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Le courant des rdcentes r~formes en faveur d'une libdralisation progressive des 
marches des produits agricoles (c6r6ales en particulier) tend souvent 6 alimenter des 

anticipations simplistes quant aux effets 6conomiques classiques d'une concurrence parfaite 
sur I'allocation des ressources dans la production agricole et I'acc~s des populations aux 
produits agro-alimentaires. La restructuration du march6 c6r6alier au Mali a certes contribu6, 

par la l6galisation de l'intervention des op6rateurs priv6s, A6lever le niveau de concurrence 
ouverte entre les commerants clients des agriculteurs et fournisseurs des consommateurs. 
La libert6 de choix d'interlocuteurs ainsi offerte par la lib6ralisation r6sulte, dans une mesure 
appr6ciable, en une transparence des operations commerciales et une fluidit6 plus 6lev6e du 
mou-ament des produits entre zones productrices excddentaires et zones de consommation 

marchande. 

Les principaux r6sultats des 6tudes du projet de recherche CESA-MSU-USAID sur le 
suivi du PRMC au cours des cinq derni~res ann6es permettent toutefois de nuancer 
sensiblement les effets catalytiques anticip6s des r6formes de libdralisation sur la production 
et la commercialisation des c6r6ales. Ces rdsultats ont surtout trait 6 I'examen critique de 
plusieurs hypothbses implicites au module thdorique sous-tendant la dynamique des 
incitations pr6sumdes du PRMC. Cette note resume ces conclusions dont elle d6gage les 
implications majeures pour les politiques relatives aux activitds de production et de 
commercialisation des c6rdales et, d'une mani~re plus gbn6rale, aux strategies de 

d6veloppement agricole au Mali. 

L'auteur de cette note est 6galement Professeur Associ6 au Ddpartement d'6conomie 
agricole Michigan State University, (U.S.A.). En tant que chercheur principal, ilassuma de 
1985 A 1987, les fonctions de concepteur, d'initiateur et de chef du Projet d'6tude CESA-
MSU-USAID r6alis6 en deux phases (1985-87 et 1988-89) et centr6 sur I'analyse des effets 
du PRMC sur le comportement des acteurs et les performances du syst~me alimentaire au 
Mali. 
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1. Dichotomie entre ProducteursAgricoles et Consommateurs Urbains 

IIest courant, pour fins d'analyse des politiques 6conomiques, de traiter le producteur 
et le consommateur comme deux entitds distinctes. Si une telle s6paration dichotomique 
reste valable en ce qui concerne les biens et services r~sultant d'une activit6 de 
transformation notoire et rev~tant ainsi une forte valeur ajoutde des secteurs secondaire et 
tertiaire, elle 'est beaucoup moins pour des produits relativement bruts (peu transformds) tels 
que les c6r6ales. Tout d'abord, I'autoconsommation marqu6e dans les campagnes fait du 
producteur agricole le premier et principal client de ses piopres c6r6ales. Par ailleurs, le 
monde rural est tr~s hdt6rog~ne dans sa composition, une partie non ndgligeable de la 
population des campagnes vivant d'activitds principales autres que I'agriculture. 

Au-delA de ces constats, un fait d'importance pour les politiques alimentaires est que, 
m~me dans les zones au potentiel agricole le plus 6lev6, la production vivri~re d'une 
proportion importante des exploitations agricoles ne suffit pas , couvrir les besoins 
alimentaires des families concern6es. Au m6me titre que les consommateurs urbains, ces 
families doivent faire largement appel au march6 pour satisfaire leurs besoins alimentaires 
par des achats importants. Pendant les deux bonnes campagnes de production 1985/86 
et 1986/87, par exemple, 28% d'un 6chantillon de families agricoles de la CMDT effectuaient 
des achats nets positifs de c6r6ales pour combler le d6ficit de leur propre production. Dans 
I'OHV, cette proportion s'6levait & 72% des families, avec des achats nets de c6rdales 
6quivalant en moyenne 6 20% de leur propre production de mil, sorgho et maIs. Suite Ades 
campagnos de production moins bonnes comme celle de 1987/88, virtuellement toutes les 
families agricoles des sous-zones moins arrostes comme le nord de I'OHV (Sirakorola, 
Banamba, Tougouni, etc.) acquibrent au moins un-tiers de leur disponible c6rdalier annuel 
sur le march&. 

Les observations ci-dessus ont deux implications majeures pour les politiques 
alimentaires. Premirement, I'am6lioration du sort alimentaire des families agricoles dont la 
production vivribre reste en dessous du seuil d'autosuffisance passe ndcessairement par un 
accroissement sensible de leur revenu global, par le biais soit d'une augmentation de leur 
capacit6 de production agricole ou d'un renforcement des activit6s rurales non-agricoles de 
diversification de leurs revenus. Deuxi~mement, toutes politiques destin6es Arelever les prix 
aux producteurs des cdrdales sans mesures d'accompagnement compensatrices en faveur 
des consommateurs les plus ddmunis affectent n6gativement les families agricoles d6ficitaires 
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au m6me titre que les consommateurs urbains. Ceci, d'autant plus qu'en I'absence d'un 
accroissement de revenu, des prix plus 6lev~s r~sultent en une chute du pouvoir d'achat de 
ces families qui, comptant parmi les plus pauvres du monde rural, affectent souvent jusqu'6 
75% de leur budget implicite global &la couverture de leurs besoins c~r~aliers. En d6finitive, 
les politiques de rel~vement de prix au producteur des c6r6ales pose, par leur effet d'arme 
Adouble tranchant, le s~rieux dilemme de contribuer Astimuler la production au niveau des 
exploitations agricoles jouissant d6j6 d'une certaine capacit6 pour ce faire, tout en d6primant 
le revenu r6el (pouvoir d'achat) des families agricoles les plus pauvres qui, du reste, 
repr6sentent une part du march6 significativement plus importante que les consommateurs 
urbains en ce qui concerne les c6r~ales pluviales traditionnelles (mil, sorgho et ma's). 

2. Interactionsentre March6s des Produitset March6s des Facteurs de Production 

L'une des hypothbses fondamentales sous-tendant conceptuellement I'effort de 
liberalisation du march6 c~r~alier sous le PRMC 6tait que la trop forte emprise administrative 

du secteur priv6 sur la commercialisation des vivres r~sultait, par le jeu des bar~mes officiels, 
en une d6pression des prix aux producteurs par une taxation implicite de ceux-ci au profit 
des consommateurs clients de I'OPAM. Partant, les signaux de prix pergus par les 
producteurs perdaient leur r6le incitateur sur la production. En r6tablissant une certaine 
"v6rit6 des prix', la lib6ralisation du commerce des c~r6ales devrait alors induire les 
agriculteurs Aaccroitre sensiblement leur production de surplus pour le march6. IIs'agit 16 
d'une logique classique de comportement micro-6conomique qui sous-entend toutefois 
I'absence de contraintes limitatives A d'autres niveaux syst6miquement li6s des fili~res 

c6r6ali6res concern~es. 

En effet, la r~ponse du producteur agricole 6 tous signaux incitatifs (prix par exemple) 
d~pend d'un couple indissociable d'ingr~d'ents: le vouloir" (ou la propension) et le "pouvoir" 
(ou la capacit6). Si l'on admet d'une mani~re classique que la rationalit6 du producteur 
suppose une r6action positive par I'accroissement de sa production et de son offre en 
r6ponse 6 une augmentation effective du prix d'un produit agricole donn6 (mil par exemple), 

la traduction en r6alit6 d'une telle propension rationnelle n'en d6pend pas moins de la 

capacit6 de I'agriculteur & acc6der aux facteurs de production (terre, main-d'oeuvre, 
6quipement, intrants) et Ades technologies aptes &porter rapidement sa production A la 
hausse. La seule lib~ralisation des marrh~s c6r~aliers, aussi performante puisse-t-elle 6tre 
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pour induire des prix incitatifs aux producteurs, ne saurait r~sulter en une r6ponse positive 
de la production tant que persisteront des contraintes majeurs dans les march6s des facteurs 
de production: difficult6s d'acc6s A [a terre, probl~mes d'approvisionnement en mat6riel et 
Intrants, acc~s Inad~quat au cr6dit, etc... 

A ce propos, les r6sultats d'6tudes diverses mettent en 6vidence que dans la situation 
actuelle, seuls les agriculteurs assez bien 6quip6s et encadr6s des zones de la CMDT et, 
dans une moindre mesure, de I'OHV, sont en mesure de r~pondre promptement et de fagon 
sensible a de meilleurs prix des c6r6ales pluviales, soit par substitution entre cultures de 
rente (coton) et cultures vivri~res sur les surfaces d~jA cultiv~es, ou par une certaine 

extension de leurs surfaces emblav6es totales. La raison fondamentale do cet argument est 
que contrairement aux autres zones agricole; du Mali, les producteurs de ces deux zones 
b6n6ficient d'une certaine dispoliubilit6 de terres de bonne qualit6, de meilleures 

connaissances techniques v6hicul6e.%par un tandem recherche/vulgarisation relativement 
efficace et de syst6mes relativement performants de credit agricole et de distribution 
d'intrants et de mat6riel. Pour produire leur effet stimulateur anticip6 sur la production 

c6r~ali~re, les efforts de lib6ralisation des march6s c6r6aliers doivent, dans une vision 
syst6mique, s'accompagner d'efforts tout aussi importants dans le but d'am6liorer 

l'organisation, le fonctionnement et les performances des march6s des principaux facteurs 

de production agricole. 

3. Synergies entre Cultures Vivribres et Cultures de Rente 

L'une des controverses les plus tenaces des strategies de d6veloppement agricole 
en Afrique sub-saharienne porte sur le choix entre [a promotion des cultures de rente 
(d'exportation) et celle des cultures vivri~res pour un degr6 d'autosuffisance alimentaire plus 
6lev6. La persistance de cette controverse s'explique essentiellement parce qu'entre ces 
deux cat6gories de cultures, la vision g6n~rale privil~gie souvent les aspects de substitution 
(comp6tition pour les facteurs de production agricole) par rapport aux aspects de 
compl6mentarit4 (synergies) aussi bien dans les syst~mes de production qu'au niveau 
macro-6conomique. Or, pour des raisons tant logiques qu'empiriques, les relations entre 
cultures de rente et cultures vivri~res plaident en faveur d'une strat6gie de compl6mentarit6 

synergique plus forte aussi bien au niveau micro-6conomique de I'exploitation agricole que 

sur le plan national. 
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Les 6tudes du projet CESA-MSU-USAID ont par exemple d6montre qu'en 1985/86 
et 1986/87, la production c6r~alibre par t6te des exploitations agricoles fortement engag6es 

dans la culture cotonni-re en zone CMDT s'6levait A2,7 fois celle des unit6s de production 
agricole fonci~rement c6r6alires en zone OHV. Apr6s des transactions nettes (ventes, trocs 
et dons) d'environ 10% de leur production vivri~re totale, les exploitations en zone cotonni6re 

affichaient un disponible c6r6alier net exc6dant de plus d'un an leurs besoins 
d'autoconsommation estim6s A.138 kg par personne et par an pour les deux campagnes 

consid6r6es. Ce degr6 appreciable de s6curit6 alimentaire familiale des producteurs de 
coton contraste fortement avec celui des families agricoles de 'OHV qui, en d6pit d'achats 
c6r6aliers nets correspondant A 20% de leur propre production, arrivaient Apeine Acouvrir 
leurs besoins annuels de consommation. 

Le contraste de performance ci-dessus r6sum6 trouve son explication non seulement 

dans les compl6mentarit6s agronomiques entre le coton et les c6r6ales (rotations de culture, 
arri~re-effet d'engrais, etc.) dans les syst~mes de production, mais aussi et surtout dans une 
logique d'interactions micro-6conomiques entre investissement, accumulation de capital et 
productivit6 globale. La croissance soutenue de la production et du revenu de la filibre 
cotonnibre est assur~e par une strat~gie articul6e autour d'un ensemble d'activit6s 

veticalement coordonn6es: recherche et vulgarisation, distribution d'intrants, provision de 

cr6dit, transformation, commercialisation, infrastructure routi~re. L'am~lioration auto
entretenue de ces 6lments par le revenu de la fili~re du coton contribue directement et 
indirectement promouvoir la productivit6 des fili6res des c~r6ales pluviales: I'6quipement 

de culture attel6e ainsi acquis s'utilise dans toutes les cultures, les connaissances techniques 
v~hicul~es par la vulgarisation pour le coton pr6disposent les agriculteurs A des initiatives 

d'innovations pour les c6r6ales, tandis que le credit agricole et le revenu cotonniers servent 
de garants pour faire face aux besoins monetaires incompressibles et pour le financement 

et la gestion du risque des innovations technologiques. 

ii devient ains; possible, A travers la logique de la chalne revenu-investissement. 

productivit6, de d6fendre une vision strat~gique du d6veloppement agricole ob, par 
compl6mentarit6 synergique, certaines cultures de rente serviraient de locomotives pour 

propulser A moyen et long termes les cultures vivri6res. En matibre de politiques de 
d6veloppement rural, une telle vision peut 8tre d'autant plus appropri~e qu'il est 6galement 

6tabli que tout effet positif 6ventuel de la lib~ralisation des march6s sur les prix au producteur 

profite essentiellement aux producteurs exc~dentaires dotes de sources alternatives de 
revenus mon6taires substantiels leur permettant d'attendre les pdriodes de prix 6lev~s (saison 
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de soudure) pour effectuer le gros de leurs ventes c~r~alibres. 

Les relations sync:-?iues ainsi d~crites entre cultures ne sauraient toutefois constituer 

des 616ments justificatifs d'une politique de passivit6 &I'6gard des cultures vivribres et ce, 

pour deux raisons essentielles. Premibrement, I'exploitation du fort potentiel lateni de 
riziculture irrigu6e constitue sans doute, &moyen et long termes, une des options les plus 
prometteuses d'une s6curit6 d'approvisionnement c~r~alier auto-centr~e pour le Mali. 

L'importance giandissante du riz est 

6galement renforc~e par le caract~re de culture de rente que lui conf~re une demande 
marchande sans cesse croissante (au rythme de 5% par an) a,/ec l'urbanisation rapide de 
la population. Une 6tude r6cente d'avantages comparatifs indique que le riz produit par 
virtuellement tous les systbmes de production du pays est comp~titif avec le riz import6 sur 
le march6 national et pourrait I'8tre, sous r6serve de la controverse relative , la sur-6valuation 

du Franc CFA, m~me dans certains pays du march6 regional ouest-africain. IInen demeure 

pas moins 6vident que des efforts substantiels de recherche et d'am6lioration des 
technologies d'am~nagement, de production et de transformation soient requis pour 
pr6server et renforcer cet avantage comparatif, tel que le sugg6re la comp6titivit6 sup6rieure 
du riz des projets ARPON et RETAIL sur celui du reste de I'Office Ju Niger et des operations 
riz S~gou et Mopti. Ceci en appelle &la mise en oeuvre et au renforcement d'une strat~gie 

d6lib6r6e pour r6duirc ls coOts de production et de transformation via une augmentation 

sensible des rendements en paddy at en riz et une plus forte participation des exploitants 

agricoles &la gestion et la maintenance des p~rim~tres am6nag6s. 

Deuxi~mement, la productivitY, donc les coots de production des c6r6ales s~ches (mil 
et sorgho en particulier) ont une incidence directe sur la comp6titivit6 g6n6rale de 
I'agriculture, aussi bien sur les marches int~rieurs qu'a I'exportation. En valeur, ces c6r~ales 
repr6sentent une part pr~pond6rante pouvant s' lever jusqu'aux trois-quarts du revenu 
implicite global des m6nages des agriculteurs. Partant, la r~mun6ration du travail, facteur 
dominant des syst6mes de production extensifs, est directement fonction du coot 

d'alimentation de la main-d'oeuvre familiale, donc des coots de production des c6r6ales 
concern~es. Or, les cultures vivribres pluviales, jusqu'ici parents pauvres des programmes 
et projets de recherche, de vulgarisation et de d6veloopement agricole, restent caract~ris6es 

par leurs faibles rendements et, par cons6quent, par des coots de production unitaires 
dlev6s. IIs'en suit qu'en retour de leur effet synergique sur les productions vivri~res, les 

cultures de rente telles que le coton tout comme les autres fili~res de produits d'exportation 
gagneralent en comp6titivit6 par des actions de recherche-vulgarisation (am6lioration 
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vari6tale, Intensification, etc.) propres 6 augmenter et stabiliser sensiblement les rendements 
des c6r6ales s6ches, pour ainsi r6duire les coits de production unitaires et leur incidence sur 
les coOts Internes do la main-d'oeuvre. 

4. Lib6fraisation des March6s, Fiscalit6 et Croissance Agricole 

L'interaction entre les r6formes de lib6ralisation des march6s et les politiques fiscales 
AI'endroit du monde rural constitue un autre point strat6gique de la dynamique actuelle du 
d6veloppement rural en g~n~ral et de la croissance agricole en particulier au Mali. Outre les 
forts pr6lvements multiformes sur les revenus des filiires de produits d'exportation, les 
politiques d'imposition directe (imp6t do capitation en particulier) circonscrivent dans une 
large mesure les strategies de survie et/ou de d6veloppoement auto-centr~es des families 
rurales. Partant, les effets stimulateurs recherch6s &travers la concurrence engendr~e par 
les politiques de lib6ralisation sont tr~s souvent contrecarr6s par les effets inhibiteurs du 
niveau et de la gestion temporelle des imp6ts et taxes imput6s aux paysans. 

Une illustratbn 6loquente de cet argument est qu'en 1985/86 et 1986/87, plus du 
tiers (37%) d'un 6chantillon de families agricoles dans I'OHV effectuaient des ventes de 

c6r6ales malgr6 un niveau de production nori-exc6dentaire et souvent largement d6ficitaire 
par rapport A leurs besoins d'autoconsommation. Dans la m~me zone, pros de 70% des 
ventes c6r6alibres des agriculteurs se faisaient pendant les trois premiers mois (Novembre-

Janvier) suivant les r~coltes et 71% des vendeurs classaient le paiement des imp6ts et taxes 
diverses au premier rang des motifs de leurs ventes de c6r6ales. Au cours des mnmes 
campagnes, 72% de ces families devaient, en s'endettant le plus souvent, racheter 
d'importantes quantit6s de c6r~ales pour leur survie en p~riode de soudure. La nature et la 
gestion des politiques fiscales , I'endroit du monde rural contribueraient ainsi renforcer 
toute opportunit6 d'exploitation pr6sum6e des agriculteurs les plus pauvres par les 
commergants, en mettant les premiers 6 la merci des seconds par I'entretien d'un cercle 
vicieux de ventes pr~coces forc6es sans surplus r6els aux bas prix pr6valant en p6riode des 
rcoltes et d'endettement par des achats Acredit aux forts prix de la p6riode de soudure. 

L'ins6curit6 alimentaire familiale ainsi engendr6e comporte deux implications majeures 
pour les politiques fiscales. En premier lieu, le fardeau fiscal impos6 aux families agricoles 
d6fie souvent toute logique de revenu imposable. A titre d'exemple, I'imp6t de capitation et 
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les diff6rentes taxes locales s'61evaient en moyenne, en 1986 et 1987, A pros de 25% de la 
valeur marchande de la production c~r6alire totale pour plus d'un-tiers des exploitants 

agricoles de I'OHV qui, par surcrolt accusaient une production d6ficitaire au vu de leurs 
besoins d'autoconsommation familiale malgr6 la bonne pluviom~trie des campagnes 

consid6rdes. L'imposition de ces families est virtuellement identique la taxation d'un revenu 
imposable nul, voire n6gatif. Deuxibmement, la collecte de I'imp6t en p6riode de r6coltes, 
tout en garantissant un bon taux de recouvrement fiscal -- puisque tous les agriculteurs, peu 

importe le niveau de suffisance de leur production, ont alors des produits vendables -- force 
les producteurs en mal de sources alternatives de revenu mon6taire pr6cipiter tous 
ensemble leurs ventes de cr6ales et, partant, &exercer une sensible pression additionnelle 

sur une offre saisonni~re d~j forte. L'exc~s d'offre qui en r6sulte contribue A d6primer 

davantage les prix aux producteurs et A forcer les ruraux b vendre des quantit6s plus 
importantes de c6r6ales afin d'atteindre l'objectif de revenu mon6taire fixe que constitue le 

montant des obligations fiscales. Cotte analyse en appelle un important effort de r6vision 

des politiques fiscales, non seulement pour identifier des indicateurs pratiques et appropri6s 

qui permettent une meilleure correspondance des imp6ts et taxes au revenu imposable 
implicite des agriculteurs, mais aussi pour assurer une plus grande flexibilit6 dans la 

modulation du paiement des obligations fiscales en fonction du cycle saisonnier bien connu 

des prix des produits igricoles. 

De telles mesures correctives des politiques fiscales se justifient A la fois pour les 
raisons d'ins~curit6 alimentaire ci-dessus discut6es et par I'impact n6gatif plus subtile et plus 

durable d'une fiscalit6 trop lourde et/ou trop rigide sur la capacit6 productive m~me des 
agriculteurs. IIest en effet ressorti des 6tudes CESA-MSU-USAID qu'en zone OHV, environ 

deux-tiers des exploitations ayant investi dans la culture attel~e ont dO au moins une fois 
recourir au d~sinvestissement par la vente partielie ou totale d'animaux et/ou de mat6riel de 

trail pour satisfaire les besoins en liquidit6s imposes par la combinaison d'obligations fiscales 

et d'exigences alimentaires familiales pressantes suite aux mauvaises r6coltes d'ann6es t 
pluviom6trie d~ficitaire. Or, la croissance sensible et durable du secteur agricole passe par 
un processus incontournabl, d'investissement et de formation cumulative de capital au 

niveau des exploitations. Pour 6viter de compromettre s6rieusement ce processus, il est 
indispensable que des exemptions fiscales similaires A celles valables pour les unites 

industrielles naissantes et les faillites de production dans les secteurs secondaire et tertiaire 

s'appliquent &fortiori aux unites financi~rement plus vuln6rables de production agricoles en 

p~riode d'investissement et en annie de chute de production. 
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5. Libralisation des March6s et Ins.abilit6des Prix 

La stabilit6 des marches et des prix des produits agricoles constitue une des 
conditions fondamentales A[a stimulation et au maintien de la propension des agricultours 
&investir dans des technologies nouvelles. Sans cette stabilit6, la rentabilit6 des innovations 

technologiques est sujette au risque d'une fluctuation si forte qu'en I'absence de 1'effet 
tampon de march6s financiers ruraux performants, l'investissement d'innovation 

technologique des agriculteurs devient hasardeux au point de r6sulter en une situation 
financi(rement perque comme inf6rieure 6 celle correspondant au statu quo sous 

technologies traditionnelles. 

En d6pit de son r6le d'arbitrage temporel, un march6 priv6, aussi libre et concurrentiel 

soit-il, ne saurait toutefois neutraliser suffisarnment la forte instabilit6 inter-annuelle inh6rente 
aux prix des produits agricoles dans Ia contexte sah6lien. Par ailleurs, pratiquement tous les 

offices de commercialisation agricole (offices c6r6aliers en particulier) de la sous-r(gion ont 
historiquement 6chou6 dans leurs tentatives do stabilisation pluriannuelle des prix et ce, 

particuli.rement Acause du co~t financier insoutenable et des difficult6s de gestion de stocks 
nationaux de stabilisation assez importants qu'exigeait un tel r6le. Uno politique d'6changes 
ext6rieurs tampons bien g6r~e pourrait, par importations compJdmentaires en ann6e de deficit 

et exportations en annie d'exc(dent, contribuer r~duire I'instabilit6 inter-annuelle du march6 
c& 6alier national. IInen demeure pas moins valable que 'exploitelion de la propension 
naturelle des paysans g6rer eux-m6me cette instabilit6 par des op6rations de stockage et 
de d~stockage pluriannuelles offre une voic qui m6rite d'btre explor6e. En effet, 
I'am(lioration de I'efficacit6 de telles operations pourrait s'envisager par leur formalisation et 
['augmentation de leur 6chelle dconomique au niveau d'organisations paysannes villageoises 

telles que les tons et les associations villageoises qui, au demeurant, pourraient jouer un r6le 
important de r~ducteur de I'atomicit6 de I'offre au niveau du stade de collecte primaire de la 

commercialisation des produits agricoles. II est d'autant plus indiqu6 de privil~gier ces 
associations dans les politiques de formation et de financement (cr6dit PRMC par exemple) 
de la commercialisation agricole qu'en renforgant le pouvoir de n6gociation des agriculteurs 
face aux commergants, de telles organisations peuvent jouer un r6le de premier plan dans 
la recherche d'une am6lioration et d'un soutien du revenu des producteurs, tout en offrant 

aux populations rurales d6ficitaires I'alternative d'assurance alimentaire des banques 

c6r6alires. 
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L'instabilit6 des march6s des c6r6ales pluviales traditionnelles (mil, sorgho, ma'fs) est 

surtout li6e au caract~re r~siduel de la demande marchande de ces produits. Suivant la 

conjonctute des r6coltes, ce caract6re r6siduel joue toujours simultan6ment et en sens 
Inverse sur I'offre et la dernande des c6r6ales s6ches, accentuant du coup I'amplitude des 
fluctuations des prix d'une ann6e , 'autre. Ains', suite 6 de mauvaises r~coltes, un nombre 

plus 6lev6 d'agriculteurs d~ficitaires viennent gonfler les rangs des consommateurs acheteurs 
de c6r6ales tandis que 'offre (le surplus commercialisable) des producteurs exc6dentaires 

se r~tr6cit sensiblement. IIs'en suit une expansion de la demande marchande conjugu6e 

A une forte contraction de I'offre, le tout r~sultant en des fortes hausses de prix sur les 

march~s. Par contraste, les campagnes suivant de bonnes r6coltes se caract6risent par une 
proportion plus forte d'agriculteurs auto' uffisants et exc6dentaires, d'ob une combinaison 

d'expansion de l'offre et de contraction de la demande marchande, rdsultant en une baisse 

sensible des prix des c6r~ales. Tel que sugg6r6 pr~c6demment, les hausses de prix 

cons~cutives aux mauvaises r6coltes peuvent 6tre neutralis6es par une politique 
d'importation bien modul~e. La r6sorption d'importants exc6dents suite de bonnes r6coltes 

par contre, exige 'expansion de la demande Atravers une diversification des d6bouch6s des 
c~r6ales s~ches. IIconvient ici de prendre en consid6ration non seulement les possibilit6s 

d'exportation, mais aussi, dans une vision dynamique et int6gr~e de moyen el long termes, 

des strategies d'augmentation de la consommation int6rieure par des investissements dans 
le domaine de la transformation (pour le ma'fs en particulier) et pour une int6gration 
6conomique plus marqu6e de certaines fili6res de productions v6g~tales (fourrage pour les 

ruminants et grains pour la volaille) aux besoins d'alimentation de plus en plus 

probl6matiques du secteur de r'61evage. 
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6. Lib6raisation des March6s et Approvisionnement des Zones Chroniquement 

D6ticitaires 

Une pratique actuellement consacr6e des politiques alimentaires au Mali consiste A 
d6cr6ter, essentiellement sur la base d'estimations des productions c~r6alibres louales, des 
zones dites structurellement d6ficitaires dont Papprovisionnement fait partie des missions 
assign6es h I'OPAM dans le nouveau contexte de lib6ralisation. Ces zones 
g6ographiquement d6finies suivant des ddlimitations administratives (arrondissements en 
g6n6ral) sont 6galement les cibles privil6gi6es des programmes de distribution d'aides 
alimentaires. Nonobstant le bien-fond6 social incontestable de leur esprit, les politiques 
d'approvisionnement (g6n6ralement subventionn6) de ces zones "ddficitaires et Ahaut risque 
alimentaire" posent certains problhmes dans la pratique. En effet, le decoupage administratif 
ne correspond pas toujours aux sphbres g6ographiques ob se posent les problbmes 
alimentaires les plus aigus. Des enqu6tes de consommation en 1988/89 ont par exemple 
montr6 que dans la R6gion de Gao, certains arrondissements classes comme ddficitaires 
6taient en rdalit6 moins 6prouv6s sur le plan alimentaire que d'autres qui ne figuraient pas 
sur la liste des zones cibles. 

La question pertinente qui se pose ici est en fait celle de I'ad6quation des critres 
d'identification des zones risque alimentaire. En clair, il s'agit de r6pondre correctement 

la question " d6ficitaire en termes de quoi ?,, Los problmes alimentaires des zones dites 
d6ficitaires peuvent relever d'une combinaison de trois causes de base: insuffisance de leurs 
propres productions vivribres, difficult6s d'acc~s au march6 et faiblesse de revenu. La 
premibre de ces causes ne saurait constituer en soi un problbme digne d'un effort particulier 
du secteur public, tant qu'il existe une offre nationale ad6quate de produits alimentaires, des 
moyens et infrastructures de transport (routes, fleuve, v6hicules) permettant un 
d6senclavement effectif, et des revenus soutenant un pouvoir d'achat acceptable des 
populations. Au contraire, I'intervention directe du secteur public sur les march6s dans une 
telle situation serait inductrice de perturbations, dans la mesure ob elle s'adresserait Aune 
clientble de consommateurs solvables pouvant s'approvisionner aux conditions normales des 
marches priv6s. L'approvisionnement subventionn6 de ces consommateurs imposerait un 
coit financier inutile I'Etat tout en privant les acteurs priv6s (producteurs et commergants) 
des fili~res agro-alimentaires concern6es des revenus d'une client6le solvable. 
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Lorsque le probl6me d'approvisionnement se pose en termes de difficult6 d'acc6s de 
zones g~ographiques pr6cises (enclavement r6el de certaines zones du nord du pays, par 

exemple), I'Etat doit intervenir dans la mesure du possible pour supporter 6 court terme 
I'exc~s des marges spatiales des prix occasionn6 par les cots de transport anormalement 
6lev6s. La solution 6 moyen et long termes, dans ce cas, reside toutefois dans des 
politiques et un investissement ddlib~r6s (notamment dans I'infrastructure routibre) visant A 
r6duire les coits de transport de mani6re 6 promouvoir, par le d6senclavement des zones 
concern6es, des op6rations norrrnales des acteurs des march6s priv6s. 

Le probl~me d'approvisionnement des zones 6 risque alimentaire se pose certes 
fr~quemment en termes de difficult6 d'accbs, mais aussi en termes de faiblesse du pouvoir 
d'achat des populations de ces zones, tant il est vrai qu'un march6 priv6 ne sert que ceux 
qui disposent d'un revenu ad6quat pour exprimer et rendre effective leur demande. II 
convient par cons6quent, dans la majorit6 des cas, d'appr6cier l'acuit6 du risque alimentaire 
des diff6rentes zones plut6t sur la base du d6ficit du pouvoir d'achat (revenu reel) que sur 

celle du niveau d'autosuffisance locale, la production vivribre ne repr6sentant elle-m6me 
qu'une composante (certes importante mais partielle) du revenu global des m6nages. 
L'approche du probl6me sous cet angle permet de comprendre pourquoi certaines zones 

apparemment plus d6ficitaires sur le plan de leur production vivribre locale parviennent, grAce 
Ades activit6s de diversification de revenus et leur d6senclavement relatif, 6 acc6der via 
le march6 6 un statut alimentaire sup~rieur 6 celui d'autres zones ayant un niveau 
d'autosufisance plus 6ev&. La prise en compte de l'accbs I'alimentation par Id revenu 
global du m~nage a une implication majeure pour les politiques d'aide alimentaire qu'elle 
permet de mieux cibler en faveur des populations les plus d~munies dans un sens 

6conomique. 

7. Interactions entre Politiques, Institutions et Technologies 

En r6sum6, I'analyse du processus de lib6ralisation dii commerce des c6r6ales au 
Mall met en 6vidence la n6cessit6 d'adopter une vision plus systdmique des efforts visant un 
d6veloppement agricole et rural sensible et durable. La prise compte des multiplesen 
interactions entre les politiques, les institutions et la technologie m6rite une place 
prf-pond6rante dans une telle approche. Les sacrifices consentis pour rendre les march~s 
des produits peuvent 6tre facilement contrecarr6s en I'absence d'un syst~me de recherche 
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institutionnellement organis6 pour g6n6rer des propositions technologiques appropri6es non 
seulement dans le sens de leur rendement et leur rentabilit6 au niveau de I'exploitation, mais 
aussi et surtout parce qu'abordables dans les conditions financi~res sp6cifiques aux 
producteurs des diff6rentes zones agro-6cologiques. En outre, les efforts de recherche ne 
sauraient porter leurs pleins fruits qu'6 travers un systbme et des strategies de vulgarisation 
efficaces auxquels I'agriculteur a un acc~s actif au point de pouvoir s'en identifier comme une 
partie inttgrale ayant droit de participation effective aux processus de conception et de mise 

en oeuvre. Enfin, la r6ponse effective des producteurs aux incitations de prix r6sultant de 
meilleures conditions institutionnelles des march6s des produits agricoles requiert des 
am6liorations parallles et tout aussi importantes de l'organisation, du fonctionnem .nt et des 
performances des politiques et des 'nstitutions (march6s et organismes priv6s et publics) 
responsables de leur financement et leur approvisionnement en facteurs de production. 

Ces dernibres remarques plaident en faveur d'une juste appr6ciation des politiques 
de lib6ralisation des marchds des produits alimentaires dans le contexte plus global d'une 
strat6gie alimentaire nationale. IIest 6 cet effet regrettable dans une certaine mesure que, 

probablement Acause de I'engouement notoire des principaux donateurs/bailleurs de fonds 

pour le processus du PRMC, la lib6ralisation du commerce des c6r6ales ait 6t6 perrue tort 
par certains comme 6tant le pilier central de la strat6gie alimentaire nationale du Mali. Les 
observations pr6c~dentes montrent clairement qu'une strat!gie alimentaire ne peut 
valablement se concevoir que dans l'optique du syst6me alimentaire int6gral dont les 
march6s des produits alimentaires ne constituent qu'une composante parmi tant d'autres non 

moins importantes. Par consquent, priorit6 devrait 6tre donn6e 6 une relecture de la 

strat6gie alimentaire nationale qui, en d6pit des difficult6s 6videntes de faire correspondre & 
ses objectifs conceptuels des dimensions op6rationnelles coh6rentes, reste d'une port6e de 
long terrne hautement plus significative que I'approche tr~s partielle que constitue la 

lib~ralisation du march6 c~r6alier. 
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