„, ≠w •Os ¢FOg 72% ±s «_ßd ≠w

±º∑uÈ √Æq ±s ́∑∂W «∞NAU®W Ëô ¢ºU≥r ≈ô °‡ 11% ±s ±πLuŸ

«∞bîq, Ë01% ±s ±πLuŸ ≤HIU‹ «ôß∑Nö„. Ë≥Jc«, ≠SÊ

±∑ußj «∞bîq «∞HdœÍ ∞bÈ «∞HµW «_Ë∞v ¥Hu‚ ±∏OKt ∞bÈ «∞HµW

«∞∏U≤OW °‡01±d«‹.

Ë´Kv ≥c« «_ßU”, ≠SÊ «∞∑Fd¥n «∞∑IKOBw ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

ßOB∂̀ °Lu§∂t •πr «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… °U∞LGd» ¥FUœ‰

7,73% ±s ±πLuŸ «∞ºJUÊ, °FJf «∞∑Fd¥n «∞Lußl «∞cÍ ¥Cl

≥cÁ «∞D∂IW «∞LOºu¸… ≠w ±º∑uÈ ±özr ∞u«Æl «∞∑u“¥l «ô§∑LÚw

∞Kbîq °U∞LGd».

Ë°Nc« ¥º∑Lb «∞ªOU̧ «∞Lußl ≠w ¢∫b¥b «∞D∂IU‹ «∞ußDv

Ë§U≥∑t ±s ±ö¡±∑t ∞Ku«Æl «∞LGd°w Ë∞Jq ¢u§t ¥ºFv ≈∞v °Ku¸…

ßOUßW ≈̧«œ¥W ¢∑uîv ¢ußOl Ë¢Iu¥W ≥cÁ «∞D∂IU‹ ≠w ≈©U̧

«ß∑d«¢OπOW «∞∫dØOW «ô§∑LÚOW «ô¸¢IUzOW.

Ë≠w «∞LIU°q ≤ö•k ≠w «∞LMU©o «∞ºJMOW «∞HUîd…, •OY ¢Bq

«∞∑HUË¢U‹ √́Kv ±º∑u¥U¢NU )±R®d §OMw 575,0(, ¥JuÊ «∞u“Ê

«∞b¥LGd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußDv •ºV «∞∑IOOr «∞c«¢w √Ø∏d

«≤ªHU{U )93%(, ≠w •Os ≤ö•k √Ê ≥c« «∞u“Ê ¥JuÊ √Ø∏d «̧¢HÚU

)96%(≠w «∞LbÊ «∞F∑OIW, •OY ¢ºπq √œ≤v ±º∑u¥U‹ «∞∑HUË‹

)±R®d §OMw 353,0(.

Ë≥Jc« ¥º∑M∑Z °Jq Ë{uÕ √Ê «∞∑∫KOq «∞L∂M‡w ́Kv «∞LF‡OU̧

«∞c«¢w ¥F∑d¥t ́Kv «∞FLuÂ ́O∂UÊ √ßUßOUÊ ¥∫b«Ê ±s Ë§U≥W

«́∑L‡UœÁ:

– Ë±s ́Ou» ≥c« «∞LFOU̧, √Ê ∞t ±HFu‰ «≤∫d«≠w ́Kv ¢u“¥l «∞bîq

Ë´Kv ±bÈ ËÆFt ´Kv «∞∂MOW «∞D∂IOW ´Kv «∞BFOb «∞u©Mw

Ë«∞L∫Kw.

– Ë±s £r, ô ¥ºL̀ °∑IOOr ±u{úw ∞LM∫v ¢Du≥̧U ≠w «∞LU{w

≠w •U∞W ́bÂ Ë§uœ ±FDOU‹ ́MNU ≠w °∫uÀ ßU°IW ¢JuÊ Æb

«́∑Lb‹ ≤Hf «_ßf.

Ë¥∑C` ≈§LUô √Ê ≥cÁ «∞LIU̧°W ̈Od ±özLW °Jq ¢QØOb ∞Jq ¢∫KOq

≈•BUzw °ªBu’ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ±s ®Q≤t ≈±b«œ «∞ºKDU‹

«∞FLu±OW °QœË«‹ ́LKOW ∞ºOUßW ¢Nb· ¢ußOl Ë¢dÆOW ≥cÁ

«∞D∂IW. 

«∞LIU̧°W «ôÆ∑BUœ¥W ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

°U∞LGd»

≈Ê «́∑LUœ ≥cÁ «∞LIU̧°W ¢Cl «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≠w «∞∫Oe

«∞LdØeÍ ∞K∑u“¥l «ô§∑LÚw ∞Kbîq √Ë ≤HIU‹ «ôß∑Nö„.

Ë≠w ≥c« «ù©U̧, ô ¥∑r ¢d§Ò «́∑LUœ «∞L∑ußj ≠w –∞p ≤Ed«

∞K∑HUË¢U‹ «∞∑w ¢LOe ¢u“¥l «∞bîq Ë≤HIU‹ «ôß∑Nö„, _Ê •bËœ

«∞D∂IU‹ «∞ußDv ô ¢JuÊ ±DU°IW ∞Ku«Æl °HFq ¢Q£Od «∞HU̧‚ °Os

«∞∫bËœ «∞b≤OU Ë«∞FKOU ∞∑u“¥l «∞bîq Ë±º∑u¥U‹ «∞LFOAW .

≈Ê «́∑LUœ «∞ußOj «∞∫ºU°w «∞cÍ ¥Iºr «_ßd ≈∞v ±πLú∑Os

±∑ºUË¥∑Os ±s •OY «∞Fbœ ≥u «_Ø∏d «ß∑FLUô _≤t ¥LJs ±s

¢πUË“ ±∏q ≥cÁ «∞∑Q£Od«‹. Ë≥cÁ «∞LMNπOW ≥w «∞∑w ¥∑r «́∑LUœ≥U

≠w Øq «∞LIU̧°U‹ «ù•BUzOW «∞NUœ≠W ∞∑∫b¥b «∞D∂IU‹

«ô§∑LÚOW.
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±LOe«‹ «∞D∂IU‹ «∞ußDv °U∞LGd»

•ºV ±FOU̧ «∞bîq

ßMI∑Bd ≠w ≥c« «∞Fd÷ ́Kv ±LOe«‹ «∞D∂IU‹ «∞ußDv «́∑LUœ«

´Kv ¢Fd¥HU¢NU °LFOU̧ «∞bîq. Ë¥πV «∞∑Mu¥t °QÊ ±FOU̧ ±º∑uÈ

«∞LFOAW ¥FDw ∞NcÁ «∞LLOe«‹ •πLU œ¥Lüd«≠OU √Ø∂d ±s ±FOU̧

«∞bîq œËÊ ≈•b«À ¢GOOd ≠w °MOU¢NU, Ë–∞p °º∂V «∞HU̧‚ «∞Mº∂w

°Os «∞bîq Ë≤HIU‹ «ôß∑Nö„. Ë±s ≥MU, ßOJuÊ «ô´∑LUœ ́Kv

±FOU̧ ≤HIU‹ «ôß∑Nö„, ØLU ß∂IX «ù®U̧… ≈∞v –∞p, ±özLU ≠w

«∞πe¡ «∞LªBh ∞b¸«ßW ¢Du¸ ™dË· ±FOAW «∞D∂IU‹ «∞ußDv

±Mc 5891. ßOJuÊ ≥c« «∞LFOU̧ ≥u √ßU” ¢∫b¥b «∞D∂IU‹

«∞ußDv ËîBUzBNU ≠w ≈©U̧ «∞πe¡ «∞∏U≤w ±s «∞b¸«ßW •u‰

«∞D∂IU‹ «∞ußDv Ë«∞cÍ ßO∑r ¢Ib¥Lt îö‰ ≤bË… ±I∂KW. 

«∞u“Ê «∞b¥LGd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußDv ́Kv √ßU”

±FOU̧ «∞bîq 

¢Cr ≥cÁ «∞D∂IU‹ 35% ±s ±πLuŸ «∞ºJUÊ ±IU°q 43% °U∞Mº∂W

∞KD∂IW «∞L∑u«{FW Ë31% ∞KD∂IW «∞LOºu¸…. 

¢Cr 3,61 ±KOuÊ ≤ºLW, ±s °OMNr 9,26% °U∞ußj «∞∫CdÍ.

95% ±s «∞ºJUÊ «∞∫Cd¥Os ¥M∑LuÊ ∞KD∂IU‹ «∞ußDv ±IU°q

54% ±s «∞ºJUÊ «∞IdË¥Os.

Ë´Kv «∞FLuÂ, ≠SÊ Ë“Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¥JuÊ ±NLU √Ø∏d ≠w

«∞πNU‹ «_Ø∏d ¢Lb≤U )±K∫o 3(. ¥∂Km ±Fb‰ «ô¸¢∂U◊ 76 %.

«∞LBUœ¸ «∞ºußOu±NMOW «∞∑w ¢∑AJq ±MNU «∞D∂IU‹

«∞ußDv

¥M∑Lw ≈∞v «∞D∂IU‹ «∞ußDv:

• 36% ±s «∞Lº∑ªb±Os Ë«∞∫d≠OOs Ë«∞FLU‰ «∞LR≥KOs ≠w «∞LNs

«∞∫d≠OW )±IU°q 9,01% °U∞Mº∂W ∞KD∂I‡‡W «∞LOºu¸… Ë1,62%

°U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW(;

• 6,85% ±s √Å∫U» «∞d¥l Ë«∞L∑IÚb¥s Ë¨Od «∞MADOs )±IU°q

7,41 % Ë7,62 % °U∞Mº∂W ∞KD∂I∑Os «_îd¥Os ́Kv «∞∑u«∞w(;

• 3,65 % ±s «_©d «∞L∑ußDW Ë«∞∑πU̧ Ë«∞ußDU¡ «∞LU∞OOs )±IU°q

1,13 % Ë6,21 % °U∞Mº∂W ∞KD∂I∑Os «_îd¥Os ́Kv «∞∑u«∞w(;

• 6,84 % ±s «∞FLU‰ «∞Hö•OOs Ë¨Od «∞Hö•OOs )±IU°q 3%

Ë4,84% °U∞Mº∂W ∞KD∂I∑Os «_îd¥Os ́Kv «∞∑u«∞w(;

• 2,04 % ±s «∞Lº∑GKOs «∞Hö•OOs )±IU°q 6,6% Ë2,35%

°U∞Mº∂W ∞KD∂I∑Os «_îd¥Os ́Kv «∞∑u«∞w(;

• 5,91% ±s «_©d «∞FKOU Ë√́CU¡ «∞LNs «∞∫d… )±IU°q 5,67%

Ë4% °U∞Mº∂W ∞KD∂I∑Os «_îd¥Os ́Kv «∞∑u«∞w(.

Ë°ªöÅW, ≠SÊ «∞HµU‹ «∞ºußOu±NMOW –«‹ ±º∑uÈ ¢Ju¥s

Ë¢Q≥Oq ±∑ußj ≥w «∞∑w ¢ºU≥r °AJq √Ø∂d ≠w ¢ußOl «∞D∂IU‹

«∞ußDv, ≠OLU ¢ºU≥r «∞Hu«̧‚ «∞∑w ¢∑ºr °NU Øq ±s ±º∑u¥U‹

œîKNU Ë™dË· ±FOA∑NU ́Kv •b ßu«¡ ≠w ́bÂ ¢πU≤f ≥cÁ

«∞D∂IW ±s •OY ±Ju≤U¢NU «∞ºußOu±NMOW.

´bÂ ¢πU≤f «∞D∂IU‹ «∞ußDv

¢∑LOe «∞D∂IU‹ «∞ußDv °FbÂ ¢πU≤ºNU :

–±s •OY ±∑ußj «∞bîq «∞ANdÍ ∞Jq √ßd… :

•82% ±s «∞D∂IW «∞ußDv ¢AJq «∞HµW «∞FKOU, ¥Hu‚ œîKNU

«∞L∑ußj «∞u©Mw )803 5 œ≥̧r(; 

•24% ¢AJq «∞HµW «∞L∑ußDW, ¥∑d«ËÕ œîKNU °Os «∞ußOj

«∞∫ºU°w Ë«∞L∑ußj «∞LºπKOs ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw.

•03% ¢AJq «∞HµW «∞b≤OU, ¥Iq œîKNU ́s «∞ußOj «∞∫ºU°w

«∞u©Mw )005 3 œ≥̧r(.

–±s •OY «∞∂MOW «∞ºußOu±NMOW ¢∑AJq «∞D∂IW «∞ußDv ±s :

•4,92% ±s «∞Lº∑ªb±Os Ë±ºOdÍ «∞∑πNOe«‹ Ë«∞∫d≠OOs

Ë«∞FLU‰ «∞LR≥KOs ≠w «∞LNs «∞∫d≠OW, ±MNr 24% ≠w «∞HµW

«∞L∑ußDW Ë82% ≠w «∞HµW «∞FKOU;

•62% ±s √Å∫U» «∞d¥l Ë«∞L∑IÚb¥s Ë¨Od «∞MAODOs, ±MNr

72% ≠w «∞HµW «∞b≤OU Ë23% ≠w «∞HµW «∞FKOU;

•2,61% ±s «∞Lº∑GKOs «∞Hö•OOs, ±s °OMNr 53 % ≠w «∞HµW «∞b≤OU

Ë12% ≠w «∞HµW «∞FKOU;

•1,61% ±s «∞FLU‰, ±MNr 83% ≠w «∞HµW «∞b≤OU Ë81% ≠w «∞HµW

«∞FKOU;

•5,11% ±s «_©d «∞L∑ußDW Ë«∞∑πU̧ Ë«∞ußDU¡ «∞LU∞OOs, ±MNr

32% ≠w «∞HµW «∞b≤OU Ë«∞∂UÆw ±u“Ÿ °U∞∑ºUËÍ °Os «∞Hµ∑Os

«_îd¥Os;

•8,0% ±s «_©d «∞FKOU Ë√́CU¡ «∞LNs «∞∫d…, ±MNr £ö£W √̧°UŸ ≠w

«∞HµW «∞FKOU ∞KD∂IU‹ «∞ußDv. 
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«∞LLOe«‹ «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW

∞KD∂IU‹«∞ußDv

¢∑u“Ÿ «∞D∂IU‹ «∞ußDv •ºV ≤úOW «∞MAU◊ ≈∞v:

•84 % ±s «∞MAODOs «∞LA∑GKOs;

•2,8 % ±s «∞FU©KOs;

•7,34% ±s ̈Od «∞MAODOs:

–62 % ±s ̧°U‹ «∞∂Ou‹;

–9,8 % ±s «∞DK∂W;

–3,2 % ±s «∞L∑IÚb¥s Ë√Å∫U» «∞d¥l;

–2,6 % ±s «∞LºMOs Ë«∞LFUÆOs;

–3,0 % ¬îdËÊ.

Ë¢AJq ≥cÁ «∞D∂IU‹ : 

•25 % ±s «∞MAODOs «∞LA∑GKOs Ë85 % ±s «∞LQ§u¸¥s «∞LR≥KOs;

•44 % ±s «∞LAGKOs ≠w «∞IDUŸ «_Ë∞w Ë16 % ≠w «∞IDUŸ «∞∏U≤uÍ

Ë95 % ≠w «∞IDUŸ «∞∏U∞∏w.

Ë¥∂Km ±Fb‰ «∞∂DU∞W ≠ONU:

•6,41% ±IU°q 9,01% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW Ë4,01%

°U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…;

• 1,22 %°U∞ußj «∞∫CdÍ )±IU°q 3,42% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW

«∞L∑u«{FW Ë6,21% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…(;

• 1,5% °U∞ußj «∞IdËÍ )±IU°q 8,5% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW

«∞L∑u«{FW Ë8,2% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…(.

¥∂Km ±Fb‰ «∞∂DU∞W ≠w ÅHu· •U±Kw «∞ANUœ«‹ °NcÁ «∞D∂IW

7,13% ±IU°q 8,94% °U∞Mº∂W ∞úßd «∞L∑u«{FW Ë4,11%

°U∞Mº∂W ∞úßd «∞LOºu¸….

«∞u“Ê «ôÆ∑BUœÍ ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

±s •OY «∞bîq Ë«ôß∑Nö„

¢AJq «∞D∂IU‹ «∞ußDv:

•44 % ±s œîq «_ßd;

•94 % ±s ≤HIU‹ «ß∑Nö„ «_ßd.

¢∑u≠d Jq √ßd… ≠w «∞ANd ́Kv: 

•œîq ±∑ußj ¥FUœ‰ 204 4 œ≥̧LU °U∞ußj «∞∫CdÍ;

•œîq ±∑ußj ¥FUœ‰ 912 4 œ≥̧LU °U∞ußj «∞IdËÍ.

Ë¢∑AJq ±BUœ¸ œîKNU ±s )±K∫o 4(:

•«_§u¸:5,44% )«∞ußj «∞∫CdÍ 7,25% Ë«∞ußj «∞IdËÍ

7,72%(;

•«∞LIUËô‹ «∞Hdœ¥W «∞Hö•OW Ë¨Od «∞Hö•OW :3,03% )«∞ußj

«∞∫CdÍ 3,91% Ë«∞ußj «∞IdËÍ 2,35 %(;

•«∞∑∫u¥ö‹ :3,31 % )«∞ußj «∞∫CdÍ 8,31 % Ë«∞ußj «∞IdËÍ

2,21%(;

•«∞d¥l :4,9% )«∞ußj «∞∫CdÍ 4,11% Ë«∞ußj «∞IdËÍ

2,5%(;

¢ªBh ≤HIU¢NU «ôß∑NöØOW )±K∫o 5(°‡ :

••u«∞w «∞∏K∏Os ∞K∑Gc¥W Ë«∞ºJs ±IU°q £ö£W √̧°UŸ ∞bÈ «∞D∂IW

«∞L∑u«{FW Ë√Æq ±s «∞MBn ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…;

•9% ∞KMIq Ë«∞Lu«Åö‹, ±IU°q 91% ∞bÈ «∞D∂IW «∞LOºu¸…

Ë5% ∞bÈ «∞D∂IW «∞L∑u«{FW.

Ë«∞ªöÅW √Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¢∑u≠d ́Kv œîq ¥GDw ±πLuŸ

≤HIU¢NU «ôß∑NöØOW, ≈ô √Ê :

•≠w «∞HµW «∞FKOU, ¥Hu‚ ±º∑uÈ «∞bîq ±º∑uÈ «∞MHIU‹

°Mº∂W8%;

•≠w «∞HµW «∞L∑ußDW, ¥FUœ‰ ±º∑uÈ «∞bîq ¢Id¥∂U ±º∑uÈ

«∞MHIU‹;

•≠w «∞HµW «∞b≤OU ¥Iq ±º∑uÈ «∞bîq ´s ±º∑uÈ «∞MHIU‹

°Mº∂W21%.

±b¥u≤OW «∞D∂IU‹ «∞ußDv: ±º∑u¥U¢NU,

√̈d«{NU Ë±BUœ≥̧U

•¢Bq ≤º∂W √ßd «∞D∂IU‹ «∞ußDv «∞Lb¥MW 13 % ±IU°q 5,73%

≠w «∞D∂IW «∞LOºu¸… Ë3,72 % ≠w «∞D∂IW «∞L∑u«{FW. Ë¢∂Km ≥cÁ

«∞Mº∂W:

• 8,62% ∞bÈ «∞HµW «∞b≤OU;

•03% ∞bÈ «∞HµW «∞L∑ußDW;

• 8,43% ∞bÈ «∞HµW «∞FKOU;

¢∑u“Ÿ ±b¥u≤OW «∞D∂IU‹ «∞ußDv ́Kv «_¨d«÷ «∞∑U∞OW: 

•ÆdË÷ «ôß∑Nö„ «∞FUœÍ °Mº∂W 3,95 % ±IU°q:
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–¢JKHW «∞LFOAW Ë±º∑uÈ «∞bîq Ë«∞πHU· °Mº∂W 85 % ;

–«∞Ld÷ Ë«∞Nb¸ «∞Lbß̧w Ë°DU∞W «∞A∂U» °Mº∂W 33 % ;

–«ô≤∫d«· Ë«ß∑Nö„ «∞Lªb¸«‹ °Mº∂W 53 % ;

–«∞NU§f «_±Mw °Mº∂W 44 %.

≤HIU‹ «ôß∑Nö„ ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞ußDv

Ë“Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≠w «ôß∑Nö„ 

°Fb ¢d«§Ft °‡ 4,4% °Os ßM∑w 5891 Ë1002, «̧¢H‡l «∞u“Ê

«∞‡b¥LG‡d«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußD‡‡v °‡ 8,3% °Os ßM∑‡w 1002

Ë7002.

îö‰ ≥cÁ «∞H∑d… «_îOd…, «̧¢Hl Ë“Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≠w

«ôß∑Nö„ «ù§LU∞w ∞KºKl Ë«∞ªb±U‹ °Mº∂W 9,1 % ±IU°q ¢d«§l

°‡ 5,5 % îö‰ «∞H∑d… «_Ë∞v. 

¢Du¸ ≤HIU‹ «ôß∑Nö„ 

®Nb‹ «∞H∑d… «∞LL∑b… ±s 1002 ≈∞v 7002 ¢e«¥b« ≠w ≤HIU‹

«ß∑Nö„ «∞D∂IU‹ «∞ußDv. 

Ë≥Jc«, °Km îö‰ ≥cÁ «∞H∑d… ±∑ußj ±Fb‰ «∞∑e«¥b «∞ºMuÍ ∞MHIU‹

«ôß∑Nö„ °U_ßFU̧ «∞∏U°∑W 9,2% °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

±IU°q 2,3% ´Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw. ≈Ê «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW

Ë°AJq √Ø∂d «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… ≥w «∞∑w «ß∑HUœ‹ √Ø∏d ±s ≥c«

«∞∑∫ºs «ù§LU∞w ∞Lº∑uÈ «∞LFOAW, •OY «̧¢HFX ≤HIU‹

«ôß∑Nö„ ́Mb ≥U¢Os «∞D∂I∑Os °Mº∂W 2,3% Ë3,4% ́Kv «∞∑u«∞w. 

ËÆb °Km ±Fb‰ «ô¸¢HUŸ «∞Lºπq îö‰ «∞H∑d… 1002–7002 •u«∞w

£öÀ ±d«‹ ±U ¢r ¢ºπOKt îö‰ «∞H∑d… °Os 5891 Ë1002. ËÆb

«≤∑Iq ≥c« «∞LFb‰ ±s 1,1% ≈∞v 2,3% °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹

«∞L∑u«{FW Ë±s 1,1 % ≈∞v 9,2 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞ußDv Ë±s

9,0% ≈∞v 3,4 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞LOºu¸….

°AJq ́UÂ, ≈–« ØUÊ ¢∫ºs ≤HIU‹ «ôß∑Nö„ Æb ≥r §LOl

«∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW, ≠SÊ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… Ë«∞L∑u«{FW Æb

«ß∑HUœ‹ ±s ≥c« «∞∑∫ºs √Ø∏d ±s «∞D∂IU‹ «∞ußDv. 

°MOW ≤HIU‹ «ôß∑Nö„

°Os 5891 Ë7002, ¢∫ºMX §uœ… «ôß∑Nö„ ∞bÈ «∞D∂IU‹

«∞ußDv.

– 2,17 % ≠w «∞HµW «∞b≤OU;

– 8,55 % ≠w «∞HµW «∞L∑ußDW;

– 6,45 % ≠w «∞HµW «∞FKOU.

•«∞IdË÷ «∞FIU̧¥W °Mº∂W 1,52 % ±IU°q:

– 61 % ≠w «∞HµW «∞b≤OU;

– 7,62 % ≠w «∞HµW «∞L∑ußDW;

– 3,92 % ≠w «∞HµW «∞FKOU.

•ÆdË÷ «Æ∑MU¡ «∞∑πNOe«‹ «∞LMe∞OW ËËßUzq «∞MIq °Mº∂W 9,51 %

±IU°q:

– 8,21 % ≠w «∞HµW «∞b≤OU;

– 5,71% ≠w «∞HµW «∞L∑ußDW;

– 1,61% ≠w «∞HµW «∞FKOU.

Ë¥∑C` ́Kv «∞FLuÂ, √Ê •πr «ôÆ∑d«÷ ±s √§q «ôß∑Nö„ ¥Qîc

•Oe« √Ø∂d ́Mb «∞HµU‹ «∞b≤OU, ≠OLU ¥Qîc •Oe« √Ø∂d ±s √§q «Æ∑MU¡

«∞FIU̧ Ë«∞∑πNOe«‹ ́Mb «∞Hµ∑Os «∞L∑ußDW Ë«∞FKOU.

¢KπQ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≈∞v ±BUœ¸ «ôÆ∑d«÷ «∞LRßºU¢OW;

••ºV ≠µU¢NU:

– «∞HµW «∞FKOU : 45 % ; 

– «∞HµW «∞L∑ußDW: 6,74 % ; 

– «∞HµW «∞b≤OU : 4,83 %.

•ºV ̈d÷ «ôÆ∑d«÷, ¢KπQ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≈∞v ±BUœ¸: 

•±RßºU¢OW ±s √§q:

– «ôß∑Nö„ «∞FUœÍ : 3,64 % ;

– «∞IdË÷ «∞FIU̧¥W : 5,83 % ;

– «∞∑πNOe«‹ «∞LMe∞OW ËËßUzq «∞MIq : 2,51 %. 

•¨Od ±RßºU¢OW ±s √§q :

–«ôß∑Nö„ «∞FUœÍ : 7,07% ;

–«∞IdË÷ «∞FIU̧¥W : 8,21% ;

–«∞∑πNOe«‹ «∞LMe∞OW ËËßUzq «∞MIq: 5,61 %.

«ô≤AGUô‹ «∞Lπ∑LFOW ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

•¢F∑∂d 56 % ±s «_ßd «∞LM∑LOW ∞KD∂IU‹ «∞ußDv Ë≤Hf «∞Mº∂W

≠w «∞D∂IW «∞L∑u«{FW √Ê ±º∑uÈ ±FOA∑NU Æb ¢∫ºs √Ë °Iw

±º∑Id« °Os 7991 Ë7002 ±IU°q 77 % ±s «_ßd ≠w «∞D∂IU‹

«∞LOºu¸… ;

•Ë¢AJq √≥r «≤AGUô‹ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≥LuÂ :
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¥º∑ªKh ±s ≥cÁ «∞KL∫W √Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv °U∞LGd» Æb

´d≠X, ±Mc 1002, ¢∫ºMU ≠w ±º∑uÈ ±FOA∑NU. ≈ô √≤t ¢∂Os √Ê

≥c« «∞∑∫ºs ¥∂Iv √Æq √≥LOW ±IU̧≤W °LU ßπK∑t «∞D∂IU‹

«ô§∑LÚOW «_îdÈ. Ë≠Fö, ≈–« ØU≤X «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW

Ë«∞NAW Æb «ß∑HUœ‹ ±s ßOUßU‹ ±∫U̧°W «∞HId, ≠S≤t ∞r ¥∑r ∞∫b

«üÊ ¢D∂Oo √¥W ßOUßW ∞HUzb… «∞D∂IU‹ «∞ußDv. ≠w ±U ¥ªh

«∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…, ≠Ib «ß∑HUœ‹ ±s £LU̧ «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ

«∞Ld¢Hl ≤º∂OU îö‰ ≥cÁ «∞H∑d…. 

¢Du¸ √≥r «∞ªBUzh «∞b¥LGd«≠OW Ë«ôÆ∑BUœ¥W

Ë«ô§∑LÚOW ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

¢ußl «∞D∂IU‹ «∞ußDv 

Ë∞K∑cØOd, ≠SÊ «∞u“Ê «∞b¥LGd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußDv Æb «̧¢Hl °Os

1002 Ë7002 °Mº∂W 8,3% °Fb √Ê ßπq ¢d«§FU °Mº∂W 5,4 % °Os

5891 Ë1002 .

Ë±s §N∑NU, ´d≠X «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW ¢d«§FU ≠w Ë“≤NU

«∞b¥LGd«≠w °Mº∂W 4 % °Os 1002 Ë7002 °Fb «̧¢HUŸ °Mº∂W 5,4%

îö‰ «∞H∑d… «∞ºU°IW.

´Kv «∞FJf ±s –∞p, ßπq «∞u“Ê «∞b¥LGd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞LOºu¸…

«̧¢HÚU °Mº∂W 8,21 % °Os 5891 Ë1002 Ë«≤ªHU{U °Mº∂W 3,7 %

°Os 1002 Ë7002. 

Ë≥Jc« «̧¢Hl •πr «∞D∂IU‹ «∞ußDv, °Os 1002 Ë7002,

°‡6,1±KOuÊ ≠dœ, 26% ±MNr ØU≤u« ¥M∑LuÊ ≈∞v «∞D∂IU‹

«∞L∑u«{FW Ë1,83% ≈∞v «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…. Ë°F∂U̧… √îdÈ,

«Æ∑dÊ ¢ußl «∞D∂IU‹ «∞ußDv, ≠w §e¡ Ø∂Od ±Mt, °∫dØOW

«ô¸¢IU¡ «ô§∑LÚw ∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW îö‰ ßMu«‹ 0002. 

´Kv «∞FLuÂ, ≠SÊ ¢ußl «∞D∂IU‹ «∞ußDv îö‰ ßMu«‹ 0002, Æb

±JMNU ≠w ßMW 7002 ±s «ß∑FUœ… Ë“≤NU «∞b¥LGd«≠w ∞ºMW 5891.

Ë≥c« ±U ¥∑QØb ≈•BUzOU ±NLU ØUÊ «∞∫b «_´Kv ∞Kbîq «∞LF∑Lb ≠w

¢∫b¥b «∞D∂IU‹ «∞ußDv.

¥I∑d» ßKu„ «∞D∂IU‹ «∞ußDv °ªBu’ «∞ªBu°W

√Ø∏d ≠QØ∏d ±s ßKu„ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…

±s îö‰ ßKuØNU «∞b¥LGd«≠w «∞A∂Ot °ºKu„ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…,

¥∂bË √Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv Æb ¢∂MX «ß∑d«¢OπOW ¢d±w ≈∞v ¢∫ºOs

§uœ… «∞LFOAW.

Ë°U∞HFq ¢LOe‹ °MOW ≤HIU‹ «∞D∂IU‹ «∞ußDv °U̧¢HUŸ Ë“Ê

«∞MHIU‹ «∞L∑FKIW °‡ :

–«∞MIq Ë«∞Lu«Åö‹ : ±s 1,4 % ≈∞v 2,8 % ;

– «∞MEU≠W Ë«∞B∫W : ±s 5,4 ≈∞v 6,7%;

– «∞∑FKOr Ë«∞∑d≠Ot Ë«∞∏IU≠W : ±s 5,2 % ≈∞v 6,3%;

– «∞ºJs : ±s 3,91% ≈∞v 12 %.

ËÆb ¢r ≥c« «∞∑Du¸ °U∞ªBu’ ´Kv •ºU» «∞∑Gc¥W, «∞∑w

«≤ªHi Ë“≤NU ±s 5,25 % ≈∞v 2,54%, Ë«∞Lö°f «∞∑w «≤ªHi

Ë“≤NU ±s 2,7% ≈∞v 3,3%. ≈ô √≤t, ±IU̧≤W ±l «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…,

ô“«∞X °Muœ «ôß∑Nö„ «_ßUßOW ¢L∏q ≤º∂W ±NLW ±s ±Oe«≤OW

«∞D∂IU‹ «∞ußDv, ËîBuÅU «∞MHIU‹ «∞Gc«zOW «∞∑w ô ¢L∏q

ßuÈ 6,82% ±s «ôß∑Nö„ ´Mb «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… ±IU°q

2,54% ́Mb «∞D∂IU‹ «∞ußDv Ë5,25% ́Mb «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW. 

Ë≥Jc«, ≤ö•k √Ê «̧¢HUŸ ≤HIU‹ «∞D∂IU‹ «∞ußDv Æb ¸«≠It

¢∫ºs ≠w §uœ… «ß∑NöØNU, •OY ¢u§t, √Ø∏d ≠QØ∏d, ≤∫u

•U§OU‹ √îdÈ ̈Od «∞∑Gc¥W Ë«∞K∂U”. ¥RØb ≥c« «∞∑∫u‰ ≤Ed…

«∞D∂IU‹ «∞ußDv ≤HºNU °ªBu’ ¢∫ºs ±º∑u«≥U «∞LFOAw.

Ë°U∞HFq, ≈–« ØUÊ ≤Bn «_ßd ≠Ij Æb «́∑∂d‹ √Ê ±º∑uÈ

±FOA∑NU Æb ¢∫ºs √Ë «ß∑Id °Os 1991 Ë1002, ≠SÊ ≥cÁ «∞Mº∂W

Æb ¢π‡UË“‹ «∞∏K∏O‡s °Os 7991 Ë7002.

Ë¥Hºd ≥c« «∞∑u§t ≤∫u «∞∑∫ºs ≠w §uœ… «∞∫OU… ∞bÈ «∞D∂IU‹

«∞ußDv, ∞Of ≠Ij °U∞∑∫ºs ≠w œîKNU Ë∞Js √¥CU °KπuzNU

√Ø∏d ≠QØ∏d ≈∞v «ôÆ∑d«÷. 

≈–« ØU≤X ≤º∂W «_ßd «∞Lº∑b«≤W ßMW 7002 ¢∂Km 13 % ≠w ÅHu·

«∞D∂IU‹ «∞ußDv ±IU°q 5,73% °U∞Mº∂W ∞úßd «∞LOºu¸…

Ë3,72% °U∞Mº∂W ∞úßd «∞L∑u«{FW, ≠SÊ «̧¢HUŸ ≤º∂W «ôÆ∑d«÷

°Os 9991 Ë7002 °‡ 5,33 % §Fq «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¢∫∑q «∞Bb«̧…

±s °Os «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW «∞Lº∑b«≤W. ≠OLU ∞r ¢∑πUË“ ≥cÁ

«∞Mº∂W 52 % ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW Ë5,32 % ∞bÈ «∞D∂IU‹

«∞LOºu¸….

Ë¥πb¸ «∞∑cØOd √Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¢I∑d÷ ±s √§q:

–«ôß∑Nö„ «∞Ou±w ≠w 95 % ±s «∞∫Uô‹;

– «∞FIU̧ ≠w 1,52% ±s «∞∫Uô‹; 

– «∞∑πNOe«‹ «∞LMe∞OW ËËßUzq «∞MIq ≠w 9,51 % ±s «∞∫Uô‹.
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1002 Ë7002, •OY «≤∑Iq ≥c« «∞LFb‰ ±s 6,85% ≈∞v 5,76%.

Ë¥∂Iv ≥c« «∞LFb‰ {FOHU ≤º∂OU ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW, ̧¨r

«̧¢HÚt ±s 34 % ≈∞v 45% îö‰ ≤Hf «∞H∑d….

ËÆb Ë«ØV ¢Du¸ «∞∑Lb”̧ ¢u§t ≤∫u «∞Kπu¡ ≈∞v «∞∑FKOr «∞ªU’.

Ë°U∞HFq, ≠Ib «̧¢HFX ≤º∂W «∞L∑Lbß̧Os °Nc« «∞IDUŸ ±s 9,21 %

≈∞v 3,41 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞ußDv Ë±s 8,72 % ≈∞v 2,83 %

°U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞LOºu¸…. Ë´Kv «∞FJf ±s –∞p, «≤ªHCX ±s

4,9 % ≈∞v 6,6 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW. 

ØLU √Ê «∞Lº∑uÈ «∞∑FKOLw _¸°U» √ßd «∞D∂IU‹ «∞ußDv Æb

¢∫ºs √Ø∏d ≠QØ∏d. ≠∂Os 5891 Ë7002, «≤ªHCX ≤º∂W √̧°U»

«_ßd °bËÊ ±º∑uÈ ¢FKOLw °‡92%, •OY «≤∑IKX ±s 5,28 % ≈∞v

4,85%, Ë«̧¢HFX ≤º∂W –ËÍ «∞Lº∑uÈ «_ßUßw °‡ 311 %, ≈–

«≤∑IKX ±s 8,41 % ≈∞v 6,13 %. ØLU «̧¢HFX ≤º∂W –ËÍ «∞Lº∑uÈ

«∞∏U≤uÍ ±s 2 % ≈∞v 2,7% ±IU°q «̧¢HUŸ ±s 6,0 % ≈∞v 2 % °U∞Mº∂W

∞cËÍ «∞Lº∑uÈ «∞FU∞w.

Ë¢πb¸ «ù®U̧… Øc∞p ≈∞v √Ê ±Fb‰ «∞MLu «∞ºMuÍ ∞KD∂IU‹

«∞ußDv Æb ́d·, îö‰ ≤Hf «∞H∑d…, ®∂t «ß∑Id«̧ ∞bÈ «_ßd

«∞∑w ¥d√ßNU –ËË ±º∑uÈ ¢FKOLw ô ¥∑πUË“ «ô°∑b«zw. Ë´Kv

«∞FJf ±s –∞p, «̧¢Hl ≥c« «∞LFb‰ °‡ 7,1% ∞bÈ «_ßd «∞∑w

¥d√ßNU ́Cu –Ë ±º∑uÈ £U≤uÍ °‡ 9,1% ∞bÈ «_ßd «∞∑w ¥d√ßNU

–ËË ±º∑uÈ ́U∞w.

∞Ib ¢ußFX «∞D∂IU‹ «∞ußDv °Os 5891 Ë7002 °AJq ±KLu”

≠w ÅHu· «_ßd «∞∑w ¥JuÊ ≠ONU ̧» «_ßd… –Ë ±º∑uÈ £U≤uÍ

√Ë ́U∞w.

±s •OY «ô≤H∑UÕ ́Kv «∞FU∞r

±Fd≠W «∞KGU‹

24% ±s «∞D∂IW «∞ußDv ¥Fd≠uÊ Æd«¡… ËØ∑U°W «∞Hd≤ºOW ±IU°q

±∑ußj Ë©Mw °Km 04% Ë7,62% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW

Ë26% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…. Ë¢∑∂U¥s ≤ºV ≠µU‹ «∞D∂IW

«∞ußDv «∞LKLW °U∞Hd≤ºOW ±s 53% °U∞Mº∂W ∞KHµW «∞b≤OU ≈∞v

94% °U∞Mº∂W ∞KHµW «∞FKOU.

¢πb¸ «ù®U̧… ≈∞v √Ê 21 % ±s «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¢F‡d· ∞G‡W

√§M∂OW √î‡dÈ ¨O‡d «∞Hd≤ºOW ±IU°‡q 5,4% °U∞Mº∂W ∞úßd

«∞L∑u«{FW Ë33% °U∞Mº∂W ∞úßd «∞LOºu¸….

Ë≥Jc«, ≠∂CFn îBu°∑NU «∞LM∫Bd… ≠w ©HKOs ∞Jq «±d√…

ßMW7002 ±IU°q 5,2 ßMW 9991 ¢JuÊ «∞D∂IU‹ «∞ußDv Æb ≤NπX

ßKuØU ±K∑ußOU )neisuhtlam(. Ë°Nc« «∞ºKu„ ≠S≤NU ¢A∂t «_ßd

«∞LOºu¸… )5,1 ©Hq ∞Jq «±d√…(Ë¢∑LOe ´s ßKu„ «_ßd

«∞L∑u«{FW )3 √©HU‰ ∞Jq «±d√…(. ≥c« «∞ºKu„ «∞MU¢Z ́s ©LuÕ

≥cÁ «∞D∂IU‹ ≈∞v ¢∫IOo ±º∑uÈ ±FOAw √≠Cq, ¥CFNU •U∞OU

´Kv ́∑∂W ́bÂ ¢Fu¥i «_§OU‰.

´Kv ̈d«̧ «_ßd «∞LOºu¸…, ¥º∑DOl «∞∂U∞GuÊ ßs «∞d®b ±s √≠d«œ

«_ßd «∞L∑ußDW «ô≤HBU‰ °ºNu∞W ́s √ßd≥r ±s √§q ́Og ±º∑Iq

´Kv ́Jf ≤Ed«zNr °U_ßd «∞L∑u«{FW «∞c¥s ÆKLU ¥LJMNr –∞p.

Ë≥Jc«, ≠SÊ «ô≤ªHU÷ ≠w ±º∑uÈ «∞ªBu°W ¥Hºd,

°Mº∂W85%, ¢d«§l ±∑ußj •πr «_ßd «∞LM∑LOW ∞KD∂IU‹

«∞ußDv ±s 7,5 √≠d«œ ßMW 9991 ≈∞v9,4 ßMW 7002, ±IU°q 24 %

°U∞Mº∂W ∞FU±q «ô≤HBU‰ ́s «∞ºJs «_ßdÍ. ≠w ±U ¥ªh

±∑ußj •πr «_ßd «∞LOºu¸…, ≠Ib ßπq «≤ªHU{U ±s 1,4 ≈∞v

6,3 √≠d«œ. Ë¥FeÈ ≥c« «ô≤ªHU÷ °Mº∂W 43% ≈∞v «≤ªHU÷

«∞ªBu°W ±IU°q 66% °U∞Mº∂W ∞FU±q «ô≤HBU‰ ́s «∞ºJs

«_ßdÍ. √±U ́Kv ±º∑uÈ «_ßd «∞L∑u«{FW, ≠SÊ ́U±q «ô≤HBU‰

´s «∞ºJs «_ßdÍ ô ¥KFV ≈ô œË¸« ≥U±AOU )6%(≠w ¢d«§l

±∑ußj •πr «_ßd…, Ë¥∂Iv «≤ªHU÷ «∞ªBu°W ≥u «∞FU±q

«_ßUßw «∞cÍ ¥Hºd )49 %(¢d«§l ±∑ußj •πr «_ßd… ±s 7,4

√≠d«œ ≈∞v 4,6√≠d«œ.

´Lu±U, ¢M∑Lw «_ßd –«‹ «∞∫πr «∞BGOd √Ø∏d ±s ̈Od≥U ≈∞v

«∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…, Ë«_ßd –«‹ «∞∫πr «∞J∂Od ≈∞v «∞D∂IU‹

«∞L∑u«{FW. Ë¢∑AJq «∞D∂IU‹ «∞ußDv ±s «_ßd ́Kv ±ª∑Kn

√•πU±NU ±l ¢u§t ±KLu” ≤∫u ¢IKh Ë“≤NU «∞b¥LGd«≠w ØKLU

«̧¢Hl •πr «_ßd… )√Ø∏d ±s 3 √≠d«œ(. Ë°Nc«, ¥JuÊ ßKuØNU √Æd»

≈∞v ßKu„ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…. 

¥∂bË √Ê «∞∫b ±s «∞uôœ«‹ ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¥MbÃ̧ ≠w

«ß∑d«¢OπOW ¢d±w ≈∞v «ôÆ∑d«» ±s ©d¥IW ´Og «∞D∂IU‹

«∞LOºu¸… ËîUÅW ́s ©d¥o «ôß∑∏LU̧ ≠w «∞LFd≠W Ë«∞LFKu±U‹.

«≤H∑UÕ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ́Kv «∞LFd≠W Ë«∞LFKu±U‹

±s •OY «∞u∞uÃ ≈∞v «∞LFd≠W 

¢∫ºs Ë∞uÃ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≈∞v «∞LFd≠W, «∞LF∂d ́Mt °U∞LFb‰

«∞ªUÂ ∞∑Lb”̧ «∞HµW «∞FLd¥W 6-22 ßMW, °AJq ±KLu” °Os ßM∑w
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Ë≥Jc«, ≠∂Os 1002 Ë7002 «̧¢Hl «∞u“Ê «∞b¥Lüd«≠w ∞KD∂IU‹

«∞ußDv «∞∫Cd¥W ≠w ≥c« «∞IDUŸ °‡ 6,3% ≠w «∞ºMW, ́Kv •ºU»

«∞IDUŸ «_Ë∞w «∞cÍ ¢d«§l °t ≥c« «∞u“Ê °‡ 4,1%. ËÆb °Iw ¢AGOq

≥cÁ «∞D∂IU‹ ≠w «∞IDUŸ «∞∏U≤uÍ ®∂t ±º∑Id îö‰ ≥cÁ «∞H∑d….

≈Ê ßKu„ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≥c«, ¥A∂t ßKu„ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸…

«∞∑w ¢∑ªKv ́s «∞∑AGOq ≠w «∞IDÚOs «_Ë∞w Ë«∞∏U≤uÍ ∞HUzb…

«∞IDUŸ «∞∏U∞∏w. √±U «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW ≠∑u«Åq ́LKNU °U∞IDUŸ

«∞∏U≤uÍ, •OY «̧¢Hl Ë“≤NU ßMu¥U °Nc« «∞IDUŸ °‡5,2% îö‰

≤Hf «∞H∑d….

ËÆb ¢Du¸ «∞AGq «∞LQ§u¸ ≠w ÅHu· «∞D∂IU‹ «∞ußDv, ±M∑Iö

±s 5,04% ßMW 1002 ≈∞v 5,15 % ≠w ßMW 7002. îö‰ ≥cÁ «∞H∑d…

¢IKh «∞AGq «∞Lº∑Iq ±s 13% ≈∞v 22%.

´Lu±U «̧¢Hl Ë“Ê «∞LQ§u¸¥s ≠w «∞D∂IU‹ «∞ußDv °Os 1002

Ë7002 ±s 29% ≈∞v 5,59% °U∞ußj «∞∫CdÍ Ë±s 6,15% ≈∞v

5,55% °U∞ußj «∞IdËÍ.

«∞∑LbÊ

°Os 5891 Ë7002 «≤∫Bd ¢ußl «∞D∂IW «∞ußDv ́Lu±U ≠w

«∞ußj «∞∫CdÍ. °Km ±Fb‰ «∞MLu «∞ºMuÍ ∞NcÁ «∞D∂IU‹ 6,1%

´Kv «∞BFOb «∞u©Mw Ë3 % °U∞ußj «∞∫CdÍ ±IU°‡q «≤ªH‡U÷

°‡1,0 % °U∞ußj «∞IdËÍ. 

∞Ib √®d≤U ßKHU ≈∞v «ô¸¢∂U◊ «∞IuÍ °Os œ¥MU±OJOW «∞∑LbÊ Ë¢ußl

«∞D∂IU‹ «∞ußDv, •OY ¢u§b, °AJq ́UÂ, √Ø∂d •BW ∞KD∂IU‹

«∞ußDv °U∞πNU‹ «_Ø∏d ¢Lb≤U. 

≠w ™q ≥cÁ «∞b¥MU±OW «∞∫Cd¥W, ¢∑∂Mv «∞D∂IU‹ «∞ußDv

≈ß∑d«¢OπOW ¢∫ºOs ™dË≠NU «∞LFOAOW °AJq ́UÂ Ë™dË≠NU

«∞ºJMOW °AJq îU’.

«∞ºJs Ë«∞u∞uÃ ≈∞v «∞LKJOW 

°Os 1002 Ë7002, ¢∫ºs ßJs «∞D∂IU‹ «∞ußDv °U∞ußj

«∞∫CdÍ °AJq ±KLu”, •OY «̧¢HFX •BW «∞LIOLOs ≠w

«∞HOö‹ Ë«∞AIo °‡ 04 % )±IU°q 46% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…(

Ë«̧¢HFX •BW «∞LIOLOs ≠w ßJMv ́Bd¥W °‡ 6% )±IU°q

«≤ªHU÷ °‡ 32% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸… Ë«̧¢HUŸ °‡ 64%

°U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW(.

´Kv «∞FJf ±s –∞p, «≤ªHCX •BW «∞D∂IU‹ «∞ußD‡v «∞LIOLW

°U∞ºJMv «∞LGd°OW °‡ 04 % )±IU°q 24 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…

±U °Os 9991 Ë7002, «̧¢HFX ≤º∂W «∞D∂IU‹ «∞ußDv «∞∑w ¢Id√

Ë¢J∑V «∞KGW «∞Fd°OW ±s 4,55% ≈∞v 6,26% Ë«∞KGW «∞Hd≤ºOW ±s

4,43 % ≈∞v1,24 % Ë«ù≤πKOe¥W ±s 8 % ≈∞v 2,01 %.

«∞u∞uÃ ≈∞v «∞LFKu±OU‹ 

≈–« ØUÊ ±Fb‰ ¢eËœ «∞D∂IU‹ «∞ußDv °∫Ußu» {FOHU ́Kv

«∞FLuÂ )2,5%(, ≠SÊ √Ø∏d ±s 8 °Os 01 ¥∑u≠dËÊ ́Kv ≥U¢n Ë¢KHU“

Ë√Ø∏d ±s «∞MBn ́Kv ≥U¢n ±∫Lu‰.

«∞u∞uÃ ≈∞v «∞B∫W Ë«∞AGq

¢BDbÂ «ß∑d«¢OπOW «∞D∂IU‹ «∞ußDv, «∞d«±OW ≈∞v «ôÆ∑d«» ±s

©d¥IW ´Og «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… Ë¢∫ºOs §uœ… «∞LFOAW,

°CFn «∞u∞uÃ ≈∞v «∞ªb±U‹ «∞B∫OW Ë¢AGOq –ËÍ «∞ANUœ«‹.

Ë≥Jc«, ¥∂Iv ±Fb‰ «∞∑GDOW «∞D∂OW–«∞B∫OW ∞KD∂IU‹ «∞ußDv

{FOHU ≤º∂OU ̧¨r ¢∫ºMt °‡ 81 % °Os 1002 Ë7002, •OY ∞r ¥∑Fb

71% ±IU°q 94% °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞LOºu¸… Ë3% °U∞Mº∂W

∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW.

Ë≤AOd ̧¨r –∞p ≈∞v √Ê 94% ±s «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¢IuÂ °S§d«¡

«∞H∫uÅU‹ «∞D∂OW °U∞IDUŸ «∞ªU’, ±IU°q 54% °U∞IDUŸ «∞FLu±w

)«∞Lº∑uÅHU‹ Ë«∞Ld«Øe «∞B∫OW Ë«∞Lº∑AHOU‹ «∞FLu±OW(, √±U

°UÆw «∞H∫uÅU‹ )5%(≠∑∑r ≠w «∞BOb∞OU‹. ¢πb¸ «ù®U̧… ≈∞v √Ê

≥cÁ «∞∂MOW ∞r ¢Fd· ¢GOOd« ±KLußU °Os 1002 Ë7002. 

≠w ±U ¥∑FKo °U∞AGq, Ë¸̈r «≤ªHU÷ ±Fb‰ «∞∂DU∞W ±s 8,41%

ßMW 1002 ≈∞v 1,41% ßMW 7002, Ë«∞cÍ «ß∑HUœ ±Mt ±πLuŸ

«∞MAODOs ËôßOLU –ËË «∞ANUœ«‹ «∞L∑ußDW Ë«∞FKOU, ≠SÊ °DU∞W

≥Rô¡ ¢∂Iv ±d¢HFW ∞∑Bq ≈∞v5,32% Ë9,13% ́Kv «∞∑u«∞w

)±IU°q 62% Ë24% °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW(.

Ë°Nc« ¢JuÊ ≥cÁ «∞D∂IU‹ √Æq •Eu™U ±s «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… «∞∑w

ô ¥πb √≠d«œ≥U «∞L∑u≠dËÊ ́Kv «∞ANUœ«‹ «∞L∑ußDW, ÅFu°W ≠w

«ô≤b±UÃ ≠w ßu‚ «∞AGq, •OY ∞r ¥∑Fb ±Fb‰ «∞∂DU∞W 71%

Ë6,8% ́Kv «∞∑u«∞w.

Ë±l –∞p, ¢πb¸ «ù®U̧… ≈∞v √Ê ¢Du¸ ßKu„ «∞D∂IU‹ «∞ußDv ≠w

±Ob«Ê «∞AGq ¥Mr ́s Ë§uœ ≤Ij ±A∑dØW ±l «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸….

Ë¥∑FKo «_±d îBuÅU °LOu∞Nr ≈∞v «∞∑u§t ≤∫u «∞AGq ≠w

«∞IDUŸ «∞∏U∞∏w Ë¢e«¥b ́bœ «∞LQ§u¸¥s.
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ØLU «̧¢HFX •BW «_ßd «∞L∑u≠d… ́Kv §NU“ «∞∂U̧«°u‰ ±s 61 %

≈∞v15 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞ußDv Ë±s 2% ≈∞v 12% °U∞Mº∂W

∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW Ë±s 35% ≈∞v 48%°U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹

«∞LOºu¸…. 

Ë¢∂Iv «_ßd «∞LGd°OW «∞L∑u≠d… ́Kv §NU“ «∞∫Ußu» {FOHW,

•OY ô ¢∑FbÈ 6,0 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW Ë5% °U∞Mº∂‡W

∞KD∂IU‹ «∞ußDv )±IU°q1,0 ßMW 9991(Ë23% °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹

«∞LOºu¸… )±IU°q 4% ßMW 9991(. 

Ë°ªBu’ §NU“ «∞∑∂d¥b, ≠SÊ ≤º∂W «_ßd «∞L∑u≠d… ́KOt ≠Ib

«̧¢HFX ±s 14 % ≈∞v 07 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞ußDv Ë±s 01 %

≈∞v 53% °U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞L∑u«{FW Ë±s 08% ≈∞v 19%

°U∞Mº∂W ∞KD∂IU‹ «∞LOºu¸….

¢u{` ≥cÁ «∞∑Du¸«‹ √Ê «∞D∂IU‹ «∞ußDv ¢ºOd ≤∫u ¢∫ºOs

±º∑uÈ ¢πNOe≥U ±s •OY «∞LL∑KJU‹ «∞Lº∑b«±W. Ë≥w ¢I∑d»

≠w ≥c« «∞Bbœ, ±s «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸… √Ø∏d ±Mt ±s «∞D∂IU‹

«∞L∑u«{FW. 

±∫UØU… √£d «∞ºOUßU‹ «ôÆ∑BUœ¥W ́Kv «∞HId

Ë«∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW

±Js ¢∫KOq ¢Du¸ «∞EdË· «∞LFOAOW ËßKu„ «∞D∂IU‹ «∞ußDv

±s îö‰ «∞Lö•EW «ù•BUzOW ±s ¢∫b¥b «∞bË¸ «∞NUÂ «∞cÍ ¢KF∂t

±∫U̧°W «∞HId Ë«∞NAU®W ≠w ¢ußOl ≥cÁ «∞D∂IU‹. ØLU ±Js ≥c«

«∞∑∫KOq ±s ≈°d«“ ́bÂ ØHU¥W «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ ∞u•bÁ ≠w ¢ªHOn

«∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW Ë±Mt ≈∞v ¢Iu¥W «∞u“Ê «∞b¥LGd«≠w Ë«∞ºußOu

«Æ∑BUœÍ ∞KD∂IU‹ «∞ußDv. 

Ë¥ENd §KOU √Ê «¢ªU– ßOUßW ́Lu±OW ∞HUzb… «∞D∂IW «∞ußDv √±d«

{dË¸¥U. ∞Nc« «̧¢Q¥MU ¢NOT √œ«… ∞∑IOOr √£d ±ª∑Kn «∞ºOUßU‹

«∞FLu±OW ́Kv «∞HId Ë«∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW, Ë°U∞∑U∞w ́Kv ±ª∑Kn

«∞HµU‹ «ô§∑LÚOW Ë–∞p ±s √§q Ë{l ≥cÁ «ü∞OW ̧≥s ≈®U̧… Øq

ßOUßW ¢ºFv ≈∞v ¢∫IOo ≥c« «∞Nb·. Ë≥Jc« ≠S≤MU ≤Q±q °q ≤DL̀

≈∞v «∞LºU≥LW ≠w ≈≤πU“ «∞∑FKOLU‹ «∞ºU±OW ∞BU•V «∞πö∞W

«∞Lu§NW ∞K∫Ju±W ≠w ≥c« «ô¢πUÁ. 

Ë¥∑FKo «_±d °MLu–Ã ∞K∑u«“Ê «∞FUÂ «∞∫ºU°w ∞KL∫UØU… «∞πezOW,

Ë«∞cÍ ¥d°j °Os ±U≥u §ezw Ë±U≥u ØKw, Ë–∞p ́∂d «∞∑u≠Oo °Os

±FDOU‹ «∞∂∫uÀ «∞u©MOW •u‰ ±FOAW «_ßd Ë°OU≤U‹ «ôÆ∑BUœ

«∞JKw «∞LKªBW ≠w §b«Ë‰ «∞∫ºU°U‹ «∞u©MOW. Ë¥AJq ≈©U̧Á

Ë35% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW(Ë°‡ 92% ≠w «∞ºJs ̈Od

«∞özo )±IU°q 51% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW(îö‰ ≤Hf

«∞H∑d….

Ë∞Nc«, ≠SÊ ≠w ßMW 7002 :

– 86% ±s «_ßd «∞L∑ußDW «∞LIOLW °U∞ußj «∞∫CdÍ ¢IOr

°ºJMv ́Bd¥W 36% ±MNU ±U∞JW ;

– 51 % ¢IOr °AIo )86 % ±MNU ±U∞JW(;

– 3,1 % ¢IOr °U∞HOö‹ )95 % ±MNU ±U∞JW(;

–8 % ¢IOr ≠w ßJMv ¢IKOb¥W )2,85 % ±MNU ±U∞JW(;

– 6 % ¢IOr ≠w ßJs ̈Od ôzo )57 % ±MNU ±U∞JW(.

Ë¢πb¸ «ù®U̧… ≈ô √≤t, ≈–« ØUÊ •u«∞w £K∏w «_ßd «∞L∑ußDW

°U∞ußj «∞∫CdÍ ¢LKp ßJMU≥U, ≠SÊ ≥cÁ «∞Mº∂W Æb «̧¢HFX °Os

1002 Ë7002 , •OY «≤∑IKX ≠Ij ±s 5,26% ≈∞v 4,36%.

≈Ê «_ßd «∞LOºu¸… Ë«∞L∑u«{FW ≥w «∞∑w «ß∑HUœ‹ °U∞ªBu’

±s «∞∑Du¸ «∞FUÂ ∞Ku∞uÃ ≈∞v «∞LKJOW, •OY «≤∑I‡KX ≥cÁ «∞Mº∂‡W ±s

8,85% ≈∞v 56% Ë±s 4,16 % ≈∞v1,76 % ́Kv «∞∑u«∞w.

«∞u∞uÃ ≈∞v «∞ªb±U‹ «ô§∑LÚOW «_ßUßOW

≈Ê «∞∑∫ºs ≠w Ë∞uÃ «∞ªb±U‹ «ô§∑LÚOW «_ßUßOW, °Os 1002

Ë7002, «ß∑HUœ‹ ±Mt «∞D∂IU‹ «∞ußDv, Ë°AJq √Ëßl, «∞D∂IU‹

«∞L∑u«{FW. Ë≥Jc«, ≠Ib «̧¢Hl «∞u∞uÃ ≈∞v «∞LU¡ «∞BU∞̀ ∞KAd»

±s 86% ≈∞v 27% ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞ußDv, Ë±s 73% ≈∞v 54%

∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW Ë±s 98% ≈∞v09%∞bÈ «∞D∂IU‹

«∞LOºu¸….

√±U ±Fb‰ «∞u∞uÃ ≈∞v «∞JNd°U¡ ≠Ib «̧¢Hl ±s 67% ≈∞v 98% ∞bÈ

«∞D∂IU‹ «∞ußDv Ë±s 34 % ≈∞v 96% ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW

Ë±s 59 % ≈∞v 89 % ∞bÈ «∞D∂IU‹ «∞LOºu¸….

«∞u∞uÃ ≈∞v «∞LL∑KJU‹ «∞Lº∑b«±W

≠w ̈OU» ±FDOU‹ ßU°IW •u‰ °Fi «∞∑πNOe«‹ ËîUÅW •u‰

«∞∑u≠d ́Kv ßOU̧… îUÅW, ≤I∑Bd œ¸«ßW «∞∑Du¸ ́Kv °Fi

«∞LL∑KJU‹.

≠w ≥c« «ù©U̧, ¢CÚHX ¢Id¥∂U •BW «_ßd «∞LM∑LOW ∞KD∂IU‹

«∞ußDv «∞L∑u≠d… ́Kv §NU“ ¢KHU“ °Os 9991 Ë7002, ±M∑IKW ±s

8,14 % ≈∞v 2,18 %. Ë¢CÚHX ≤Hf «∞∫BW •u«∞w ßX ±d«‹

≠w ÅHu· «∞D∂IU‹ «∞L∑u«{FW ∞∑Bq ≈∞v 5,25% ßMW 7002,

Ë≥u ±º∑uÈ ¥∂Iv {FOHU ±IU̧≤W °U∞D∂IU‹ «∞ußDv.

14
«∞Fbœ  52    •¥u∞Ou“ -ÄX 9002



´Kv «∞IOLW «∞LCU≠W ́Kv «∞LM∑πU‹ ô ¢e«‰ ±º∑IKW ́s ±º∑u¥U‹

«∞bîq. 

Ë¢Nb· «∞L∫UØU… ≠w ≥c« «ù©U̧ ≈∞v œ¸«ßW ¢Q£Od «∞Cd«zV

«∞L∂U®d… Ë«∞Cd«zV ¨Od «∞L∂U®d… ´Kv «ôÆ∑BUœ «∞JKw

Ë«∞πezw. Ë≠w ≥c« «∞Bbœ ¢r «́∑LUœ ≠d{O∑Os :

–îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq °Mº∂W 02 % ; 

–îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW «∞LCU≠W ́Kv ±M∑πU‹ «∞BMÚW

«∞Gc«zOW °Mº∂W 05%.

≠d{OW ¢ªHOi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq

≈Ê îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq °Mº∂W 02% ±s ®Q≤t √Ê ¥RœÍ ≈∞v

¢∫ºs ≠w «∞bîq «∞L∑UÕ ∞úßd °Mº∂W 2,1%. ËßOMU≥e ≥c«

«∞∑∫ºs ≤º∂W 6,1% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞LOºu¸…, Ë2,1% °U∞Mº∂W

∞KD∂IW «∞ußDv Ë4,0 % °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW. ËßO∑∫ºs

•πr «ß∑Nö„ «_ßd °Mº∂W 8,0 % °BHW ́U±W, √±U ́Kv ±º∑uÈ

©∂IU‹ «_ßd ≠∑Bq ≥cÁ «∞Mº∂W ≈∞v 2,1% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW

«∞LOºu¸… Ë8,0% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞ußDv. ≠w •Os ßu·

¥MªHi •πr «ß∑Nö„ «_ßd «∞L∑u«{FW °Mº∂W 1,0%, ≈– √Ê

«∞∑∫ºs ≠w «∞DKV «ù§LU∞w «∞b«îKw °Mº∂W 4,0% ßORœÍ ≈∞v

«̧¢HUŸ «_ßFU̧ «∞L∫KOW ́Mb «ôß∑Nö„ °LU ¥Id» 5,0%, ±LU

ßO∫b ±s «_£d «ù¥πU°w ô¸¢HUŸ œîq «∞D∂IW «∞L∑u«{FW.

°BHW ́U±W, ≠SÊ îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq ±s ®Q≤t √Ê ¥RœÍ

≈∞v ≈≤FU‘ «∞MAU◊ «ôÆ∑BUœÍ. ≈– √Ê «̧¢HUŸ «ù≤∑UÃ «∞u©Mw

ßOBq ≈∞v 3,0%, ±LU ßOM∑Z ́Mt ¢∫ºs ≠w «∞MU¢Z «∞b«îKw

«ù§LU∞w °‡ 4,0%. ̈Od √Ê «ôœîU̧ «∞FLu±w ßOFd· ¢d«§FU

°MBn ≤IDW ±µu¥W ≤º∂W ≈∞v «∞MU¢Z «∞b«îKw «ù§LU∞w. •OY √Ê

«∞Lb«îOq «∞FLu±OW «∞MU¢πW ́s ¢∫ºs «∞MAU◊ «ôÆ∑BUœÍ ∞s

¢LJs ±s ¢Fu¥i «∞ªºU̧… «∞MU§LW ́s «∞ªHi ≠w «∞Cd¥∂W ́Kv

«∞bîq.

±s §NW √îdÈ, ≠SÊ ≠d{OW ßOUßW îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq

ß∑RœÍ ≈∞v •dØOW ¢BÚb¥W ∞ú≠d«œ °Os ±ª∑Kn «∞D∂IU‹

«_ßd¥W ±l ¢ußl •πr «∞D∂IW «∞ußDv. ≈– ß∑HIb «∞D∂IW

«∞L∑u«{FW •u«∞w 621 √∞n ≠dœ, Ëß∑∑ºl «∞D∂IW «∞LOºu¸…

°∫u«∞w 44 √∞n ≠dœ, Ë«∞D∂IW «∞ußDv °AJq √Ø∂d °∫u«∞w

28√∞n ≠dœ. Ë≈§LUô, ß∑MªHi •BW «∞D∂IW «∞L∑u«{FW ±s

±πLuŸ «∞ºJUÊ ±s 43% ≈∞v 6,33%. ≠w •Os ß∑M∑Iq •BW

«∞L∫Uß∂w Øq ±s ±BHu≠W «∞∫ºU°U‹ «ô§∑LÚOW, «∞∑w ¢Kªh

«∞MAU◊ «ôÆ∑BUœÍ «∞u©Mw ∞ºMW 7002, Ë«∞∂∫Y «∞u©Mw •u‰

±º∑uÈ ±FOAW Ë«ß∑Nö„ «_ßd ∞ºMW 7002.

Ë¥LJs ≥c« «∞MLu–Ã, «∞cÍ ¢DKV ≈́b«œÁ •u«∞w ßM∑Os ±s «∞FLq,

±s «•∑ºU» «ü£U̧ «∞L∑d¢∂W ́s ¢D∂Oo «∞ºOUßU‹ «ôÆ∑BUœ¥W,

°LU ≠ONU «∞Cd¥∂OW, Ë«∞∑πU̧¥W Ë«∞∑∫u¥ö‹ Ë«ôß∑∏LU̧, «∞a.

≠FKv «∞Lº∑uÈ «∞JKw ¥MEd ≈∞v ¬£U̧ ≥cÁ «∞ºOUßU‹ ́Kv «∞MLu

«ôÆ∑BUœÍ, Ë«∞∑Cªr, Ë¢u«“Ê «ôÆ∑BUœ «∞JKw, Ë«∞Ib¸… ́Kv

«∞LMU≠ºW «∞b«îKOW Ë«∞ªU̧§OW ∞öÆ∑BUœ «∞u©Mw, ËØc« œîq

Ë«œîU̧ «∞HÚKOs «ôÆ∑BUœ¥Os. Ë´Kv «∞Lº∑uÈ «∞πezw, ¥∑r

«ô≥∑LUÂ °LπLúW ±s ±R®d«‹ ±º∑u¥U‹ «∞LFOAW, îBuÅU

¢Du¸ ≤HIU‹ «ß∑Nö„ «_ßd Ë°MO∑NU •ºV «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW

Ë«∞HId Ë«∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW.

ËÆb «ß∑FLq ≥c« «∞MLu–Ã ∞L∫UØU… «ü£U̧ «∞L∑d¢∂W ́s °Fi

«∞ºOUßU‹ «ôÆ∑BUœ¥W ´Kv «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw Ë±º∑u¥U‹

«∞LFOAW ∞LπLuŸ «_ßd, ËîUÅW ≠µU‹ «_ßd «∞L∑u«{FW

Ë«∞L∑ußDW Ë«∞LOºu¸…. Ëù°d«“ √≥LO∑t ÆLMU °b¸«ßW ±∏U∞Os

∞KºOUßW «ôÆ∑BUœ¥W. ¥∑FKo «_Ë‰ °∑∫KOq •U∞∑Os ∞KºOUßW

«∞Cd¥∂OW ¢r «î∑OU̧≥LU «́∑∂U©OU; Ë«∞∏U≤w ¥Nr £öÀ ±∫UØU…

∞ºOUßW «ôß∑∏LU̧.

«∞ºOUßW «∞Cd¥∂OW 

®Nb «∞MEUÂ «∞Cd¥∂w °U∞LGd» ́b… ≈Åö•U‹ ±Mc «∞∏LU≤OMOU‹

∞πFKt √Ø∏d ¢πU≤ºU Ë¢MUßIU, °GOW {LUÊ «∞LºUË«… °Os œ«≠Fw

«∞Cd«zV. Ë≠w ≥c« «ù©U̧, ¢r ¢πLOl ±Fbô‹ «∞Cd«zV «∞L∂U®d…

Ë¨Od «∞L∂U®d… ≠w √̧°FW ±πLúU‹: «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq )RI(,

Ë«∞Cd¥∂W ́Kv «∞AdØU‹ )SI(, Ë«∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW «∞LCU≠W

)AVT(Ëß̧uÂ «∞∑ºπOq Ë«∞Du«°l.

∞Ib ¢LX ±d«§FW Øq ±s «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq Ë«∞Cd¥∂W ́Kv

«∞AdØU‹ ËîHi ±Fb∞ONLU ́b… ±d«‹. •OY «≤ªHi «∞∫b

«_ÆBv ∞Mº∂W «∞Cd¥∂W ́Kv «∞bîq ±s 25% ßMW 0991 ≈∞v

04% ßMW 9002. ≠w •Os √Å∂̀ ±Fb‰ «∞Cd¥∂W ́Kv «∞AdØU‹

)SI( 03% °bô ±s 25% ßMW 0991. √±U «∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW

«∞LCU≠W, ≠LU “«∞X ¢MHc ≠w √̧°FW ±º∑u¥U‹ 7 Ë01 Ë41 Ë02. 

≈–« ØU≤X «∞Cd¥∂W «∞L∂U®d… ¢Nb· ≈∞v ¢∫IOo «∞LºUË«…

«ô§∑LÚOW ±s îö‰ ¢D∂OINU ¢b¸¥πOU ́Kv «∞bîq, ≠SÊ «∞Cd¥∂W
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5,52% ±s «∞MU¢Z «∞b«îKw «ù§LU∞w ßMW 9991 ≈∞v 6,33%

ßMW8002. Ë¢πb¸ «ù®U̧… ≈∞v √Ê ±Fb‰ «ôß∑∏LU̧ ́d· ≤Lu«

±∑u«Åö °QØ∏d ±s ≤IDW ±µu¥W ßMu¥U °b«¥W ±s ßMW 3002. ≥c«

«ô¢πUÁ «∞∑BÚbÍ ±s ®Q≤t √Ê ¥º∑Ld îö‰ «∞ºMu«‹ «∞LI∂KW

¢∂FU ∞∑Q£Od «ß∑d«¢OπOU‹ «∞∑MLOW «∞IDÚOW «∞LF∑Lb… •U∞OU.

Ë≠w ≥c« «∞Bbœ, ¢r «î∑OU̧ £öÀ ≠d{OU‹ ¢Nr ́Kv «∞∑u«∞w :

«∞e¥Uœ… ≠w ≈§LU∞w «ôß∑∏LU̧«‹ ±s §NW, Ë«∞d≠l ±s ̧ÅOb ̧√”

«∞LU‰ °U∞IDÚOs «∞Hö•w Ë«∞ºOU•w ±s §NW √îdÈ.

≠d{OW “¥Uœ… ≈§LU∞w «ôß∑∏L‡‡U̧«‹ 

≈Ê «∞e¥Uœ… ≠w ≈§LU∞w «ôß∑∏LU̧«‹ °∫u«∞w 01% ±IU̧≤W

°Lº∑u«Á ßMW 7002 )ßMW «_ßU”(́Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw, √Í ±U

¥FUœ‰ 02 ±KOU̧ œ≥̧r, ±s ®Q≤t √Ê ¥ªKo ©K∂U ±∑e«¥b« œ«îq

«∞ºu‚ «∞L∫Kw °Mº∂W 2%. «∞Aw¡ «∞cÍ ßORœÍ ≈∞v ¢∫ºOs

«ù≤∑UÃ °‡ 6,0% Ë«̧¢HUŸ «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ °Mº∂W 4,1% .

∞Js ≥cÁ «∞e¥Uœ… ≠w «∞DKV «ù§LU∞w ±s ®Q≤NU √Ê ¢AJq {GDU

¢BÚb¥U ́Kv «_ßFU̧ «∞L∫KOW °M∫u3% ±LU ßOR£d ́Kv «∞Ib¸…

«∞∑MU≠ºOW ∞KLM∑πU‹ «∞LGd°OW ´Kv «∞BFOb¥s «∞b«îKw

Ë«∞ªU̧§w. Ëß∑∑r ¢K∂OW §e¡ Ø∂Od ±s «∞DKV «∞b«îKw «ù{U≠w

°U∞u«̧œ«‹, Ë«∞∑w ß∑d¢Hl °∫u«∞w 7,4%. ≠w •Os ß∑∑d«§l

«∞BUœ¸«‹ °‡ 2%. Ë¢∂FU ∞c∞p, ßO∑b≥u¸ «∞dÅOb «∞ªU̧§w °‡ 4,2

≤IDW ±µu¥W ±s «∞MU¢Z «∞b«îKw «ù§LU∞w.

√±U «ôœîU̧ «∞FLu±w, ≠ºu· ¥∑LOe °∑∫ºs °‡ 2 ≤IDW ±µu¥W ±s

«∞MU¢Z «∞b«îKw «ù§LU∞w. ØLU ßOFd· «∞bîq «∞L∑UÕ ∞úßd “¥Uœ…

°‡ 4%. ≈ô √Ê «̧¢HUŸ «_ßFU̧ «∞L∫KOW ±s ®Q≤t √Ê ¥IKq ±s √£d ≥c«

«∞∑∫ºs ́Kv «ùß∑Nö„. •OY √Ê •πr ≥c« «_îOd ∞s ¥eœ«œ ≈ô

°‡1,1%, ËßOBq ≈∞v 4,1% °U∞Mº∂W ∞úßd «∞L∑u«{FW Ë1%

°U∞Mº∂W ∞úßd «∞ußDv Ë«∞LOºu¸….

≥c« «ô¢πUÁ «∞∑BÚbÍ ≠w ≈§LU∞w «ôß∑∏LU̧«‹, ±s ®U≤t √Ê

¥ªKo •dØOW «§∑LÚOW ±s «_ßHq ≈∞v «_´Kv. •OY ßu· ¥M∑Iq

•u«∞w 057 √∞n ®ªh ±s «∞D∂IW «∞L∑u«{FW ≈∞v «∞D∂IW

«∞ußDv Ë061 √∞n ®ªh ±s ≥cÁ «_îOd… ≈∞v «∞D∂IW

«∞LOºu¸…. Ë°c∞p ß∑Fd· «∞D∂IW «∞ußDv ¢ußFU °∫u«∞w

095√∞n ®ªh. •OY ß∑M∑Iq •B∑NU ±s ±πLuŸ «∞ºJUÊ ±s

35% ≈∞v 55%. ØLU ß∑∑∫ºs •BW «∞D∂IW «∞LOºu¸… ±s 31%

≈∞v 5,31 % ≠w •Os ß∑MªHi •BW «∞D∂IW «∞L∑u«{FW ±s

43% ≈∞v 5,13%. Ë≠OLU ¥ªh «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW, ≠º∑∑HUÆr

®OµU ±U, •OY √Ê ±R®d §OMw ßOBq ≈∞v 904,0 ±IU°q 604,0.

«∞D∂IW «∞ußDv ±s 35% ≈∞v 3,35% Ë•BW «∞D∂IW «∞LOºu¸…

±s 31% ≈∞v 1,31%.

Ë´Kv «∞d̈r ±s ≥cÁ «∞∫dØOW «ô§∑LÚOW «ù¸¢IUzOW, ≠SÊ «∞Hu«̧‚

«ô§∑LÚOW ∞s ¢∑IKh. •OY ßOLd ±R®d §OMw ±s 604,0 ≈∞v

704,0. Ë°Nc« ßu· ¢Fd· ≤º∂W «∞HId ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw

{Ls «∞D∂IW «∞L∑u«{FW «̧¢HÚU ©HOHU °∫u«∞w 1,0%, •OY

ßO∑e«¥b ́bœ «∞HId«¡ °‡ 82 √∞n ≠dœ {Ls «∞D∂IW «∞L∑u«{FW. 

≠d{OW îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW «∞LCU≠W ́Kv «ß∑Nö„

±M∑πU‹ «∞BMÚW «∞Gc«zOW

≈Ê «́∑LUœ ≠d{OW îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW «∞LCU≠W ́Kv

±M∑πU‹ «∞BMÚW «∞Gc«zOW °Mº∂W 05%, ¥FeÈ ≈∞v √≥LOW ≥cÁ

«∞Lu«œ ≠w ≤HIU‹ «_ßd, ôßOLU «∞LM∑LOs ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW

Ë«∞ußDv. ËßOMπr ́s ¢D∂Oo ≥cÁ «∞Hd{OW «≤ªHU÷ ≠w

«_ßFU̧ ́Mb «ôß∑Nö„ °‡ 42,0%, «∞Aw¡ «∞cÍ ßORœÍ ≈∞v

«̧¢HUŸ «ß∑Nö„ «_ßd °‡ 3,0%, Ë°U∞∑U∞w «̧¢HUŸ «∞DKV «ù§LU∞w

≠w «∞ºu‚ «∞b«îKw °‡ 51,0%.

Ë≠w ≤Hf «∞ºOU‚ ßOd¢Hl «ù≤∑UÃ «∞u©Mw °Mº∂W 41,0% ±Rœ¥U

≈∞v ¢∫ºs ≠w «∞IOLW «∞LCU≠W °Mº∂W 1,0%. ≠w •Os ßO∑b≥u¸

«ôœîU̧ «∞FLu±w °Mº∂W 1,0 ≤IDW ±µu¥W ±s «∞MU¢Z «∞b«îKw

«ù§LU∞w «̧¢∂U©U °Hd{OW îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW «∞LCU≠W. 

Ë±s §NW √îdÈ, ßOFd· œîq «_ßd ¢∫ºMU ©HOHU °‡ 80,0%.

Ë∞s ¢∑FbÈ ≥cÁ «∞Mº∂W 1,0% °U∞Mº∂W ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW

Ë80,0% °U∞Mº∂W ∞KD∂I∑Os «∞ußDv Ë«∞LOºu¸…. ±LU ßO∫ºs

•πr «ß∑Nö„ «_ßd °Mº∂W 4,0% ∞KD∂IW «∞L∑u«{FW Ë3,0%

∞KD∂IW «∞ußDv Ë2,0% ∞KD∂IW «∞LOºu¸….

≈Ê ≠d{OW îHi «∞Cd¥∂W ́Kv «∞IOLW «∞LCU≠W ß∑R£d °AJq

≈¥πU°w ́Kv «∞D∂IW «∞ußDv, •OY ßOM∑Iq ±MNU •u«∞w 6,9 √∞n

®ªh ≈∞v «∞D∂IW «∞LOºu¸…, Ë≠w ≤Hf «∞uÆX ßu· ¢º∑IDV

•u«∞w 5 √ô· ≠dœ ÆUœ±Os ±s «∞D∂IW «∞L∑u«{FW. Ëß∑Fe“ ≥cÁ

«∞∫dØOW «ô§∑LÚOW °U≤ªHU÷ ≠w ́bœ «∞HId«¡ ́Kv «∞Lº∑uÈ

«∞u©Mw °∫u«∞w 02 √∞n ≠dœ, ≠w •Os ß∑Cq «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW

≠w ±º∑u¥U¢NU.

ßO‡UßW «ôß∑∏L‡U̧

´d· «ôß∑∏LU̧ °U∞LGd» ±Fb‰ ≤Lu ±∑ußj ¥Ib¸ °‡ 6,7% îö‰

«∞H∑d… 9991-8002. •OY «≤∑Iq ¢Ju¥s ¸√” «∞LU‰ «∞∏U°X ±s
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«∞cÍ ßOeœ«œ °Mº∂W 5%. Ë±s §N∑t, ßOd¢Hl «∞DKV «ù§LU∞w

≠w «∞ºu‚ «∞L∫Kw °Mº∂W 2,2%, Ë°LU √≤t ßOJuÊ ±B∫u°U

°e¥Uœ… ≠w «∞Fd÷ «ù§LU∞w, ≠Ks ¥JuÊ ∞t √Í ¢Q£Od ́Kv «_ßFU̧

«∞L∫KOW «∞∑w ß∑ANb «≤ªHU{U °Mº∂W 4,1%.

≠OLU ¥ªh ±º∑uÈ «∞LFOAW •ºV ≠µU‹ «_ßd, ≠SÊ «ôß∑Nö„

ßO∑∫ºs °Mº∂W 8,4% ∞úßd «∞L∑u«{FW Ë4,5% ∞úßd

«∞ußDv Ë6,3% ∞úßd «∞LOºu¸…. Ë°F∂U̧… √îdÈ, ≠SÊ «∞∑∫ºs

ßOJuÊ Ë«{∫U °U∞Mº∂W ∞KHµ∑Os «_Ë∞O∑Os «∞∑w ¥AJq «∞LM∑uÃ

«∞Gc«zw ≤º∂W ±NLW ≠w ßKW «ß∑NöØNU.

Ë≥Jc« ßOMªHi ́bœ √≠d«œ «∞D∂IW «∞L∑u«{FW °∫u«∞w 002 √∞n

®ªh ∞BU∞̀ «∞D∂IW «∞ußDv. ËßOFe“ 09 √∞n ®ªh ±s ≥cÁ

«_îOd… «∞D∂IW «∞LOºu¸…. Ë°c∞p ¢JuÊ «∞D∂IW «∞ußDv Æb

¢ußFX ≥w «_îdÈ °M∫u 011 √∞n ®ªh. Ë≈§LUô ß∑MªHi

•BW «∞D∂IW «∞L∑u«{FW ±s ±πLuŸ «∞ºJUÊ ±s 43% ≈∞v 4,33%.

√±U •BW «∞D∂IW «∞ußDv ≠º∑d¢Hl ±s 35% ≈∞v 4,35% Ë•BW

«∞D∂IW «∞LOºu¸… ±s 31% ≈∞v 2,31%. 

Ë´Kv ±º∑uÈ «∞HId, ≠S≤t ßOFd· «≤ªHU{U °∫u«∞w 76 √∞n

®ªh, îUÅW °U∞ußj «∞IdËÍ, •OY ßOBq «ù≤ªHU÷ ≈∞v

07 √∞n ®ªh. Ë°Nc« ¥∑C` °QÊ «∞HId °U∞ußj «∞∫CdÍ

ßOFLo °∫u«∞w 3 ¬ô· ®ªh.

Ëß∑LJs «∞e¥Uœ… ≠w «∞Ib¸«‹ «ù≤∑U§OW °U∞IDUŸ «∞Hö•w ±s

¢∫ºOs ±b«îOq ±öØw «∞d√ßLU‰ «∞c¥s ¥M∑LuÊ ∞KD∂IW «∞ußDv

Ë«∞LOºu¸…. •OY √Ê ±b«îOKNr ß∑d¢Hl °‡ 1,1% Ë7,0% ́Kv

«∞∑u«∞w. ≠w •Os ß∑∑d«§l ±b«îOq «∞D∂IW «∞L∑u«{FW °∫u«∞w

5,0%, ±LU ßOe¥b ±s ¢HUÆr «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW, ≈– √Ê ±R®d

iniG ßOM∑Iq ±s 604,0 ≈∞v 904,0. «∞Aw¡ «∞cÍ ßO∫b ±s «_£d

«ù¥πU°w ∞KMLu «ôÆ∑BUœÍ ́Kv ¢IKOh «∞HId ËôßOLU °U∞ußj

«∞∫CdÍ.

«∞L∫UØU… «∞∏U≤OW¢∑MUË‰ ≠d{OW “¥Uœ… ±ªeËÊ ̧√” ±U‰ «∞IDUŸ

«∞ºOU•w °‡ 5 ±KOU̧«‹ œ≥̧r. ßOM∑Z ́MNU ¢∫ºs ≠w ≈≤∑UÃ ≥c«

«∞IDUŸ °∫u«∞w 12% Ë«≤ªHU÷ ßFd ±M∑u§t °Mº∂W 53%, ±LU

ßOR£d ≈¥πU°OU ́Kv «∞DKV «∞Lu§t ∞KIDUŸ °Mº∂W 41% ËßOeœ«œ

Øq ±s «∞DKV «ù§LU∞w «∞b«îKw Ë«∞MLu «ôÆ∑BUœÍ °‡ 2,0%. Ë≠w

≤Hf «∞ºOU‚, ßOºπq œîq «_ßd “¥Uœ… Æb≥̧U 4,0 % ≥c«

«∞∑∫ºs ßOJuÊ °Mº∂W 1,1%∞HUzb… «_ßd «∞L∑u«{FW, Ë3,0%

∞HUzb… «_ßd «∞ußDv Ë4,0 % ∞HUzb… «_ßd «∞LOºu¸….

Ë±s ®QÊ √≥LOW «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ «∞MU¢Z ́s ≥cÁ «∞Hd{OW √Ê

¥L∑h ¢Q£Od ¢HUÆr «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW. Ë°U∞∑U∞w «≤ªHU÷ ±Fb‰

«∞HId °QØ∏d ±s ≤Bn ≤IDW, •OY √Ê ́bœ «∞HId«¡ ßO∑IKh

°∫u«∞w 412 √∞n ≠dœ.

´Lu±U, ≠SÊ «∞e¥Uœ… ≠w «ôß∑∏LU̧ ß∑LJs ±s ≈ÆöŸ «Æ∑BUœÍ

¢∫X ¢Q£Od œ¥MU±OJOW «∞DKV. °Ob √Ê ≥cÁ «∞e¥Uœ… ≠w «∞DKV ß∑K∂v

≠w ±FELNU °U∞u«̧œ«‹, ±LU ßORœÍ ≈∞v ¢b≥u¸ «∞LOe«Ê «∞∑πU̧Í.

≈ô √Ê «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw °S±JU≤t √Ê ¥GOd ≥c« «∞LM∫v ±s îö‰

¢Fe¥e «∞Ib¸«‹ «ù≤∑U§OW ∞KIDÚU‹, Ë°U∞∑U∞w «∞d≠l ±s ±dœËœ¥W

«ôß∑∏LU̧«‹ «∞LMπe… ≠w «∞∑πNOe«‹ «_ßUßOW.

≠d{OW «∞e¥Uœ… ≠w ±ªeËÊ ̧√” «∞LU‰ «∞IDUŸ «∞Hö•w

√́b‹ ≠w ≥c« «ù©U̧ ±∫UØU¢Os ¢Nr ¢∫ºOs Æb¸«‹ «ù≤∑UÃ

°IDÚOs ¥AJöÊ ±u{uŸ ßOUßU‹ ≈̧«œ¥W ∞KºKDU‹ «∞FLu±OW.

Ë¥∑FKo «_±d °U∞IDUŸ «∞Hö•w Ë«∞IDUŸ «∞ºOU•w. 

«∞L∫UØU… «_Ë∞v¢H∑d÷ «̧¢HUŸ ±ªeËÊ ¸√” ±U‰ «∞IDUŸ

«∞Hö•w °Mº∂W 02%, √Í ±U ¥FUœ‰ 21 ±KOU̧ œ≥̧r. «∞Aw¡ «∞cÍ

¥∑d¢V ́Mt «̧¢HUŸ ≈≤∑UÃ «∞IDUŸ °Mº∂W 7,81%, Ë°U∞∑U∞w «≤ªHU÷

«_ßFU̧ «∞L∫KOW ∞KLM∑u§U‹ «∞Hö•OW °Mº∂W 91%. ±LU ßOMFJf

´Kv «∞Lº∑uÈ «∞FUÂ ∞úßFU̧, •OY ßOMªHi °Mº∂W 4,1%,

±Fe“« °c∞p «∞Ib¸… «∞∑MU≠ºOW ∞KLM∑u§U‹ «∞LGd°OW ≠w «∞ºu‚

«∞b«îKw Ë«∞ªU̧§w.

Ëß∑d¢Hl «∞BUœ¸«‹ °LFb‰ 2,3%, ØLU ßOK∂v §e¡ Ø∂Od ±s

«∞DKV «∞b«îKw °U∞LM∑uÃ «∞u©Mw, –∞p ∞JuÊ «∞u«̧œ«‹ ∞s ¢eœ«œ ≈ô

°Mº∂W 6,1 %. Ë≥w Ë£Od… √Æq ±s ¢Kp «∞∑w ßOFd≠NU «∞DKV

«∞b«îKw, Ë«∞∑w ß∑Bq ≈∞v 2,2%. Ë≥Jc« ßO∑∫ºs «∞dÅOb

«∞∑πU̧Í °‡ 1,0 ≤IDW ±µu¥W ±s «∞MU¢Z «∞b«îKw «ù§LU∞w.

Ë±s §N∑t, ßORœÍ «≤ªHU÷ √ßFU̧ «∞LM∑uÃ «∞Hö•w ≈∞v

¢IKOh ØKHW «ù≤∑UÃ °IDUŸ «∞BMÚU‹ «∞Gc«zOW, Ë°U∞∑U∞w √£LUÊ

¢dË¥Z ±M∑πU¢NU. Ë≥Jc« ßOeœ«œ «∞DKV «∞b«îKw ́Kv «∞LM∑πU‹

«∞Gc«zOW °∫u«∞w 2,4% ËßO∑∫ºs ≈≤∑U§NU °‡ 6,4%.

Ë°BHW ́U±W, ≠Ls ®QÊ ≠d{OW «∞d≠l ±s ¸√” ±U‰ «∞IDUŸ

«∞Hö•w √Ê ¢RœÍ ≈∞v «∞e¥Uœ… ≠w «ù≤∑UÃ «∞u©Mw °Mº∂W 6,2%

Ë«ù≤∑UÃ «∞b«îKw «ù§LU∞w °Mº∂W 5,2%. ËßOd¢Hl «∞bîq «∞L∑UÕ

∞úßd °Mº∂W 8,0%, ßOBU•∂t ¢d«§l ≠w √ßFU̧ «∞Lu«œ

«∞Gc«zOW, ±LU ßOb́r «∞Ib¸… «∞Ad«zOW ∞úßd, Ë°U∞∑U∞w «ß∑NöØNU
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Ë≥Jc« ß∑Fe“ «∞D∂IW «∞ußDv °∫u«∞w 67 √∞n ®ªh ±M∑IKOs

±s «∞D∂IW «∞L∑u«{FW. √±U «∞∫dØOW °Os «∞D∂IW «∞ußDv

Ë«∞LOºu¸… ≠Ks ¢Fd· ¢GOd« ±KLußU. ≠w ≥c« «∞ºOU‚ ßOMªHi

±Fb‰ «∞HId«¡ °∫u«∞w 11 √∞n ®ªh, ËßOºπq ≥c« «ô≤ªHU÷

°U∞FU∞r «∞IdËÍ, •OY √Ê «∞HId «∞∫CdÍ ßOd¢Hl °∏öÀ ¬ô·

®ªh.

«∞u{l ”1 «∞Cd¥∂W
”2 «∞Cd¥∂W 

”3
”4”5 

«∞∂Muœ
«_ßU”´Kv «∞bîq

´Kv «∞IOLW 
«ôß∑∏LU̧

«∞d√ßLU‰ «∞d√ßLU‰ 

«∞LCU≠W«∞Hö•w«∞ºOU•w

«∞MLu «ôÆ∑BUœÍ -73,01,04,16,22,0

«∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW )INIG(604,0704,0604,0904,0904,0604,0

«∞HId 91,993,88,89

Ë±s ®QÊ ≥cÁ «∞e¥Uœ… ≠w «∞Ib¸… «ù≤∑U§OW ∞KMAU◊ «∞ºOU•w √Ê

¥JuÊ ∞NU √£d ±CÚn ́Kv √§u¸ «∞Ob «∞FU±KW, îUÅW «∞LM∑LOW

∞KD∂IW «∞L∑u«{FW Ë«∞ußDv. ≥cÁ «∞e¥Uœ… ≠w œîq «_ßd,

±B∫u°W °∑d«§l ≠w «_ßFU̧ «∞b«îKOW °Mº∂W 3,0% ß∑RœÍ ≈∞v

¢∫ºs «ß∑Nö„ «_ßd °‡ 7,0%. ËßOMU≥e ≥c« «∞∑∫ºs 1%

∞úßd «∞L∑u«{FW Ë5,0 % ∞úßd «∞ußDv Ë8,0% ∞úßd

«∞LOºu¸….

5.«∞e¥Uœ… ≠w ≈§LU‰ «ôß∑∏LU̧«‹ ±s ®Q≤NU √Ê ¢RœÍ «∞v ¢ußOl

«∞D∂IW «∞L∑ußDW •OY ß∑M∑Iq ±s 35% «∞v 55% ±s ±πLuŸ

«∞ºJUÊ Ë«≤ªHU÷ ±º∑uÈ «∞HId °QØ∏d ±s ≤Bn ≤IDW ±µu¥W.

6.¢ußl «∞Ib¸… «ù≤∑U§OW ∞KIDUŸ «∞Hö•w ±s ®Q≤t √Ê ¥RœÍ ≈∞v

¢ußl «∞D∂IW «∞L∑ußDW •OY ¢M∑Iq ±s35 % °U∞LUzW ≈∞v 4,35%

±s ±πLuŸ «∞ºJUÊ Ë«≤ªHU÷ ±º∑uÈ «∞HId °‡ 2,0 %.

7.≠w ±ª∑Kn «∞L∫UØU… ™KX «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW £U°∑W °q ¢HUÆLX

≠w °Fi «∞∫Uô‹.

8.Ë¥∑C` °Q≤t ≠w •U∞W ́bÂ ¢GOOd «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW Ë{Fn

«∞MLu «ôÆ∑BUœÍ, ≠SÊ «∞HId ßO∂Iv ±º∑Id« ≠w ±º∑u«Á. 

9. ≠w •Os ≈–« ¢HUÆLX «∞Hu«̧‚ «ô§∑LÚOW Ë∞u °AJq ©HOn,

≠OπV √Ê ¥JuÊ «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ Æu¥U, °GOW ¢IKOh «∞HId °AJq

±KLu” . ■

1.¢ENd ±ª∑Kn «∞L∫UØU… ¢∫ºMU ≠w «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ Ë•dØOW

«§∑LÚOW «̧¢IUzOW, îUÅW ≠w •U∞W «∞e¥Uœ… ≠w ≈§LU∞w

«ôß∑∏LU̧«‹ Ë¢∫ºOs «∞Ib¸«‹ «ù≤∑U§OW. 

2.ßOFd· «∞Lº∑uÈ «∞LFOAw ∞Lª∑Kn «∞HµU‹ «_ßd¥W ¢∫ºMU

±K∫u™U ≠w Øq «∞L∫UØU… ±Úb« «∞L∫UØU… «∞ªUÅW °U∞Cd¥∂W ́Kv

«∞bîq, •OY ¢Fd· «∞D∂IW «∞L∑u«{FW ≤IBU ©HOHU ≠w •πr

«ôß∑Nö„. 

3. ≠w •U∞W «∞e¥Uœ… ≠w ≈§LU∞w «ôß∑∏LU̧«‹ °‡ 01% ¥d¢Hl «∞DKV

«∞JKw ≠w «∞ºu‚ «∞L∫KOW °‡ 2% ±ªKHU °c∞p «∞e¥Uœ… ≠w «_ßFU̧

«∞L∫KOW °Mº∂W 3% Ë±R£d« °c∞p ´Kv «∞Ib¸… «∞∑MU≠ºOW

∞KLM∑u§U‹ «∞LGd°OW. 

4. «∞Ib¸… «∞∑MU≠ºOW ∞KLM∑πU‹ «∞LGd°OW ß∑Fe“ ≠w •U∞W ¢ußOl

«∞Ib¸«‹ «ù≤∑U§OW ≈– √Ê «∞Fd÷ «∞JKw ßOFd· “¥Uœ… °Mº∂W 6,2%

Ë«_ßFU̧ «∞L∫KOW ß∑MªHi °‡ 4,1% °U∞LUzW )≠d{OW «∞IDUŸ

«∞Hö•w(.

18
«∞Fbœ  52    •¥u∞Ou“ -ÄX 9002

«∞MLu, «∞Hu«̧‚ Ë«∞HId



«∞LK∫IU‹

±K∫o 1

¢∫b¥b «∞D∂IU‹ «∞ußDv °U∞LGd» •ºV ±FOU̧ «∞bîq «∞ANdÍ ∞Jq √ßd…

©d¥IW •ºU» «∞∫b :

–«_ßHq : 57,0 X•πr «_ßd… X ËßOj «∞MHIU‹ (1.366∞KHdœ ≠w «∞ANd).

–«_´Kv : 05,2 X•πr «_ßd… XËßOj «∞MHIU‹ (1.366∞KHdœ ≠w «∞ANd).
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5,2 ±d… «∞ußOj

œ≥̧r 637 6
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«∞D∂IU‹ «∞ußDv

57,0 ±d… «∞ußOj

œ≥̧r 0082 «∞ußOj «∞L∑ußj

≤ºV «∞ußOj

«_ßd %

©d¥IW •ºU» «∞∫b :

–«_ßHq : 57,0 X•πr «_ßd… X ËßOj «∞MHIU‹ (6.476∞KHdœ ≠w «∞ANd).

–«_´Kv : 05,2 X•πr «_ßd… XËßOj «∞MHIU‹ (6.476∞KHdœ ≠w «∞ANd).

±K∫o 2

¢∫b¥b «∞D∂IU‹ «∞ußDv °U∞LGd» •ºV ±FOU̧ ±º∑uÈ «∞LFOAW («∞MHIW «∞ANd¥W ∞Jq √ßd…)
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±K∫o 3

«∞u“Ê «∞b¥Lüd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußDv •ºV «∞πNU‹ 
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œØU∞W-´∂b…

«∞Gd»-®d«̧œ…-°Mw «•ºs

±JMU”-¢U≠Oö‹

ßu”-±UßW-œ¸́W

±d«Øg-¢U≤ºOHX- «∞∫u“

¢U“…-«∞∫ºOLW-¢UË≤U‹

¢Uœ∞W-√“¥ö‰

©MπW-¢Du«Ê

±MU©o «∞πMu»

«∞d°U◊ ßö-“±u¸ “´Od

«∞LMDIW «∞AdÆOW

≠U”-°u∞LUÊ
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±K∫o 4

±BUœ¸ «∞bîq •ºV «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW
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±K∫o 5

°MOW ≤HIU‹ «ôß∑Nö„ •ºV «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW
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≤HIU‹

√îdÈ
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±K∫o 6

±º∑u¥U‹ «∞MHIU‹ Ë«∞bîq •ºV ±CÚHU‹ «∞ußOj «∞∫ºU°w ∞Kbîq 
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±K∫o 7

¢u“¥l «∞IdË÷ •ºV «∞LBb¸ Ë«∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW, 7002

1 2,4 10,8

9,7 0,4 15,5

77 59 35

12,2 25,1 38,7

0

20

40

60

80

100

«∞M
º

∂
W
 
°
‡ %

«∞L∑u«{FuÊ «∞L∑ußDuÊ «∞LOºu¸ËÊ

ËßUzq «∞MIq

«ôß∑Nö„ «∞πU̧Í

«∞LFb«‹ «∞LMe∞OW

«∞FIU̧

¢u“¥l «∞IdË÷ •ºV «ôß∑ªb«Â Ë«∞D∂IW «ô§∑LÚOW, 7002

±K∫o 8

°MOW ±b¥u≤OW «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW •ºV √̈d«÷ «ôÆ∑d«÷
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±K∫o 9

•BW «∞FAOd«‹ ±s «∞ºJUÊ ±s ±πLuŸ «∞bîq

±K∫o 01

±M∫Mv ¢Q£Od «∞MLu °Os 1002 Ë7002

«∞MºV «∞LUzu¥W ∞úßd, ±s «_Ø∏d ≠Id« «∞v «_Ø∏d ¥ºd«, •ºV «∞MHIU‹
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±K∫o 11
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≤º∂W ≤Lu ≤HIU‹ «ôß∑Nö„ ∞Jq ≠dœ •ºV «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW



«∞Fbœ 52    •¥u∞Ou“ -ÄX 9002
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≤HIU‹ √îdÈ
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«∞MIq Ë«ô¢BUô‹

«∞∑FKOr Ë«∞∏IU≠W Ë«∞∑d≠Ot

«∞K∂U”

«∞uÆU¥W Ë«∞B∫W

«∞ºJs Ë«∞DUÆW
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1985 52,5 19,3 4,5 7,2 2,5 4,1 5,1 4,8

2007 45,2 21 7,6 3,3 3,6 8,2 3,5 7,5
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±K∫o 31
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20

30

40

50

60

70

1991-2001 51 46,4

1997-2007 66,7 30,3

¢∫ºs √Ë «ß∑Id«̧ ¢b≥u¸

«∞M
º

∂
W
 
°
‡ %

±K∫o 41

≤Ed… «∞D∂IU‹ «∞ußDv ∞∑Du¸ ±º∑u¥U‹ «∞LFOAW îö‰ «∞H∑d¢Os 1991-1002 Ë7991-7002
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±K∫o 51

≤º∂W «ôß∑b«≤W ∞bÈ «∞D∂IU‹ «ô§∑LÚOW ≠w ßMW 9991 Ë7002
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«∞u“Ê «∞b¥LGd«≠w ∞KD∂IU‹ «∞ußDv •ºV •Oe «∞MHIU‹



–¥Cr 01 •Bh:

•«ô≤∑IUô‹ «∞b¥LGd«≠OW Ë±º∑I∂KOW «∞ºJUÊ ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w.

• •Bh «∞MIKW «∞b¥LGd«≠OW : «∞u{l «∞FUÂ Ë«ôß∑∏MU¡«‹.

• «∞Nπd«‹ «∞b«îKOW Ë«∞∑Lb¥s ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w.

• «∞Nπd… ≠w °Kb«Ê «∞Ad‚ «_Ëßj.

• «∞Nπd… ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w : ±LOe«‹ îUÅW.

• «∞b¥LGd«≠OU Ë«∞Me«́U‹ ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w.

• «∞Eu«≥d «∞b¥LGd«≠OW Ë«ô§∑LÚOW ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w.

• ßOUßU‹ Ë±IU̧°U‹ ¢∫IOo «∞Fb«∞W «ô§∑LÚOW Ë±∫U̧°W «∞HId

≠w «∞FU∞r «∞Fd°w.

• √ËȨ̈°U Ë«∞LGd» «∞Fd°w : «∞dË«°j «∞b¥LGd«≠OW.

• Å∫W «_±u±W ≠w «∞FU∞r «∞Fd°w )≥cÁ «∞∫BW ßO∑r ¢MEOLNU

°∑FUËÊ ±l ÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ(.

Ë®̧U‹ «∞∑Ju¥s

Ë®̧U‹ «∞∑Ju¥s •u‰ «∞ºJUÊ ±u§NW «∞v «∞LR¢Ld¥s «∞LFMOOs.

«ô§∑LÚU‹ «∞Lu«“¥W

04 «§∑LÚU ßO∑r ́Ib≥U ́Kv ≥U±g «∞∫Bh «∞FUœ¥W ≠w ±πU‰

«∞ºJUÊ °∑Ib¥r ≈Åb«̧«¢Nr Ë±M∑πU¢Nr Ëîb±U¢Nr ∞HUzb…

«∞LR¢Ld¥s.

«∞LFU̧÷

04 ̧Ë«ÆU ¥ºL̀ ∞KMU®d¥s Ë±MELU‹ «∞∂∫Y Ë«∞πLFOU‹ «∞FU±KW

≠w ±πU‰ «∞ºJUÊ °∑Ib¥r ≈Åb«̧«¢Nr Ë±M∑πU¢Nr Ëîb±U¢Nr

∞HUzb… «∞LR¢Ld¥s. ■

«∞∑U̧¥a :±s 72 ®∑M∂d ≈∞v ̈U¥W 2 √Ø∑u°d 9002. 

«∞LMELuÊ

• «∞KπMW «∞u©MOW ∞K∑MEOr (‰.Ë.‹.) ¥∑d√ßNU «∞ºOb «∞LMbË»

«∞ºU±w ∞K∑ªDOj Ë¢ºNd ́Kv ≈́b«œ «∞∂d≤U±Z «∞FKLw «∞LGd°w

Ë¢∑JKn °∑u≠Od «∞ußUzq «∞Ku§º∑OW «∞ªUÅW °∑MEOr «∞LR¢Ld:

• «ô¢∫Uœ «∞bË∞w ∞Kb¸«ßW «∞FKLOW ∞KºJUÊ («.œ.œ.Ÿ.”.), ¥∑JKn

°∑∫b¥b «∞∂d≤U±Z «∞FKLw.

°MOW «∞LR¢Ld :¢r ¢MEOr «∞LR¢Ld Ë≠o °d≤U±Z ́UÂ ¥Cr •BBU

∞KπKºU‹ «∞FU±W, •BBU ́Uœ¥W Ë•BBU ∞Ku•U‹ «∞Fd÷,

°Uù{U≠W «∞v Ë®̧U‹ «∞∑Ju¥s Ë«§∑LÚU‹ ±u«“¥W Ë±FU̧÷.

«∞∂d≤U±Z «∞FKLw «∞FUÂ

•Bh «∞πKºU‹ «∞FU±W :√̧°FW •Bh ∞KLMUÆAW °Uù{U≠W

≈∞v «∞∫Bh «ô≠∑∑U•OW Ë«∞ª∑U±OW.

«∞∫Bh «∞FUœ¥W

–ØU≤X ±u{uŸ ©KV ∞KLAU̧ØW «≤DKo ±s √°d¥q 8002 «∞v ̈U¥W

51®∑M∂d 8002.

–ËÆb ¢r ¢ºπOq ̧Ær ÆOUßw ≤U≥e 651 3 ©KV ±AU̧ØW ±s Æ∂q

411 œË∞W.

–¢r «î∑OU̧ 0091 ±b«îKW ±MNU 009 ®Hu¥W, ±IºLW ´Kv

022•BW ß∑πdÈ °U∞∑u«“Í °LFb‰ 11 ≠w ≤Hf «üÊ Ë000 1

±b«îKW §c«̧¥W (∞u•U‹ «∞Fd÷).

«∞∂d≤U±Z «∞FKLw «∞LGd°w

¥AJq §e¡« ±s «∞∂d≤U±Z «∞FKLw «∞FUÂ Ë¥∑L∫u¸ •u‰ ±u{uŸ :

ò«∞FU∞r «∞Fd°w : ±K∑Iv «∞IU̧«‹ °Os «ô≤∑IU‰ «∞b¥LGd«≠w Ë•dØU‹

«∞ºJUÊå.
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«∞LR¢Ld «∞FU∞Lw «∞ºUœ” Ë«∞FAdËÊ

±d«Øg, «∞LGd» 9002


