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AVANT-PROPOS
 

Le Projet Secuirt6 Alimentaire MSU-CESA se situe dans le contexte
 
plus global de i'Accord de Cooperation (No.DAN-190-AOO-4092-00) entre
 
I'Universit6 de i'Etat du Michigan ('iSU) 
et i'Agence des Etats-Unis pour

le Developpement International ('SAID) 
sur 	 la Securit6 Alimentaire en
 
Afrique. Cet Accord vise a mettre en evidence, par 1'analyse

comparative du secteur agro-alimentaire d'un certain nombre de pays

africains, les traits communs et 
les eIements sptcifiques aux problemes

de securit6 alimentaire des diffrentes sous-rtgions du Continent.
 

Composante maiienne 
de cet Accord de Cooperation, le Projet

SLcurit Alimentaire MSU-CESA est place 
sous le parainage institutionnel
 
du Secretariat Technique de la Commission Nationale de Suivi et
 
d'Evaluation de la Strategie Alimentaire du Mali 
(CESA) qui en assure la
 
coordination avec ies activites de 
 ses differents groupes de travail
 
sp-ciallses. Ce Projet a pour objectif d'examiner: (1) i'impact de
 
difft-rentes politiques relatives d la commercialisation des produits et
 
A la distribution des intrants, de l'6quipement et du credit agricoles
 
sur la rentabilitL de la production cerealire et (2) 
 l'effet
 
subsequent de cette rentablliti sur la capacite ia volont6 de
et 

l'agriculteur et du commercant d'linvestir dans la production et la
 
commercialisation des cereaies.
 

La serie de Documents de Travail publies periodiquement par le
 
Projet constituent des rapports d'1tape. 
 uIs sont, par consequent, tous
 
provisoires et leur contenu ne saurait en aucun cas 
Atre considr6 ou
 
lnterpret6 comme indicateur du point de vue ou de la 
 position officiels
 
d'une quelconque des personnes ou institutions impliquees. La
 
responsabilith des idies, commentaires et arguments 
 presentes ou
 
discutes dans ces documents incombe exclusivement d leurs auteurs. Du
 
reste, les buts 
 vises par ia production, la distribution et ia
 
discussion de ces rapports 
sont de trois ordres:
 

1. 	 Informer les personnes et organisations intdressees de
 
l't tat davancement de !'extcution du Projet;
 

2. 	 Mettre 4 ia disposition des personnes et organisations
 
pertinentes, des donnees et informations ponctuelies et
 
opportunes, susceptibles de leur 4tre utiles dans leur
 
processus de reflexion et de prise de decision;
 

3. 	 Stimuler, de 
 la part de ces personnes et organisations,
 
des reactions, commentaires, critiques et suggestions, de
 
mani~re d largir
pouvoir 1'horizon des connaissances
 
relatives A ia question de la 
 securlt6 alimentaire dans
 
son ensemble.
 



Les commentaires et les questions pour tous renseignements de la
 
part de nos lecteurs sont vivement sollicit~s et bienvenus A i'une des
 
deux adresses suivantes:
 

1. 	 Projet S~curit& Alimentaire MSU-CESA
 
B.P. 2314, Bamako
 
Rhpublique du MALI
 

2. 	 Food Security in Africa Project
 
Department of Agricultural Economics
 
Michigan State University
 
East Lansing, MI 48824-1039
 
USA
 

Des copies supplmentaires peuvent 6tre obtenues en 6crivant A:
 
(Specifiez le num~ro et l'auteur du document de travail)
 

PPC/CDIE/DI
 
209 SA-18
 
US Agency for International Development
 
Washington, DC 20523
 

Pour les employs de USAID ou ceux travaillant dans des projets de
 
USAID, et pour quiconque des pays en voie de d6veloppement, les copies
 
supplementaires sont gratis. Des copies multiples seront envoyies, si
 
elles sont command~es pour des buts raisonnables (par example, pour un
 
professeur ou chef de dtpartement demandant des copies multiples pour un
 
s~minaire). Pour ceux qui ne sont ni associes avec USAID ni des pays en
 
voie de d~veloppement, ii y a une charge d'd peu pros US $2 par 
publication. Les publications requises seront envoyees par poste, y 
compris une facture pour les charges. 
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I. INTRODUCTION
 

In order to analyze the possible impacts of the recent
 
attempts to liberalize the coarse 
grain market in Mali it is
 
essential to understand the functioning of the cereal market.
 
The purpose of this paper 
 is to provide some basic empirical

information on the structure, behavior 
and performance of the

wholesale market 
 for coarse grains. The specific objectives of
 
the study include:
 

- Identifying the various agents engaged in the coarse grain
 
market.
 

- Description of the information system and identification of
 
barriers to 
the free flow of information.
 

- Analysis of the regulatory environment within which the
 
system operates.
 

- Understanding how the system is financed and evaluation of
 
the costs linked to the different aspects of the wholesale
 
market.
 

Description of price formation, the risk sharing mechanisms
 
among the various participants in the system and their
 
purchasing and storage strategies.
 

To provide 
some elements for the evaluation of the
 

perfornance of the cereal market.
 

The results of the study will appear in two papers:
 

Description and analysis of the structure of the coarse
 
grain market in Mali.
 

Behavior and performance of the wholesale market for coarse
 
grains in Mali.
 

The present paper deals essentially with the structure of
 
the coarse grain market.
 

II. STRUCTURE OF THE COARSE GRAIN MARKET
 

Figure I shows the basic of the coarse grain
structure 

market in Mali. 
 The following is a brief explanation of the

roles of the different agents mentioned in Figure I and their
 
interrelationships.
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A. 	 Typology of the agents engaged in the commercialization of
 
coarse grains (millet-sorghum-maize).
 

A.1. 	Collectors
 

This term refers to a multitude of agents involved in
 
collecting cereals from producers. The three main types of
 
collectors are the assemblers, the purchasers-transformers and
 
the direct consumers.
 

The assemblers can be .travelling or sedentary, independent
 
or working on a commission basis. The purchasers-transformers
 
are primarily women involved mainly in the processing of grains

into local beer. Direct consumers are primarily deficit
 
producers in addition to transporters and some urban dweller:.
 

.A.2. 	Wholesalers and semi-wholesalers
 

Wholesalers are by far the most important and most
 
influential agents in the private market for coarse grains, with
 
enough financial resources enabling them to advance cash to
 
assemblers working for them and to provide the transportation of
 
cereals.
 

Semi-wholesalers are defined as 
those who get their supplies

from 	wholesalers and sell them to retailers. 
They 	have li.mited
 
financial capacity , however their access to credit and to the
 
wholesale supply network in the urban centers depends largely on
 
trust, neighborhood and kinship relationships.
 

A.3. Retailers
 

Retailers constitute by far the largest category the
 
majority of which are women. Their main suppliers are the
 
wholesalers in tie nearest town from which they buy a 
maximum of
 
100 kg at a time. Consumption purchases vary between 0.5 kg and
 
10 kg, with most women retailers using traditional weights
 
instead of the kilogram.
 

A.4. The public sector
 

The 	 principal agent of the public sector is OPAM which,

before liberalization, had a legal monopoly on the purchasing and
 
sales of cereals in Mali. OPAM's purchases were done through a
 
system of cooperatives and the regional administrative hierarchy,

and the main mechanism used was the establishment of fixed quotas
 
to be delivered by producers and collected by the local
 
administrative units.
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Since liberalization OPAM has been gradually relying on the
 
private sector to purchase its cereals. In fact, during the
 
85/86 marketing season, 2/3 of all grains paid by OPAM were
 
collected by private traders who used their own funds to 
 buy and
 
transport the cereals to OPAM's warehouses and were paid only
 
after delivery.
 

OPAM sells directly to the cooperatives, the army, other
 
public agencies and to public employees. The cooperatives act as
 
OPAM's retailers to private buyers. Finally, OPAM remains the
 
sole agency authorized to export cereals and it is also
 
responsible for the administration of the food security stocks
 
and the distribution of foreign food aid.
 

A.5. N.G.O.'s (Non Governmental Organizations)
 

Since the droughts of the 70s and 80s many NGOs have become
 
gradually involved not only in the direct distribution of their
 
food aid but also in purchasing significantly large quantities of
 
cereals. They rely on delivery contracts with wholesalers who
 
transport the cereals from the producing areas to the major urban
 
centers. The NGOs make their own arrangements to transport the
 
cereals from the cities to the inflicted areas.
 

B. Role of the various agents
 

The private market for coarse grains is composed of three
 
main categories: collectors, wholesalers and semi-wholesalers,
 
and retailers. Although 
 there is no perfect vertical
 
coordination or integration among all the agents of the system,

there are clear indications that the system is evolving towards
 
vertical coordination and increased specialization as a result of
 
the 1981 liberalization. In fact many traders assert that
 
liberalization allowed them to carry out their trade in the open

and hence providec' incentives for investments in transport,
 
storage, etc.
 

C. Flow of information
 

In general, agents integrated in the same chain have better
 
access to information on prices than independent agents.

Wholesalers seem to be the best 
 informed and they circulate any

information they receive to collectors working for them, who in
 
turn inform the producers. Messengers of wholesalers and
 
transporters are the main agents responsible for the flow of
 
information about market conditions. There is also a free flow
 
of information between wholesalers of the town and
same 

wholesalers from other localities.
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Therefore it seems that information on prices is available
 
and freely accessible, however the main problem is the lack of
 
information on supply and demand conditions which prevents any

long term decision to invest in transport cr storage.
 

D. Financing
 

One of the major problems facing the wholesale trade of
 
coarse grains is financing. The majority of wholesalers surveyed

declare working with their own funds and only 40% had any loans.
 
Most of these loans were obtained either from other merchants or
 
from relatives and are essentially based on trust relationships.
 

There was only one case of 
a bank loan among the sample of
 
wholesalers surveyed and the annual interest rate charged on that
 
loan was 18%. The question of interest in the informal sector
 
remains very problematic given the influence of Islam in Mali,

however there are many indications of indirect payments of
 
interest either through sharing of profits made from 
 the loan or
 
through services rendered by the borrower. Estimates based on
 
informal interviews indicate that interest rates 
 in the informal
 
credit sector are very high and may often reach 20% per month.
 

Wholesalers in the production zones share the largest part

of the burden of financing the marketing of coarse grains. Given
 
that grain purchases in the rural markets are made in cash,
 
wholesalers in the production zones must have access to important

financial resources to ensure the transfer of cereals to the
 
consumption centers.
 

E. Regulation
 

As previously mentioned OPAM had a legal monopoly in the
 
cereal market prior to liberalization. Producer and consumer
 
prices were set by the government with the declared objectives of
 
stabilizing consumer prices and increasing producers' incomes.
 
In reality, however, producers received very low prices and
 
consumer prices were subsidized.
 

Faced with OPAM's increasing deficit and a gradual decline
 
in agricultural output, there was an increasing awareness among

decision makers of the major role of the private sector in
 
stimulating agricultural development. The recognition of the
 
potential role 
 of the private sector and the alarming dependency
 
on food imports and food aid to satisfy the country's food
 
requirements lead to the liberalization of the coarse grain
 
(millet, sorghum, maize) market in 1981.
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Although the private market for coarse grains was legalized

in 1981 it remained under the control of the government. In fact
 
cereal merchants have to operate within the price range fixed by

the government, they have to contribute to OPAM's food security

stocks, they are required to deposit a bank guarantee and to
 
acquire a permit to trade in cereals. Such control in theory

would not allow prices to fluctuate according to supply and
 
demand. In practice, however, most of the above regulations are
 
frequently ignored and not always enforced by the government.

In fact, during good years such as the 1985/86 season, the coarse
 
grain market tends to operate in a relatively free environment
 
with minor government interventions. However, during bad years

such as the 1984/85 season, the government usually enforces its
 
regulations in a much stricter way in order to ensure regular
 
supplies for its privileged clientele.
 

III. CONCLUSION
 

The analysis of the structure of the coarse grain market
 
shows that the private sector is capable of transferring cereals
 
*from surplus to deficit zones 
despite the imperfect vertical
 
integration between all levels. The evolution towards more
 
vertical integration after liberalization is still faced with
 
several problems including many aspects of the government
 
regulations of the cereal trade, lack of infrastructure and
 
limited access to credit.
 

Potential areas for government interventions include
 
collection and dissemination of information, construction of
 
warehouses in the production zones, provision of marketing credit
 
to wholesalers and the regulation and enforcement of contractual
 
arrangements between wholesalers. Such measures would reduce the
 
level of uncertainty and would encourage further private
 
investments and an acceleration in the process of vertical
 
integration.
 

/'
 



INTRODUCTION
 

II nexiste pas encore une 6tude d~taillde sur la structure,

le comportement et la 
 performance du march6 des mil-mais-sorgho
 
au Mali. Cependant il est essentiel 
 de savoir comment les
 
march~s c~r~aliers fonctionnent pour pouvoir analyser les effets
 
possibles des changements r~cents intervenus dans les politiques

6conomiques au Mali (notamment la lib~ralisation du march6
 
cdr~alier) d'une part et ae voir 
 les options de politiques
 
ouvertes au Mali d'autre part.
 

Cette 6tude qui 
resume quelques rdsultats de la composante.

"Commergant/TransporteL'-" 
 du Projet S~curit6 Alimentaire de
 
l'Universit6 de l'Etat du Michigan (MSU) et de la CESA, se
 
propose de fournir des informations empiriques de base sur la
 
structure, le comportement et la performance du march6 cdr~alier,
 
et d'analyser les changements r~cents intervenus dans le secteur
 
c~r~alier. Ces informations aideront les decideurs A formuler des

politiques en matiire de commercialisation visant A amdliorer la
 
performance du syst~me.
 

L'accent est mis sur le commerce de gras de c~r~ales
 
d'autant plus qu'on constate que les 
commergants grossistes

jouent un role preponderant dans le syst~me de production
distribution des mil-rais-sorgho au Mali. Nous soulignons que

les analyses de ce document sont prdliminaires et essentiellement
 
descriptives. Les analyses plus quantitatives suivront dans des
 
documents ult~rieurs.
 

1. Les objectifs qdn~raux visds par l'tude sont de:
 

- Fournir des informations sur le 
fonctionnement du commerce de gros des c~r~ales et ses relations
 
avec les autres segments du syst~me de production-distribution au
 
Mali.
 

- Analyser la capacit6 du commerce c~rdalier de
 
gros A remplir diff~rentes fonctions dconomiques (notamment la
 
collecte, le transport et le stockage des c~r~ales) tel qu'il est
 
organis6 actuellement, afin d'identifier les contraintes majeures
 
A sa performance.
 

- Enfin discuter des options possibles de 
politiques permettant d'amliorer la performance du syst~me. 
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B. Las objectifs spdrifigugs de l'tude se ramkrient A:
 

- Identifier les diffdrents agents engagds dans 
le commerce c~rdalier et leurs relations 6conomiques. 

- D~crire les roles des agents et du syst~me
d'information et identifier ainsi les barri~res A la libre circu
lation de cette information.
 

- Analyser le cadre regl~mentaire dans lequel

le syst~me fonctionne.
 

- Ddcrire les m~canismes de financement du 
syst~me et les 6valuer diffdrents coats li~s au transport,
stockage, etc... du commerce de gros. 

- D~crire la formation des prix, les m~canismes 
de partage 
des risques parmi les divers participants du syst~me
et leur strat~gie d'achats et de stockage saisonnier. 

- Fournir des 6lments d'appr~ciation de la 

perforfance du marchd cdrsalier.
 

C. M~thodologie et approche thdorique
 

L'approche thdorique est celle 
 du concept

d'organisation industrielle modifi~e 
et exprimde dans un sens
 
plus dynamique A travers 
la notion de fili~re. Le concept de
 
fili~re est d'autant plus appropri6 qu'il met l'accent sur les
 
relations qui 
existent entre les agents A diff~rents niveaux dans
 
le processus de production-systme de commercialisation 
et la
 
coordination 
des activit~s de ces dif'frents agents. Dans ce
 
sens, l'approche fili~re constitue un outil d'analyse d'une
 
grande port~e pour les =hercheurs des pays en vole de
 
d~veloppement dans la mesure o6 
 elle repr~s3nte une m~thodologie

appropri~e pour le diagnostic et I'analyse d'un 
 secteur
 
quelconque de 1'6conomie.
 

L'dtude commence par un 
 bref apergu de la situation
 
macro-agricole du pays et une revue de litt~rature sur la commer
cialisation des c&r~ales au Mali 
et dans les pays voisins afin de
 
circonscrire 1'6tat des connaissances sur la structure, le
 
comportement et la performance 
du commerce c~r~alier de gros.

Une telle d~marche permet d'orienter la recherche tout en 6vitant
 
toute duplication de ce qui 
a d~jA 6td fait et de mettre l'accent
 
sur les aspects importants qui sont inconnus.
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Suite A l'identification des aspects A couvrir, nous procddons A
 
une analyse bas~e sur nos enquites mendes auprbs des commergants

de gros A Bamako, Mopti, Sikasso et Koutiala. (Voir Carte des
 
Zones d'enqu~te).
 

Les rdsultats de 1 'tude paraitront dans deux documents
 
A savoir:
 

- Description et deanalyse la structure du
 
march6 des c~r~ales (mil-snrgho--mais) au Mali.
 

- Comportement et performance du march6 de gros
des c~rdales (mil-sorgho-mais) au Mali. 

Le prdsent document porte essentiellement sur la
 
structure du march6 de cdrdale.
 

I. SITUATION MACRO-AGRICOLE DU MALI
 

L'6conomie rurale emploie pros de 80% 
 de la population au
 
Mali avec 
 les 90% de cette fraction vivant de l'agricult're, de
 
l'dlevage ou de la p~che (Jacques 
 Lecaillon et Christian
 
Morrisson, 1986). Les cdr~ales occupent pr~s de 80% des terres
 
cultivdes et constituent la base de l'alimentation de la
 
population. Au moment de son 
indpendance, le Mali dtait
 
exportateur net de c~r~ales malgr6 le 
 sous 6quipement, la
 
non-utilisation d'input moderne l'usage des
et techniques
 
traditionnelles de son agriculture.
 

AussitOt apr~s l'inddpendance, le Mali opta pour une gestion

6tatique de son dconomie en 
tendant vers une collectivisation de
 
l'agriculture. 
Cette prise vn charge de la gestinn de 1'6conomie
 
par l'Etat &a manifesta par la cr~ation d'organismes 6tatiques

charg~s de la commercialisation 
 des produits agricoles et de
 
1'encadrement du rural par structures
monrle et 
 des 

politico-cooperatives et administratives. 
 L.'Etat fixait alors
 
les prix aux producteurs et aux consommateurs. La politique de
 
fixation des produits agricoles visait trois objectifs presque

irr~conciliables A savoir un accroissement des revenus ruraux,

l'approvisionnement r~gulier des centres 
urbains en c~r~ales A
 
bas prix et l'extra=tion d'un surplus agricole pour financer le
 
ddveloppement.
 

L'objectif de l'augmentation des revenus des paysans visait
 
A favoriser l'investissement dans 1'agriculture grace A des prix

r~numirateurs; par contre celui 
 de 1'approvisionnement des
 
centres urbains visait A assurer la disponibilit6 des c~rdales
 
aux consommateurs A bas prix.
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Si ces objectifs 6taient nobles en sci, les atteindre
 
6taient au d~lA des moyens de l'Etat qui comptait financer le
 
d~veloppement industriel A partir des ressources ddgag~es de
 
1 'agriculture.
 

En effet, la g~n~ration des revenus paysans supposait des
 
prix 6lev~s aux producteurs, tandis que la disponibilit6 des
 
c~r~ales ban march6 suggdrait soit une subvention des prix A la
 
consommation ou une augmentation de la productivit6 agricole par
 
le biais d'investissements dans la recherche par l'Etat etla
 
disponibilit6 de nouvelles technologies, ce qui ne fut pas le
 
cas. En pratique, il fut impossible d'accorder des prix 6lev~s
 
au producteur et de subventionner la consommation simultan~ment.
 
Finalement, des prix bas aux producteurs et des subventions A la
 
consommation par le biais des dQficits cumulatifs de l'OPAM
 
(Office Malien des Produits Agricoles, Soci~t6 d'Etat dot~e dans
 
le temps d'un monopole 16gal de commercialisation des c~r~ales),
 
furent la r~gle. Avec des prix bas aux producteurs, il n'est pas
 
6tonnant que progressivement le pays passe d'exportateur net de
 
c~r~ales dans les ann~es 60' A importateur net et r~cipiendaire
 
d'aides alimentaires dans les d~cennies 70' et 60,' malgr6
 
l'existence d'un potentiel en ressources terre tr~s important.
 

En effet, entre 1960 et 1980, la production par tfte baissa
 
de 6%. Celle-ci qui couvrait 95% des besoins alimentaires en
 
1960, assurait A peine 85% de ces msmes besoins au cours des
 
d~cennies 70' et 80' (USAID Cereals Market Restructuring Project,
 
June 1984).
 

Entre temps, la contribution de 1'agriculture aux ressources
 
fiscales de 1'Etat amorga une tendance A la baisse. En effet, si
 
A partir des ann~es 60', l'agriculture contribuait pour pr~s d'un
 
tiers des recettes fiscales de l'tat, cet apport repr~sente
 
mains d'un quart dans les ann6es 80'. Parall~lament A cette
 
baisse continue de la production c~r~ali~re, le coton, quant A
 
lui connait une croissance continue et soutenue puisqu' utilisant
 
les 2/3 des intrants agricoles et la moiti6 des stocks de machine
 
(Jacques Lecaillon et Christian Morrisson 1986). 11 faut aussi
 
noter que les producteurs de coton contrairement A ceux des mil
 
et sorgho, sont mieux encadr~s avec un acc~s assez facile au
 
cr~dit et l'existence d'un r~seau de marketing' mieux organis6
 
et plus efficace.
 

1 Ici le mat Marketing se ref~re A toutes les fonctions de
 
collecte, transport, manutention, transformation, stockage,
 
conditionnement, traitement et financement jusqu'A la mise A
 
la consommation des c~r~ales - tandis que par commercialisa
tion on antend gdn~ralement les operations d'achat et de
 
vente des c~r~ales.
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Pour combler son deficit cfrdalier, le Mali est obligd

d'importer, d'annde en annde, des quantit~s de c~rdales de plus
 
en plus importantes compte tenu de la chute de la production

cdr~alire conjugu~e A une d6mographie galopante. Mais le manque

de devises a impos6 des limites aux quantit~s que le pays pouvait

importer. Les aides alimentaires sont devenues plus impoctantes
 
pour la couverture des besoins alimentaires du pays, surtout en
 
annie de s~cheresse comme 1973. 1969 et
Entre 1972, les
 
importations et les aides alimentaires contribuaient A peine pour

4% des besoins alimentaires annuels du pays. Ce pourcentage est
 
vite mont6 A pr- s de 18% entre 1973 et 1975. A partir de 1976,

il est en baisse jusqu'en 1981. En 1982, les importations et les
 
aides alimentaires deviennent primordiales dans la couverture des
 
besoins alimentaires avec des taux 
moyens annuels de 20.8%
 
(Source: donndes brutes C.P. Humphreys, 1986).
 

La chute continue de la production c~r~ali~re d'annde en
 
ann~e s'expliquerait essentiellement par une conjonction de
 
plusieurs facteurs les
dont plus importants sont le caract~re
 
sous-6quip6 de l'agriculture, la politique des prix, la
 
s~cheresse, le manque des nouvelles vari~t~s A rendement &lev6 
et
 
le manque d'institutions de 
 support (credit et marketing, par

exemple) au niveau des producteurs de mil et sorgho. Cette
 
situation qui cr~a une d~pendance de plus en plus grande du pays

vis A vis de 1'extrieur pour la satisfaction de ces besoins
 
alimentaires, serait A la base 
de la libdralisation du march*
 
c~r~alier intervenue en 1981. Cette liberation s'inscrit dans un
 
programme global de privatisation de l'dconomie malienne.
 

La lib~ralisation du commerce des cdr~ales 
 en 1981 consacre
 
la perception par l'Etat de l'importance d'un syst~me de
 
commercialisation efficace, comp~titif et efficient dans le
 
processus de d~veloppement du monde rural d'une part et de
 
l'augmentation de la production agricole d'autre part. 
 En effet,
 
un tel syst~me peut favoriser l'investissement et l'usage

efficient des ressources dans l'agriculture, permettant ainsi
 
1'approvisionnement r~gulier 
 des centres urbains. En effet, un
 
inarch6 lib~ralis6 peut aider A l'allocation rationnelle des
 
ressources dans di-f~rents
les secteurs de 1'dconomie par les
 
m~canismes de formation de prix.
 

Mais pour que la lib~ralisation puisse avoir de tels effets
 
de r~allocation des ressources, il 
faut que:
 

- les producteurs et commergants rdpondent aux
 
variations des prix et que;
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- les producteurs etles commergants de c~r~ales 
aient acchs A des ressources additionnelles telles que des
 
nouvelles technologies, Ie cr~dit et la terre, afin de pouvoir
 
r~pondre aux variations des prix.
 

L'un des objectifs du Projet de Recherche CESA-MSU est
 
d'identifier les combinaisons de technologies et de r.formes de
 
politiques qui seraient compl~mentaires A la libdralisation du
 
march6 cdr~alier.
 

II. REVUE DE LITTERATURE
 

2.1. Avant les anndes 70, la commercialisation priv6e des
 
c~r~ales en Afrique de l°Ouest a peu attire l'attention des
 
gouvernements africains. En effet, la commercialisation privde
 
des productions c~r~ali~res a fait l'objet de peu d°6tudes avant
 
la d~cennie 70.
 

2.2. Cette situation s'explique par .le fait que dbs
 
l'ind~pendance, la plupart des Etats africains ont cr66 des
 
organismes 6tatiques avec des monopoles plus ou mains effectifs
 
sur le commerce des c~rdales selon les pays. Cependant, malgr6
 
ces monopoles, dans le Sahel, le secteur priv6 est rest6 tr~s
 
dynamique, assurant dans l'ill~galit6 l'approvisionnement des
 
centres urbains et le transfert des c~r~ales d'un point A l'autre
 
A l'inturieur de la sous-r~gion.
 

2.3. Avec la crise alimentaire survenue en 1973 dans le
 
Sahel par suite de la sicheresse, la plupart des gouvernements de
 
la sous-rdgion ont 6t6 surpris par lincapacit6 de leur syst~me
 
de distribution 6tatiques de garantir l'approvisionnement des
 
zones rurales et la promptitude avec laquelle le secteur priv6 a
 
r~ussi A assurer le transfert des c~r~ales non seulement entre
 
pays, mais aussi entre villes et campagnes.
 

2.4. Aussi la crise de 1973 et la pression exerc~e par les 
donateurs d'aides alimentaires ont permis aux Etats africains de 
prendre conscience du role important que le marketing joue dans 
le processus de d~veloppement par 1'entremise des marches qui
 
signalent l'abondance ou la raret6 de telle ou telle ressource
 
dans l'6conomie par le biais des prix. Cette prise de conscience
 
du role du marketing, d'une part, et la vivacit6 du secteur priv&
 
d'autre part, ont 6t6 A l'origine des premi~res 6bauches d'°tudes
 
de commercialisation tant au niveau des organismes 6tatiques que
 
du secteur priv6.
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2.5. Le besoin urgent de connattre les mdcanismes de
 
commercialiation des c~r~ales du secteur 
privd s'est butd au
 
manque de donn~es sur les prix aux producteurs du march6 libre,

les prix 
 A la consommation, les quantit6s commercialis~es ot les
 
structures de coots priv~s de la commercialisation. Ce manque de

donn~es a donc influenc6 l'orientation de la plupart des 6tudes
 
sur la commercialisation, 6tudes qui 
dans leur majorit6 se sont
 
born~es A 6valuer la performance des Organismes d'Etat et A

identifier les diff~rents agents du secteur priv6 engag~s dans le
 
commerce.
 

2.6. Dans la sous-r~gion sah~lienne, la crdation du CILSS
 
qui commanda d~s ses premieres anndes, des 6tudes sur les
 
syst~mes de commercialisation, est une indication du vide qui

existe dans ce domaine dans la plupart des pays de l'Afrique de
 
1'Ouest. 
 L'une des 6tudes les plus importantes en la mati~re est
 
celle du CRED dirige par Elliot BERG, parue en 1977 et qui porte

sur !a :ommercialisation, la politique des prix et le stockage

des c~r&ales au Sahel. Le principal r~sultat de cette 
6tude est

le constat de la m~connaissance du march6 priv6 des c~r~ales dans
 
le Sahel. En effet, cette 
6tude souligne le manque de donn~es
 
viables tant sur les quantit6s commercialis~es, les quantit~s

produites, les prix pratiqu~s 
par le secteur priv6 et les

capacit~s de stockage des 
 producteurs et des commergants. Les
 
seules donn~es disponibles sont presqu'exclusivement celles des

prix officiels et des volumes commercialis~s par les organismes
 
6tatiques.
 

2.7. Cependant, il existe aussi des donn~es sur des prix A

la consommation relev~es par la plupart des services statistiques

des pays de l'Afrique Francophone pour les calculs des indices et

des co~ts de la vie. Malheureusement, ces donn~es sont 
ingnor~es

dans la plupart des 6tudes faites darts la 
 sous-r~gion, exception

faite de quelques unes, (C.P. Humphreys, 1986; Dociment de
 
Travail 
No.86-02 du Projet S~curit6 Alimentaire MSU-CESA).
 

2.8. Devant cette de toute
crise donn~es, tentative
 
d*6valuation de la performance du secteur priv6 devient un

exercice dangereux et compremettant dans la mesure o4 les
 
conclusions auxquelles peut
on arriver restent sans 6vidence
 
empirique. N~anmoins, certaines 6tudes r~alis~es par des
 
consultants sous l'gide du 
 CILSS semblent conclure qu'on A

tendance A le croire 
(Pearson, Strykers, et C.P. Humphreys 1981;

CRED 1976; 
 1986). Le secteur priv6 serait caractris6 par une
 
concurrence A tous 
 les niveaux 
 de la chatne de commerciali
sation, depuis la collecte primaire des c~r~ales aupr~s des
 
producteurs jusqu'A leur vente finale al niveau 
 des
 
consommateurs.
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Mais, une fois de plus, la plupart de ces conclusions ne rel~vent
 
pas d'observations syst~matiques des conditions du marchd
 
c~r~alier au niveau des villages et des commergants sur une
 
longue dur~e.
 

2.9. Des studes mendes par l'ISRA/Bureau d'Analyses
 
Macro--Economiques sur la commercialisation des c~r~ales 
 au
 
S~n~gal ont permis une connaissance plus approfondie du syst~me
 
de commerciali-sation tant priv6 qu'6tatique. (Mark D. Newman,
 
Ousseynou N'Doye, Alassane P. Sow: Document de travail No.84-5,
 
1984; et No.85-2, 1985; Sow et Newman, Document de Travail No.85
7,1985). En effet, ces 6tudes contrairement aux pr~c~dentes ont
 
d'abord collect6 des donn~es sur les prix et des 6lments de
 
coots sur ie secteur priv6 et 6tatique. Leur principale
 
conclusion est que le march6 c~r~alier priv6 est plus performant
 
que le secteur 6tatique.
 

2.10. L'un des points forts de ces 6tudes est qu'elles ont
 
proc~d6 A des analyses des marges, des coats de transport et de
 
stockage au niveau du secteur priv6. Elles font aussi ressortir
 
les m~chanismes de financement du syst~me priv6 et l'impact de la
 
r~glementation de la commercialisation sur la rentabilit6 et les
 
risques du n~goce des c~r~ales au Sngal.
 

2.11. I1 faut noter que les recommandations de ces 6tudes ont
 
certainement 6t6 d'une grande utilit6 pour le gouvernement
 
S~n~galais qui dispose ainsi d'informations capitales pour
 
formuler ses politiques agricoles. Le Burkina Faso a 6galement
 
fait l'objet d'une telle 6tude sur la commercialisation. Celle
ci a 6t6 men~e par le CRED, en 1986, pour le compte de l'USAID et
 
a abouti A peu pr~s aux m~mes conclusions que celle r~alis~e au
 
S~n~gal, quant A la performance des syst~mes priv~s de
 
commercialisation. L'6tude est assez approfondie tant en ce qui
 
concerne la structure que sur le comportement des agents engag~s
 
dans le n~goce des c~r~ales. Elle met aussi en 6vidence les
 
insuffisances du sacteur priv6 et fournit au public des
 
informations utiles assurties de recommandations importantes.
 

2.12. Une caract~ristique importante des 6tudes sur le
 
S~n~gal et le Burkina Faso demeure le fait qu'elles ont prac~d6 A
 
une collect6 directe de la plupart des donn~es utilis~es, m~me si
 
celles-ci s'6tendent g~n~ralement sur une ann~e ou moins.
 

2.13. Si l'on dispose d'6tudes sur la commercialisation des
 
c~r~ales au Mali, la plupart de celles-ci ne sont toutefois pas
 
assez approfondies. Elles d~crivent d'une manibre statique les
 
diff~rentes categories d'agents impliqu~s et leurs rdles dans le
 
commerce des c~r~ales.
 



--- ----------------------------------------------------------

9
 

Cette situation s'explique par 
le fait que des donndes sur les
prix du 
march& priv6 des c~r~ales tant 
au niveau producteurs que

grossistes n'existaient pas avant 1986.
 

2.14. I 
faut cependant remarquer que depuis les ann~es 80,
des sdries d'6tudes ont vu le 
 jour au Mali. En effet, nous
disposons de 
 deux 6tudes du BECIS et d'une 
faite par l'Agence
Canadienne pour le D~veloppement 1986. Celles men~es par le
en 

BECIS portent essentiellement 
sur les marges et les cooIts de
commercialisation priv~s. 
Elles ne donnent d'informations ni 
sur
la structure, le comportement des diff~rents 
agents, ni sur
d~gr6 de comp~tition du march6 cr6alier. 

le
 
Dans ce sens, l'tude
faite par les canadiens cnarque une nette am~lioration.
 

2.15. En effet, cette 6tude 
donne une 
 id~e plus approfondie
sur la structure du 
 march6, mais aussi des informations fiables
 sur certains 6I6ments de 
coots tels que: transport, stockage,
manutention. Malheureusement, 1'°tude 
n'examine le 
 cas que de
deux grossites, ce qui emp~che 
toute gnralisation 
de ses
 
conclusions2.
 

2.16. Dans cadre
le 
 de 
 sa politique d'autosuffisance

alimentaire, l'Etat Malien a 
 mis l'accent sur l'importance du
secteur priv6 dans la commercialisation des c~r~ales. Si 
ce roledu secteur priv6 lui 
est reconnu, l'une des priorit~s demeure la
connaissance des 
syst~mes de commercialisation tant au niveau de
lEir structure que de leur performance. I1 
 est surtout d'importance capitale 
de saisir la nature de la concurrence qui 
a cours
dans 
 le march6 c~r~alier. 
 En effet, 
 si les diff6rentes
cat~gories d'agents 
 engag~s dans 
 le commerce des c~r~ales sont
connues, on par
ignore contre le d~gr6 d'int~gration des
diff~rents niveaux du 
 circuit cdr~alier 
 et le degr6 de
comp~titivit6 des marches c~r~aliers. 
En un mot, le comportement
et la performance des diff~rents 
acteurs dans la fili~re
 
c~r~ali re ne sont pas connus.
 

Certains coats 
 du marketing 6t6
ont calcul~s pour deux
commergants de 
 Bamako uniquement 
et la plupart des 6I6ments de
coot de transport sz linmitent A des mar-ch~s 
ruraux situ~s dans la
sphbre de Bamako alors 
qu'on sait qu'au Mali, Koutiala, Sikasso
et Mopti sont parmi les principi.;ux march~s c~r~aliers et que les
c~r~ales produites A Koutiala 
sont consommdes A Bamako, Mopti,
Tombouctou et Gao. 
 (Voir Projet S~curit6 Alimentaire MSU-CESA,

Document de Travail 
No.86-02).
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2.17. Pour dvaluer ceux-ci, il est important d'installer un
 
syst~me de collecte de donn~es du march6 libre tant au niveau des
 
producteurs qu'au niveau des grossistes, de suivre certains
 
march~s de gros d'observer les diffrents acteurs dans le circuit
 
c~r~alier. D'importance capitale est aussi la connaissance du
 
m~canisme du fonctionnement du secteur priv6. Cela suppose des
 
informations sur les coats et la r6mun~ration des diverses
 
fonctions du marketing. Malheureusement jusqu'A ce jour, les
 
analystes du secteur agricole au Mali ainsi que les d~cideurs des
 
politiques agricoles manquent de donn~es et d'analyses assez
 
pouss~es sur le secteur priv6.
 

2.18. Ainsi, avant 1985/86, on ne disposait de donn~es ni sur
 
les prix du march6 aux producteurs, ni sur les prix des
 
grossistes, ni sur les 6lments de coats des transactions
 
c~r~alibres. I1 s'av~rait donc n~cessaire que toute 6tude de
 
marketing au Mali commence par 6tablir une base de collecte de
 
donndes avant toute analyse. Le Projet Securit& Alimentaire
 
CESA-MSU a ainsi-proc~d6 A la mise en place d'un systme de
 
collecte de donn~es sur les prix du march6 priv6 au niveau
 
village, march~s ruraux et au niveau des grossistes de certains
 
centres urbains. (Voir Projet S6curitd Alimentaire MSU-CESA,
 
Document de Travail No. 86-01). Le projet collecte aussi des
 
donn~es sur les 6lments de coats des diverses fonctions du
 
marketing (frais de collecte, transport, manutention, stockage,
 
taux d'int~r~t entre commergants, etc...). La disponibilit6 de
 
ces donn~es devra faciliter 1'dbauche d'analyses propres A mener
 
A une connaissance plus approfondie du march6 c~rLalier.
 

2.19. Ii est aussi A noter que le Projet Securit6 Alimentaire
 
CESA-MSU suit diff~rents march~s ruraux et centres urbains de
 
consommation, ainsi que le comportement de multiples acteurs de
 
la fili~re c~r~ali~re pendant plus d'un an. L'analyse
 
pr~liminaire qui suit est bas~e sur les donn~es collect~es par
 
nos enqu~teurs sur 4 march~s ruraux (Zangasso et Dougouolo en
 
zone C1DT, Sirakorola et Ou~less~bougou en zone OHV) et les
 
march~s de gros de Koutiala, Sikasso, Bamako et Mopti. (Voir
 
Projet S~curit6 Alimentaire MSU-CESA Document de Travail No.86-01
 
et Carte des Zones d'enquOte).
 

III. STRUCTURE DU MARCHE CEREALIER
 

La figure I montre d'une mani~re assez condens~e la
 
structure du march6 des c~r~ales (mil-mais-sorgho) au Mali. Les
 
paragraphes qui suivent d~crivent le role des diffdrents agents
 
mentionn~s sur le graphique et les relations qui les lient les
 
uns aux autres.
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3.1. 	 TyDologie des agents engags dans la commercialisation
 
des c~r6ales (mil-sorgho-mai's)
 

3.1.1. Les collecteurs
 

Ce terme renferme une multitude d'agents engages

dans la collecte des c~r~ales aupr~s des producteurs, soit dans
 
les villages ou sur les march~s ruraux. 
 La figure II donne la
 
structure de la collecte des c~r~ales 
et leur acheminement
 
jusqu'au niveau grossiste. Le nombre des collecteurs varie selon
 
la saisonnalit6 des offres paysannes. 
Gn~ralement, les collec
teurs sont nombreux et actifs apr~s les r~coltes.
 

Parmi les collecteurs, an peut distinguer
 
principalement :
 

3.1.1.1. 
 Les assembleurs
 

Ils sont ins~r~s dans des chaines plus ou
 
moins int~gr~es. Ils 
 peuvent Otre ambulants ou s~dentaires,
 
ind~pendants ou commissionnaires.
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* I I a 
I VILLAGES I , MARCHES RURAUX
 

* I I 

I I I I 
I a a a 
* a I I 

PRODUCTEURS :ASSEMBLEURS AMBULANTS COMMISSIONN IRES
 
ACHETEURS INDEPENDANTS I:DES GROSSISTES
 

RESIDANT AUX : 
 RESIDANT AUX VILLAGES RESIDANT EN
 
VILLAGES 
 MILIEU tJRBAIN
 

a I 

a I 

Fiua II Srctr deI olce e ~~l
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a). Les assembleurs ambulants
 

Ils peuvent Otre commissionnaires ou
 
inddpendants. Quand ils 
 sont commissionnaires, ils sont
 
install~s dans centres
des urbains assez importants comme
 
Koutiala et travaillent avec des fonds 
que certains grossistes

mettent prd ]ablement A leur disposition. Ils fr~quentent les
 
marchds ru.-aux importants (comme Zangasso en zone CMDT) oa

l'offre de c~rdale est grande 
et peuvent se d~placer sur des
 
distances de plus de 60 km. lls sont pay~s 
par la difference
 
entre les prix sur les march~s ruraux et ceux 
rendus aux magasins

des grossistes. 
 Ils sont les plus nombreux sur les marchds
 
ruraux oa ils avancent des fonds A des agents qui payent les
 
c~r-ales pour leur compte. 
 Ces agents se rencontrent lors des

foires locales o ils interceptent les producteurs avant que ces
 
derniers ny arrivent. I1 semble que ces 
agents se r~mun~rent
 
sur la diff~rence entre les prix qu'ils payent aux 
producteurs et
 
ceux que l'assembleur a pay~s tout 
en faussant g~ndralement les
 
pes~es lors des operations; mais jusqu'ici nous n'avons pas

vrifi6 ce mode de r~mundration pour savoir la justesse de cette
 
affirmation.
 

Les assembleurs ambulants ind~pendants

sont ceux qui travaillent avec leurs propres fonds et vivent
 
g~n~ralement dans les villages. 
 Ils fr~quentent les march~s
 
ruraux 
voisins de leurs domiciles dans un rayon maximum de 20 km.
 
Ils assurent le transport et le stockage des c~r~ales qu'ils

achbtent. G6n~ralement, la 
 durde de leur stock ne d~passe pas
 
une semaine. Ce sont 
surtout des producteurs agricoles qui

consacrent la majeur partie de 
leur temps A la collecte des
 
cdr~aIes. Ils font aussi 
 une partie de leurs achats dans les
 
villages, car jouissant A ce de
niveau relations privil~gi~es
 
avec les autres producteurs. Certains collecteurs ambulants
 
ind~pendants revendent, au 
 cours d'une foire hebdomadaire, la
 
totalit6 des grains qu'ils 
ont assembl~s A un commissionnaire. 
Ils peuvent aussi vendre A des grossistes des centres urbains 
comme Koutiala ou Sikasso. Dans le cas de ventes A un grossiste,
 
ces ass.ambleurs supportent eux-m~mes tous les 
 risques li~s aux
 
pertes lors du transport des c~rdales et aux fluctuations de prix
 
entre les march~s ruraux 
et les centres urbains.
 

Les assembleurs ambulants indJpendants

qu'on rencontre sur 
les march~s ruraux des environs de Sikasso
 
sont pour la plupart des femmes. Contrairement aux autres
 
assembleurs qui payent les 
 c~r~ales au "kilo", ces dernibres
 
utilisent avec des mesures traditionnelles.
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Il semble que, dans cette zone, les producteurs ant plus
 
confiance aux mesures traditionnelles et prQf~rent dans ce cas
 
g~nralement traiter avec les femmes. Elles ant conquis tous les
 
marchs ruraux cds environs de Sikasso et Oudless~baugou depuis
 
la lib~ralisatiin intervenue en 1981. Ce qu'il faut noter, c'est
 
qu'on ignore & present la relation nette entre les prix pay6s par
 
les femmes en utilisant les mesures traditionnelles et ceux pay~s
 
par les ambulants en utilisant le kilogramme standard. La suite
 
de nos enqu~tes devrait nous permettre d'avoir une idle exacte
 
sur cette relation. Mais d'ores et d~jA, des tentatives de
 
convertion de mesures traditionnelles "pani" ant rev~ld qu'en
 
r~gle gdn~rale, les producteurs regoivent plus en vendant avec
 
les dites mesures qu'au "kilo" standard.
 

Le nombre d'assembleurs varie entre 10
 
et 20 sur les march~s ruraux de Zangasso, Douqouolo, Ou~less6
bougou et Sirakornla, avec des achats moyens de 200 kg par
 
assembleur (cf. Document de Travail No.86-01). Les assembleurs
 
travaillant pour le compte de grossistes repr~sentent A peu prs
 
60% des effectifs totaux.
 

b). Les assembieurs s~dentaires
 

Ce sont des producteurs acheteurs. Ils
 
peuvent Otre commissionnaires ou ind~pendants. Ils ne
 
fr~quentent pas les march~s ruraux et vivent avec les producteurs
 
dans les villages o ils collectent ais~ment les offres
 
quotidiennes de leurs voisins paysans. Ils effectuent le gros de
 
leurs achats au moment des r~coltes et sont rnum~r~s sur
 
commission o6 sur les differences entre les prix auxquels ils
 
ach~tent et les prix de rachat par le grossiste qui a financ6
 
l'op~ration, dans le cas oa ils sont commissionnaires. D~s que
 
les achats atteignent un tonnage important justifiant le d~place
ment d'un v~hicule, ils informent le grossiste qui en assurent le 
transport. 

Les producteurs-acheteurs deviennent
 
assembleurs ambulants ind~pendants au fur et A mesure qu'ils se
 
constituent des fonds propres importants; ils fr~quentent
 
cependant les march~s ruraux et les transactions de c~r~ales
 
occupent alors une grande partie de leur temps.
 

Selon une etude du BECIS, les
 
assembleurs de toutes cat~gories confondues achbteraient environ
 
40% des c~r~ales sur les marches ruraux. Il nous semble que ce
 
pourcentage sous-estime le volume des transactions de ces agents.
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Selon nos observations sur 
 les march~s ruraux couverts par nos

enquLtes, la part de 1'ensemble des assembleurs peut se situer
 
entre 60% et 80% des transactions c~r~alibres totales des zones
 
d~gageant un surplus commercialisable appr'ciable.
 

3.1.1.2. 
 Les acheteurs-transformateurs
 

Ce sont principalement des femmes. Ils
payent A la fois aux mesures traditionnelles et au kilogramme

standard. Ils fr~quentent des march~s ruraux 
 proches des centres
 
urbains dans un rayon moyen de 50 km.
 

Dans les r~gions les plus r~culbes, ce sont
surtout des feinmes de producteurs qui sont les acheteurs
transformateurs; 
 en l'occurence, la transformation de c~r~ales
 
porte sur la preparation de bi~re locale.
 

Tcujours selon le BECIS, les ach~teurs
transformateurs ach~teraient environ 30% des cdr~ales des march~s
 
ruraux, mis nos propres investigations n'ont pas encore permis de
 
confirmer ou d'infirmer ce pourcentage.
 

3.1.1.3 
 Les consommateurs directs
 

Ceux-ci regroupent plusieurs cat~gories. Ils
comprennent g~n~ralement des 
producteurs directs d~ficitaires,

des transporteurs ou locataires de v~hicules 
qui fr~quentent les

foires rurales, en passant 
par des citadins qui sont en transit
 
en brousse. Les plus nombreux sont les 
producteurs d6ficitaires
 
et les locataires ou transporteurs.
 

Les achats faits 
par les citadins sont
occasionnels; ils se 
 font pendant les r~coltes dans le but
essentiel de constituer des stocks afin d'°viter tout paiement de

prix 6lev~s dans 
 la ville, surtout au moment oa 
 les offres
 
paysannes diminuent.
 

Ceux qui ach~tent pour la consommation

directe sont en g~n~ral des hommes. En effet, selon le BECIS, la

proportion d'hommes 
 s'6i&ve A environ 73% des effectifs de cette
 
cat~gorie d'acheteurs.
 

3.1.2 
 Les semi-arossistes et lesarossistes
 

Cette cat~gorie d'op~rateurs se rencontre

g~n~ralement dans 
 les centres urbains. Ils fr~quentent rarement

les marches ruraux et de
disposent plusieurs assembleurs
 
travaillant pour leur compte.
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Nous d~finissons le semi-grossiste comme celui qui s'approvision
ne aupr~s des grossistes et approvisionne A son tour des
 
d~taillants 
 tout en vendant parfois directement aux
 
consommateurs. Le grossiste 
est celui qui ach~te en gros aux
 
semi-grossistes et des assembleurs et vend en gros aux 
semi-gras
sistes et aux dtaillants.
 

En r~alit6, il est tr~s difficile d'6tablir une
 
nette diff~rence entre grossiste et semi-grossiste au Mali. En
 
effet, il n'est pas rare de trouver un individu qui fait A la
 
fois le grossiste, le semi-grossiste et le d~taillant. Nous
 
avons alors une integration verticale au niveau d'un seul
 
individu. Ceci 
est le cas quand l'offre se rarefie au niveau des
 
marches ruraux, certains grossistes des zones de production

deviennent automatiquement des semi-grossistes et des
 
d~tailants.
 

C'est surtout au moment des r~coltes quand l'offre
 
devient importante qu'il est possible de faire la nuance entre
 
semi-grossistes et grossistes, en particulier dans 
 les zones o4
 
existe un surplus commercialisable.
 

3.1.2.1. Les qrossistes
 

Ils sont de loin les acteurs les plus importants
 
et les plus influents du systbme priv6 de commercialisation de
 
c~r~ales. 
 En effet, ils disposent de capacit~s financi~res plus

impartantes que les autres intervenants qu'ils financent
 
g~n~ralement.
 

Certains grossistes poss~dent leurs propres mayens

de transport. En effet, nos enquites rev~lent 
qu'environ 20% de
 
ceux de Koutiala ant 
 leur propre v~hicule pour le transport des
 
c~r~ales (la plupart d'entre eux 
ayant d~but6 comme transporteur)
 
contre 4% A Bamako o6 les grossistes se recrutent g9n~ralement
 
parmi les commergants d'autres produits.
 

Plusieurs assembleurs travaillent au compte de ces
 
grossistes qui leur avancent de l'argent et assurent le transport

des c~r~ales. 
 Ils peuvent aussi acheter les c~r~ales des
 
assembleurs ind~pendants.
 

Nous avons r~cens6 21 grossistes A Sikasso, 21 A
 
Koutiala, 33 A Mopti 
et pr~s de 50 A Bamako. Les grossistes se
 
recrutent parmi 
 toutes les couches sociales. Cependant, environ
 
90% d'entre-eux ant soit h~rit6 des affaires familiales, soit ils
 
6taient commergants d'autres produits ou transporteurs.
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Las clients des grossistes des zones de production

demeurent leurs homologues des centres de 
consommation avec qui

ils font le gros de 
leurs ventes, ensuite viennent les

d~taillants et les semi-grcssistes. 
 Le volume moyen des transac
tions des grossistes se situe environ entre 15 et 30 tonnes par

mois (routes c~rdales confondues, dans les 
 zones de production,

contre 50 
 et 200 tonnes dans les centres urbains de consommation
 
parce que disposant de plusieurs zones d'approvisionnement. (Voir
Projet S~curit6 Alimentaire MSU-CESA, Document de 
 Travail
 
No.86-03). II 
faut noter que les grossistes les plus importants

des centres urbains de consommation peuvent vendre jusqu'A 2000
 
tonnes de c~r~ales par mois. A ce 
 niveau de transactions, ils
tendent A devenir sp~cialistes de c~r~ales. 
Les grossistes des
 
zones de production et 
 des centres de groupage et d'6clatement
 
comme Mopti sont plus sp~cialis~s dans les c~rdales que ceux 
de
 
Bamako.
 

Selon nos enquites, environ 80% des achats des
grossistes des centres urbai"s de consommation se font avec leurs
 
homologues des zones de production, et une part i.mportante de
leurs ventes sont r~alis~es soit avec 1'OPAM, soit avec les MIS
 
(Organisations Non Gouvernementales).
 

Nos investigations rev~lent 
 que ce sont les
grossistes des zones de production qui 
assurent le transport des
 
c~r~ales depuis les 
 zones de production jusqu'aux centres de
consommation. Ils assurent en grande 
partie le financement du
 
syst~me priv& de commercialisation, contrairement 
aux grossistes
des centres de consommation 
 qui de plus en plus dependent du

credit fournisseur. II faut 
 cependant 
noter que certains

grossistes des centres de consommation financent les op~rations

de leurs homologues des 
 zones de production. Ii apparait donc
 que l'importance des volumes des transactions c~rdali~res depend,
dans une grande mesure, des capacit~s financi~res des grossistes
 
des zones de production.
 

.1.2.2. Les semi-qrossistes
 

Ils ont une capacit6 financi~re limitde. Ils
s'approvisionnent auprbs des grossistes. 
 Ils peuvent b~n~ficier
 
de cr~dit dont la dur~e n'exc~de pas un mois, limitant ainsi leur

besoin de financement. Cependant 
 1'acc~s au credit et au

circuit d'approvisionnement dans les centres urbains de consomma
tion restent fonction des relations de confiance, de voisinnage

et de parent6. 
 Certains disposent de grossistes fournisseurs
 
r~guliers et, A ce titre, 
sont int~gr~s dans une chane plus
 
longue.
 



3.1.3. Les d~taillants
 

Ils constituent de loin la cat~gorie qui a le plus
 
grand nombre d'agents. Ce sont principalement des femmes. Leur
 
source d'approvisionnement demeure essentiellement les grossistes
 
de leur ville. CeperA-lnt, certains se d~placent aussi et payent
 
directement aupr~s des producteurs sur les march~s ruraux.
 

Les d~taillants peuvent b~n~ficier du cr~dit A
 
l'approvisionnement dont le delai est tr~s variable entre une
 
semaine et un mois. Ils achbtent, A la fois, au maximum 100 kg
 
qu'ils d~taillent. Certains d~taillants semblent fiddles A des
 
fournisseurs et ont aussi des clients r~guliers auxquels ils
 
peuvent accorder des credits pour quelques jours.
 

Les achats pour consommation varient entre 0,5 kg
 
et 10 kg. Quand le5 d~taillants sont des femmes, les ventes se
 
font g~ndralement suivant les mesures traditionnelles. Comme
 
nous 1'avons soulign6 plus haut, A Ou6less~bougou les femmes
 
fr~quentant le march6 font leurs achats avec des "pani" qui sont
 
plus gros que ceux utilis~s pour la vente au d~tail.
 

3.1.4. Le secteur public
 

Le principal agent du secteur public demeure
 
I'OPAM. Avant la lib~ralisation, I'OPAM avait un monopole lgal
 
sur l'achat et la vente des c~r~ales au Mali. Mais en r~alit6,
 
l'OPAM jouissait d'un monopole fictif puisqu'il Wavait jamais
 
commercialis6 plus de 3% sur une moyenne globale de 207 de la
 
production totale commercialis~e par an (C.P. Humphreys). Le
 
secteur priv6 est done rest6 tr~s dynamique m0rne avant la lib~ra
lisation du commerce.
 

3.1.4.1. Les structures de collecte de I'OPAM 

La majorit6 aes achats de 1'OPAM avant se
 
faisait, avant la lib~ralisation A travers les structures
 
coopdratives, les ODR (Operation de D~veloppement Rural) et
 
1'administration territoriale. Au d but de chaque campagne,
 
I'OPAM avangait des fonds A ces structures qui assuraient la
 
collecte des c~r~ales.
 

L'administration territoriale proc~dait par
 
fixation de quotas A diff rents niveaux. En effet, apr~s
 
estimation de la production de chaque campagne agricole, les
 
autorit~s de chaque r~gion arr~taient des quotas par r~gion. Ces
 
quotas 6taient ensuite ventil~s par cercle, arrondissement,
 
village et enfin par producteur.
 

'1)
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Chaque village rassemblait son 
quota qu'il transportait au niveau
de l'arrondissement 
 qui A swii Lour d~posait le sien au niveau du
cercle, et ce dernier au niveau 
de la region. L'administration
 
et les cooperatives 6taient plus ou mains li6es dans la collecte
des c~r~ales. C'est 
ainsi que les quotas rassemblbs au niveau
des arrondissements 
6taient 
 dans des magasins de cooperatives.
Les ODR achetaient 
dans leurs zones d'encadrement auprbs des
producteurs encadr~s 
qui n'6taient pas astreints 
 aux quotas de

l'administration territoriale.
 

Depuis la lib~ralisation, 
l'OPAM utilise de
plus en le
plus secteur 
priv6 pour acheter ses cdr~ales.
effet, pour la Campagne 85/86, 
En
 

les 2/3 des 58.000 tonnes de
c~r~ales pay~es par l'OPAM 
ant dt6 collect~es par le secteur
priv6 (PRMC/OPAM). Contrairement 
 aux 
 structures para-publiques
qui sont pr~financ~es 
par I'OPAM, les commergants priv~s
collectent les c~r~ales avec 
 leurs fonds 
propres, assurent le
transport jusqu'aux 
 magasins OPAM et sont pay~s apr~s livraison.

Les marges accord~es aux collecteurs de I'OPAM sont fix×es par
Arr~t6 minist~riel. Aussi, 
seules les cooperatives et le sectour
 
priv6 bdn~ficient de ces marges.
 

L'OPAM 
assure le transport des c~r~ales
collect~es par les structures para-publiques. Notons que le prix
d'achat de I'OPAM est unique dans le temps et dans 
 l'espace pour
toutes les 
 trois c~rdales (mil-sorgho-mais) 
, A la diff~rence du
secteur priv6, oa 
 les prix varient A la fois dans le temps; dans
l'espace et 
 d'une c~r~ale A l'autre. (Voir Projet Scurit6
Alimentaire MSU-CESA, Document de Travail No.86-03).
 

3.1.4.2. 
 Les structures de vente de I'OPAM 

L'OPAM poss~de des capacit~s de stockage au
niveau des 
 villes et des cercles. Ces capacit~s sont plus
6lev~es dans les regions dficitaires qu'au niveau des regions de
surplus agricole. Ainsi 
nous avons 6.250 tonnes A Sikasso contre9.265 A Tombouctou, 14.865 A Bamako, 12.750 
A Mopti (USAID,
Cereals Market Restructuring Project). 
 L'OPAM 
fait des ventes
directes aux coop~ratives, aux 
agents de la Fonction Publique, A
l'Arm~e et aux di ffrentes institutions telles que les hopitaux,
les prisons, les internants des 6coles, etc... 
 Les coop~ratives
constituent pour l'OPAM les 
 d~taillants dont la client~le reste
tous ceux qui ne sont ni fonctionnaires, ni 
soldats.
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On constate que les producteurs ont rarement
 
acc~s aux cdr~ales de 1'OPAM dans les zones de surplus agricole.
 
Finalement, l'OPAM demeure le seul agent du circuit c~r~alier
 
autoris6 A exporter des c~r~ales. Avant la lib~ralisation, il
 
detenait aussi le monopole des importations. Egalement il g~re
 
toutes les aides ext~rieures regues par le Gouvernement de m~me
 
qu'il assure, A la fois, la distribution dans les zones
 
sinistr~es, et la gestion des stocks de s~curit6 A 1'chelle
 
nationale.
 

3.1.5. Les O.N.G. (Organisations non Gouvermentales)
 

Depuis les s~cheresses su~cessives des ann~es 70
 
et 80, beaucoup d'ONG ont commenc6 A assurer non seulement la
 
distribution directe de leur aide, mais tendent de plus en plus A
 
devenir des acheteurs importants lors des campagnes de commercia
lisation. Les ONG utilisent les commergants priv~s afin
 
d'assurer la collecte de leurs achats. A ce titre, elles passent
 
des contrats de livraison avec des commergants grossistes des
 
villes comme Koutiala, Bamako et Mopti. Ces commergants
 
assurent le transport des c~r~ales depuis les points de collecte
 
jusqu'aux lieux de livraison. Ils ne regoivent pas d'avance et
 
se servent de l,-jrs propres fonds pour assurer la collecte.
 
Une fois que les ONG prennent livraison des c~r~ales aupr~s des
 
commergants, elles s'occupent elles-m~mes du transport de
 
cir~ales des villes vers les zones sinistr~es.
 

L'intervention de 1'OPAM et des ONG dans l'achat
 
des c~r~ales, constitue un facteur important qui exerce des
 
pressions A la hausse tant sur les prix aux producteurs que sur
 
le nombre d'agents engag~s dans le commerce des c~rdles. En
 
effet pour la Campagne 85/86, sur 30 personnes r~sidant A Bamako
 
et ayant vendu des c~r~ales A 1'OPAM, seules 6 se sont d~clar~es
 
commergants r~guliers de c~r~ales.
 

3.2. R61e des diff~rents agents
 

Nous avons vu plus haut que le circuit priv6 du march6
 
c~r~alier se compose principalement de trois grandes categories
 
d'intervenants: les collecteurs, les semi-grossistes et
 
grossistes et les d~taillants. Cependant, il n'existe pas une
 
parfaite coordination, verticale et encore moins une integration
 
verticale de ces trois cat~gories aupr~s de tous les agents du
 
syst~me. En effet, certains assembleurs sont ind~pendants et
 
plusieurs grossistes des zones de production comme Koutiala et
 
Sikasso n'ont pas de clients grossistes r~guliers A Mopti ou A
 
Bamako.
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I1 faut cependant noter >ie les grossistes des zones de
production tendent A avoir 
 des collecteurs travaillant 
A leur
 
compte d'une part, et 
 A poss6der des clients r~guliers dans les
 
centres de consommation, m~me si la pratique de contrat nest pas

courante dans le syst~me d'autre part. 
 Il semble que 1'6volution
 
du syst~me vers une coordination verticale est due A la
lib~ralisation intervenue en 
1981. Mais cette affirmation reste
 
une hypoth~se dans la mesure o4 
 nous ne disposons pas

d'informations sur la coordination du syst~me avant 
 la

lib~ralisation. N~anmoins, 
on peut avancer 1'hyputh~se d'une

plus forte coordination verticale intervenue depuis la

libdralisaLion de 1981, puisque les commergants 
affirment que la

libLralisation leur permi
a 
 de sortir de l'illgalit6 et
d'exercer leur activit~s en plein jour. 
 Une telle atmosphere est
 
de nature A inciter les commergants A investir dans les activitds
 
de transports, de stockage, etc...
 

Il faut 6galement noter que les grossistes de Bamako et
 
ceux de Mopti dependent 
de plus en plus de leurs homologues des
 
zones de production pour s'approvisionner en c~r~ale. Cette

6volution de la structure du circuit priv6 tend A sp~ciali-er les
 
agents de chaque cat~gorie dans tache
une sp~cifique donn~e.

Ainsi, les collecteurs sont responsables du ramasasge primaire

des cr6ales et de leur mise en sacs. 
 Les grossistes des zones

de production assurent la manutention et le transport. 
Notons
 
que le transport des c~r~ales 
s'effectue dans deux sens: du

march6 rural A Koutiala et de Koutiala A 
 Bamako ou Mopti, par

exemple.
 

Les grossistes des zones 
de production tendent A
stocker moins de c~r~ales par A ceux
rapport des centres de

consommation. 
 Ceux des centres urbains, des zones de
consommation semblent assurer une fonction 
 de stockage afin

d'assurer l'approvisionnement 
r~gulier des consommateurs des

villes. En effet, les grossistes de Bamako et de Mopti 
ont en
 
moyenne une dur~e de stockage de l'ordre de 4 semaines contre une

semaine ou 
 deux A Koutiala et A Sikasso. 
 Les premiers

maintiennent des stocks 
 minima en dessous desquels ils

s'approvisionnent A nouveau. 
Les d6taillants qui sont en contact

direct avec les consommateurs, se chargent 
 donc de la
 
distribution finale des c~r~ales.
 

3.3. 
 Circulation de l'information
 

La bonne circulation de l'information est capitale dans
le processus production-distribution pour 
 une meilleure gestion

des dcisions 
de planning et de production des diff6rents inter
venants.
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En effet, l'information sur les conditions d'offre et de demande
 
et sur les prix joue un role coordinateur des activit~s des
 
diff~rents acteurs. Cependant, ce role coordinateur des
 
informations du march6 West effectif que si les informations
 
sont disponibles et accessibles librement A tous les acteurs.
 

En ce qui concerne le march6 cir~alier, m~me si des
 
informations sur les prix sont disponibles, l'offre et la demande
 
restent inconnues aussi bien des producteurs que des commergants.
 

En g~n~ral, les agents int~grs dans une seule chaine
 
sont mieux inform~s sur les prix que les agents ind~pendants.
 
Les grossistes semblent Otre les mieux inform~s sur les prix tant
 
en aval qu'en amont. En effet, environ 80% des grossistes de
 
notre 6chantillon d~clarent Otre r-gulibrement inform~s chaque
 
semaine sur les prix dans les zones de production, chaque jour
 
sur les prix A la consommation. Les grossistes ventillent les
 
informations reaues aux collecteurs travaillant A leur compte, ce
 
qui permet aux poducteurs d'ftre inform~s.
 

Par contre, les commercants n'ayant aucun lien aussi
 
bien en aval qu'en amont sont inform~s avec un zertain retard par
 
les agents des chatnes pi. intLgrLes. En effet, un assembleur
 
inddpendant rencontr sur io march4 de Zangasso nous a affirm6
 
qu'il est mal inform6 sur les prix grossistes A Sikasso oi il
 
vend la plupart des c~r-ales qu'il ach~te.
 

Les informations utiles pour des decisions de long
 
terme ne sont pas disponibles. Par exemple, des informations sur
 
les tendances 6volutives de la production nationale et de la
 
demande ne sont accessibles ni aux commergants et 
 aux
 
producteurs. Le manque de telles informations emp~che des
 
decisions d'investissement soit dans les capacit~s de stockage ou
 
de transport A long terme. Des informations sur les innovations
 
en mati~re de conditionnement de collecte et de manutention des
 
c~r~ales ne sont pas disponibles A la majorit6 des commercants.
 

Les agents qui v~hiculent les informations du march6
 
sont g~n~ralement les envoy~s des grossistes eux-m~mes et les
 
transporteurs. En effet, les transporteurs qui fr-quentent
 
r~guli~rement les march~s ruraux informent les grossistes des
 
centres urbains sur 1'volution des prix en zone rurale.
 
Egalement les collecteurs travaillant au compte de grossistes,
 
infor-ment ces derniers sur la situation des prix des marchds
 
ruraux.
 



I1 faut aussi noter que l'information circule librement
 
entre grassistes d'une mdme ville, d'une part et entre grossistes

de locations diff~rentes mais faisant des 
 transactions ensemble.

C'est le 
 cas entre grossistes de Koutiala et 
 Mopti Ou CeUx deKoutiala et Bamako. 
 Il semble donc i.'il 
n'y ait pas de barridre
A l'information, mais 
c'est surtout l'inexistence de certains
 
types d'informations (ex.: 
 sur la production) qui est le
 
probl~me.
 

L'un des roles potentiels de 1'Etat serait de mettre A
la disposition des diff rents agents du 
circuit des informations
 
sur les prix, les besoins de consommation des principales villes
 
et l'offre rurale. 
 Ces informations pourraient Otre collecte~s
 
et trait~es par le service du Plan et de la Statistique pour @tre
eisuite diffus~es A la radio tout comme 
les programmes de
 
vulgarisation agricoles.
 

3.4. Financement
 

L'un des probl~mes majeurs du commerce de gros des
c~r~ales est le financement de l'activit6 et des infrastructures.
 
La plupart des grossistes interview~s dans nos enqu~tes d~clarent
 
travailler avec 
 leurs propres fonds. Seuls 
40% d'entre-eux
 
affirment avoir b~n~fici6 de 
 pr~ts. 
 Ces pr~ts pour la plupart

proviennent d'autres 
commergants ou de et
parents restent

essentiellement fondess sur 
des relations de confiance. Un seul
 
commergant nous a affirm6 avoir b~n~fici6 de prets bancaires.
 

Le Mali 6tant un pays musulman, la question des
int~r~ts sur 
 les emprunts faits par les grossistes pose toujours

des probl~mes. Tous ceux 
qui ont b~n~fici6 de pr~ts d~clarent

n'avoir pas d'int~r~t A payer. Cependant, des interviews
informelles rev~lent que g~n~ralement le gain r~alis6 par le

grossiste sur 
 le pr~t est souvent partag6. Si tel n'est pas le
 cas, lUint~r~t 
 est pergu sous forme de services rendus par le
grossiste. Par exemple, 
une personne qui prate A un grossiste

peut avoir recours A celui-ci, soit en lui empruntant A son tour

de 1 argent, ou en lui ach~tant des c~r~ales A cr~dit ou encore
 
en lui demandant l'accbs A son magasin de stockage. 
Le seul pr~t

bancaire qui 
 nous a 6t6 rapport6 portait 
sur une dur~e de trois

mois avec 
 un taux annuel d'int~r~t de 18%. 
 Des essais
d'estimation des 
int~r~ts des pr~ts que les commergants A Bamako
 
se font entre eux par interviews informelles revdlent que les
 
taux d'int~r~t du credit 
 informel restent tr~s 6lev~s. Ils
 
peuvent atteindre 20% par mois et mgme plus.
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Il faut en outre noter que la pratique de la formule de
 
vente A terme entre grossistes des zones de production et ceux
 
des centres de consummation se d~veloppe de plus en plus due A
 
laugmentation des transfer-ts inter-rgionaux de c~r~ales suite A
 
la lib~ralisation de 1981. En effet, certains commergants de 
Kout ala. a-firment qu'ils font des livraisons de c~r~ales A 
cr~dit A Bamako et A Mopti. Les grossistes de Bamako confirment 
ces dires et pr~cisent que g~n~ralement le prix au comptant est
 
nettement infRrieur au prix A cr~dit. Mais d'une ,aanire
 
g~n~rale, la difference entre le prix au comptant et le prix A
 
cr~dit n'exc~de pas 10 F.CFA/Kg. En effet, nous avons observe un
 
cas o6 le prix au comptant 6tait de 65,3 F.CFA/Kg contre
 
70 F.CFA/Kg A cr~dit d'o6 une difference de 4,7 F.CFA/Kg pour une
 
dur~e de 7 jours. Ceci donnerait un taux d'int~rOt implicite de
 
7,2% sur une.dur~e d'une semaine.
 

Encore une fois, l'accbs au cr~dit reste fond6 sur des
 
relations de confiance. Les delais de paiement d~passent
 
rarement un mois pour les ventes A credit et 3 mois pour les
 
emprunts des grossistes. Nous navons pas encore une id~e
 
precise du taux de d6faut et du non respect du delai de paiement
 
des pr~ts consentis ou faits par les grossistes. Il faut
 
cependant noter que les grossistes qui avancent des fonds A des
 
collecteurs d~clarent que ces fonds peuvent Otre perdus. Ceci
 
nous a 6t6 confirm6 A Koutiala par un grossiste qui precise que
 
le cas est plutOt rare.
 

Gn~ralement, le collecteur peut engager les fonds
 
regus d'un grossiste dans des transactions de c~r~ales ou toute
 
autre activit6 avant de livrer les c~r~ales promises. En effet,
 
il West pas rare que collecteurs revendent deux A trois fois les
 
c~r~ales collect~es A des grossistes autres que ceux qui les ont
 
financ6, afin de r~aliser des gains additionnels. Toutefois, en
 
r~gle g~n~rale, les collecteurs remettent toujours soit les
 
c~r~ales ou les fonds regus au grossiste.
 

Le syst~me priv6 de commercialisation des cir~ales
 
b~n~ficie tr~s peu du cridit bancaire. Les activit~s des gros
sistes sont principalement financdes par le credit informel. La
 
pratique du cr~dit fournisseur au niveau des grossistes signifie
 
que le poids du financement du secteur repose sur les grossistes
 
des zones de production. Ce sont eux qui assurent presque tout
 
le financement de la collecte primaire et le transport des
 
c~r~ales. Puisque les achats sur les march~s ruraux se font au
 
comptant, les grossistes des zones rurales doivent disposer de
 
ressources assez importantes pour assurer le transfert des
 
c~r~ales des zones de production vers les centres urbains. Par
 
exemple, pour la Campagne 1985/86, nous avons estim6 la valeur
 
moyenne des achats des grossistes de Koutiala pour la p~riode
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d'Octobre A Mars A un montant de 184.446.000 F.CFA. (Voir

MSU-CESA Projet S6curit6 Alimentaire, Document de Travail
 
No.86-03). 
 Avec des delais de rotation d'un mois, le besoin de
 
financement serait de l'ordre de 30.741.000 F.CFA pour ces
 
grossistes. Avec 21 grossistes A Koutiala, 
ceci implique des

besoins individuels moyens de 1.463.800 F.CFA pour d~marrer la
 
campagne sur la base d'un mois 
de rotation de stocks. Mais en
 
r~alit6 le delai de 
 rotation est g~n~ralement de deux semaines,
 
ce qui ram~ne les besoins de financement A 731.900 F.CFA soit
 
environ 732.000 F.CFA par grossiste. Or les montants du cr~dit
 
informel contract6 par ces derniers atteignent rarement 300.000
 
F.CFA. Ceci suppose que les grossistes assurent leurs activit~s
 
surtout grace A leurs fonds propres.
 

Les grossistes des villes comme Bamako et Mopti qui

b~n~ficient du cr~dit fournisseur de ceux 
de Koutiala et Sikasso
 
ont un besoin moins important du credit. Cependant il faut noter
 
que certains grossistes de 
 Ramako ou Mopti peuvent financer les
 
activit~s de collecte de leurs homologues de Koutiala et Sikasso.
 

En r~sum6 nous dirons que le circuit priv6 du march6
 
c~r~aiier est surtout caract~ris6 par la faiblesse du cr~dit
 
bancaire. Ce secteur a surtout recours au 
 credit informel dont
 
1 acc~s est li6 aux relations de confiance et dont les montants
 
sont faibles. Une telle situation du credit emp~che des
 
investissements importants dans les infrastructures du marketing.

En effet, on constate g~n~ralement que le niveau d'6quipement du
 
secteur priv6 du commerce des c~r~ales est trbs faible.
 

3.5. R~glementation
 

La rtgelmentation du commerce des c~r~ales au Mali 
a

6volu6 de concert avec l'volution politique du Mali. Aussitt
 
apr~s l'ind~pendance en 1960, 
 le Mali opta pour une gestion

6tatique de son 6conomie. A le commerce
ce titre, int6rieur et
 
ext~rieur 6tait 
 confi6 A des organismes 6tatiques. En effet, la
 
Soci~t6 Malienne d'Importation et d'Exportation (SOMIEX) fut
 
charg~e de 1'exportation de tous les produits y compris le coton
 
d'une part, de l'importation et de la distribution 
 des biens de
 
consommation courants d'autre part.
 

L'Office Malien des Produits 
Agricoles (OPAM) avait
 
alors le monopole 16gal de la commercialisation des c~rdales dont
 
les prix d'intervention 6taient 
fixes par l'Etat. Le secteur
 
priv6 6tait lgalement exclu de toute commercialisation de
 
produits c~r~aliers. Cependant, le statut ill~gal du secteur
 
priv6 ne l'a pas emp~ch6 de se livrer A la commercialisation des
 
c~r~ales malgr6 une forte repression A 1'eridroit des commercants.
 
L'interdiction alors faite aux 
 commergants priv~s de commn'r
cialiser, s'inscrivait dans la logique du r~gime'de l'6poque dont
 
l'objectif 6tait la socialisation de tous les aspects de la vie
 
dconomique du pays.
 



26
 

Les raisons pour une telle option dtaient de deux
 
ordres:
 

- IddologiQue 

Les commergants traditionnels 6taient pergus
 
comme les satellites des anciennes maisons coloniales de
 
commerce.
 

A ce titre, ces derniers n'dchappaient pas A
 
l'pith~te d'exploiteurs du peuple; leurs marges commerciales
 
6taient vues comme des plus - values. Donc, pour des raisons
 
d'6quit6 sociale et pour satisfaire l'thique socialiste, toute
 
activit6 commerciale devrait Atre monopole de l'Etat afin de
 
mettre fin A l'exploitation coloniale dont la continuation serait
 
assur~e par la classe des commergants. Dans un tel environnement
 
id~ologique, un monopole d'Etat sur la collecte, l'exportation et
 
l'importation des c~r~ales n'6tait que logique dans la 
 mesure oa
 
durant la d~cennie 60' le secteur agricole occupait pr~s de 90%
 
de la population et contribuait pour pr~s de 55% du PIB (Jacques
 
Lecaillon et Christian Morisson, 1986).
 

- Economique 

L'Etat comptait 6normement sur son secteur
 
agricole apr~s son accession A l'ind~pendance pour financer
 
l'effort de d~veloppement. L'agriculture devait s'autofinancer A
 
partir des prix r~mun~rateurs qui seraient accord~s aux produc
teurs, d~gager les ressources n~cessaires pour les
 
investissements, et assurer un approvisionnement r~gulier des
 
villes en c~r~ales A bas prix.
 

Pour atteindre ce triple objectif, l'Etat se chargea du
 
marketing des c~r~ales en vue d'assurer des prix stables et
 
r~mun~rateurs aux producteurs dans le but de permettre des
 
investissements dans 1'agriculture. Le monopole de 1'Etat visait
 
aussi A assurer l'approvisionnement r~gulier des centres urbains
 
A des prix stables et abordables pour tous les consommnateurs.
 
Mais en r~alit6, les prix aux producteuri ant toujours 6t6 fix~s
 
A des niveaux bas et ceitx A la consommation ant 6t6
 
subventionn~s. La prise en charge de la commercialisation par
 
l'Etat visait en un mot A extraire le surplus agricole par un
 
systeme de taxation substile via les bar@mes de prix pour
 
financer les efforts de d~veloppement du secondaire et du
 
tertiaire.
 

Il faut attendre 1968 pour voir le secteur priv6 plus
 
ou moins toldrd A la faveur d'un changement de r~gime. Mrme si
 
le secteur restait dans un statut illegal, il opdrait au grand
 
jour. Ii y eut mame une tentative de lib~ralisation du march6
 

A/k
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c~rdalier en 1972 qui 
ne dura qu'une seule annde. L'6chec de la
 
libdralisation intervenue en 
1972 est expliqud par le non-respect

des contrats de livraison passds par 1'OPAM avec certains commer
gants A qui 
avaient 6t6 accordds des cr-dits de campagne. En un
 
mot, ce fut 1'4ncapacit6 du secteur A
privd assurer
 
l'approvisionnement en cdrdales des 
 villes que 1'Etat a retenu
 
comme raison de 1'6chec. En r~alit6, il semble que non seulement
 
1'OPAM avait avanc6 ses fonds A n'importe qui, mais que les
 
contrats de livraison devraient Otre respect~s dans la limite des
 
prix fixes par l'Etat. Or il semble que les prix du march6 priv6

aient 6t6 sup~rieurs aux prix officiels. Ceci expliquerait

pourquoi les commergants nont pas livr6 
 de grains A I'OPAM, 
parce que pouvant r~aliser sur le march6 priv6 des marges
sup~rieures A celles que laissaient d~gager les bar~mes de prix

officiels. Ceci reflute 1'hypoth~se d'une incapacit6 des
 
commergants A approvisionner le march6.
 

Apr~s cette tentative, la tolerance A 1'6gard du
 
secteur priv6 dimunia jusqu'en 1981, annde qui vit la libdralisa
tion du march6 des mil-sorgho-mais, celle du paddy intervenant en
 
1986.
 

Face A des d6ficits de plus en plus inqui~tants de
 
I'OPAM et A la baisse de la production agricole d'annde en annie,

1'Etat malien devint de 
plus en plus d~pendant des importations
 
et des aides c~r~ali~res pour satisfaire les besoins alimentaires
 
du pays. Le cycle de s~cheresse qui s'est install6 dans le Sahel
 
A partir des anndes 70' explique en partie la baisse de la
 
production c~r~ali~re, mais le constat g~n~ral est que 
 la
 
politique des prix d'intervention de l'Etat sur le march6
 
c~r~alier est responsable, dans une large mesure, de la chute de
 
la production. En effet, avant la d~cennie 70' les prix aux
 
producteurs 6taient 
 jug~s trop bas pour encourager la production

c~r~ali~bre.
 

La performance insuffisante de 1'OPAM dans ses

fonctions de collecte et de distribution des cdr~ales conjugude
 
avec la n~cessit6 de proc~der A 
 des reformes profondes de la
 
gestion 6tatique de 1'6conomie aboutissent A la reconnaissance du
 
role majeur que le secteur priv6 peut jouer dans le processus de
 
d~veloppement. A la s:Aite de la reconnaissance du role du marchs 
libre dans la stimulation de la production agricole, une nouvelle 
r~glementation en mati~re de commercialisation des c~r~ales voit 
le jour en 1981. En effet, c'est la Loi No. 82-35/ANRM du 8 
F~vrier 1982 qui fixe d~sormais le r~gime du commerce des
 
cdr~ales.
 

Cette loi du 8-2-1982 stipule que le commerce des
 
c~r~ales au Mali est 
 ouvert A toute personne physique et morale
 
agr66e comme commergant.
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Cependant, ces personnes sont 
 soumises aux obligations
 
suivantes:
 

1. Concourir A la constitution du stock de
 
s~curit6 alimentaire de l'OPAM soit par une partie de leurs
 
achats locaux, soit par leurs importations selon des modalit~s
 
qui nont pas 6t6 d~termin~es.
 

2. Fournir aux Affaires Economiques (comme

police 6conomique) tous renseignements sur leurs achats et leurs
 
stocks.
 

3. Respecter les prix aux producteurs et les
 
prix de vente autoris~s.
 

4. Exception faise des cas d'autorisation du
 
Ministre du Commerce, ne jamais exporter des c~r~ales.
 

5. D~poser une caution bancaire de 1.500.000 CFA
 
pour avoir le droit d'importer des c~r~ales.
 

6. Pqss~der en tout premier lieu une patente du
 
commerce g~n~ral.
 

Les cominergants de c~r~ales, sp~cialement les
 
grossistes peuvent recruter des collecteurs pour travailler A
 
leur compte. Ceci signifie que les collecteurs peuvent exercer
 
leurs activit~s avec une procuration d'un grossiste. Il ressort
 
de cette loi que mgme si les activits commerciales du secteur
 
priv6 sont 16galis~es, ces dernibres doivent s'exercer sous le
 
contr~le de l'Etat. En effet, l'obligation faite aux commergants

de respecter les prix fixes par 
 l'Etat et de concourir A la
 
constitution 
du stock de s~curit6 autorise les contrOles
 
intempestifs des Affaires Economiques et limite les possibilit~s

de mouvements des prix du march6 en dehors des fourchettes de
 
prix d~finis par l'Etat.
 

Il apparait clairement que l°Etat n'a jamais voulu s e
 
d~partir totalement de son contr~le sur la commercialisation des
 
c~r~ales. La lib~ralisation intervenue en 1981 West en fait que

partielle dans la mesure o4 les prix du march6 
ne sont pas
autorisds, th~oriquement, A fluctuer selan l'offre et la demande. 
Mais en r~alit6, comment se passent les choses sur le march6 
c~rdalier? Le constat g~n~ral est que cette r~glementation est 
en fait th~orique puisque bon nombre de commergants de c~r~ales 
nont pas d~posd de caution bancaire. Mais en r~gle g~n~rale, 
tous les grossistes possbdent des patentes. Cependant, il est
 
frequent de rencontrer des collecteurs sur les foires rurales qui
 
ne possbdent ni patente ni procuration d'un grossiste.
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II faut noter que les prix officiels tant niveau
producteurs que consommateurs nont jamais 6t6 respect~s. 
C'est
 
ce qui explique en grande partie les 
 cas de confiscation de

c~rdales de commergants qui ant 6t6 signals entre 
1981 et 1984.

Durant la mauvaise campagne de 1984/85, 
 certains commergants

auraient 6t6 obliges de csder aux 
 prix officiels 10% de leurs

achats aux agents de I'OPAM sur les 
foires rurales. Cette

situation est 
 ennuyeuse pour les commergants dans la mesure o4

durant cette campagne les prix 
 du march6 6taient de lain

sup~rieurs aux prix officiels. 
 Elle peut en outre d~primer les

prix aux producteurs dans la mesure 
oa l'ach~teur ventile cette
 
perte sur les prix s'appliquant A 1'ensemble de ses achats.
 

En conclusion nous 
dirons que la r~glementation

actuelle ne favorise pas 1'6panouissement du circuit priv& dans
 

mesure oa 1 intervention
la de 1'Etat est rest~e omniprisente

th~oriquement et pratiquement. 
 En ann~es de bonnes r-coltes
 
comme la Campagne 1985/86, les commergants sont plus libres et la

r-glementation West 
ni respect~e dans toute sa logique, ni

renforc~e par 1'Etat. 
Mais en ann~es de p~nurie, 1'Etat renforce
 
cette derni~re pour 
assurer le ravitaillement r~gulier de sa
 
clientele cible.
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CONCLUSION
 

L'analyse de la structure du march6 cir~alier revble une
 
organisation du secteur priv6 capable d'assurer le transfert des
 
c~r~ales des regions de surplus vers celles d~ficitaires, m~me si
 
la coordination verticale des diff~rents niveaux n'est pas

parfaite. 
 Quelques-uns des probl~mes de coordination et
 
d'intdgration verticale peuvent s'expliquer par le fait que le
 
secteur priv6 a 6t6 mis hors-la- loi depuis longtemps. Avec la
 
lib~ralisation intervenue en 1981, nous assistons d'ores et d~ja
 
A une coordination des diff~rentes 
activit~s des diff~rents
 
agents impliqu~s dans le marketing des c~r~ales. Cependant,
 
cette 6volution surtout
souffre des diff rentes clauses de la
 
r~glementation en matibre de commerce des c~r~ales, du manque
 
d'infrastructures de march6 de gros surtout A Bamako et de la
 
limitation de l'acc~s des grossistes au credit bancaire. L'un
 
des roles que 1'Etat pourrait Otre amen6 A jouer, reste la
 
collecte, le traitement et la diffusion des informations sur les
 
prix, l'offre et la demande II pourrait construire des magasins
 
de stockage A une place A Bamako et Mopti oa les grossistes des
 
zones de production d~poseraient leurs c~r~ales en attendant de
 
pouvoir les vendre. Ce serait aussi des places oa l'offre et la
 
demande des grossistes pourraient se rencontrer.
 

Il serait aussi souhaitable que les grossistes aient l'acc~s
 
aux credits de campagne A l'instar de I'OPAM. En out-e, la
 
contribution des grossistes A la constitution du stock de
 
sdcurit6 devrait se faire en 
fonction des coOts d'acquisition des
 
c~r~ales et d'une certaine marge et non conform~ment aux bartmes
 
de prix officiels. Il faut aussi se poser la question de savoir
 
si la r-glementation actuelle qui ne fait pas de diffdrence entre
 
commergants de c~r~ales et 
ceux du commerce g~n~ral, n'incite pas

les commergants A investir dans l'infrastructure du marketing
 
malgr6 que cette r~glementation favorise 1'entree dans le syst~me

de commercialisation. En effet, on peut se demander si les
 
commergants d'occasion qui ont des contrats avec I'OPAM ont une
 
incitation d'investir dans l'infrastructure de marketing.
 

Un autre domaine d'intervention de l'Etat serait la
 
r-glementation des contrats entre 
grossistes en d~finissant des
 
normes de sanction pour leur non respect. Des libell~s standard
 
de contrats peuvent &tre mis A la disposition des grossistes par 
1'Etat qui garantirait le respect des termes qui y sont contenus. 
De telles mesures r~duiront les incertitudes li~es A la demande 
permettant ainsi un meilleur planning des activit~s d'achat et de 
vente des grossistes des zones de production. Ces mesures 
pourraient 6galement accl~rer la coordination verticale du 
syst~me qui commence d~jA A voir le jour depuis la lib~ralisation 
de 1981.
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