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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-i190-AOO-4092-00) entre
 
I'Universit6 de i'Etat du Michigan (MSU) et I'Agence des Etats-Unis pour

le Developpement International (USAID) 
sur la Securit6 Alimentaire en
 
Afrique. Cet Accord vise A mettre en evidence, par i'analyse

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

africains, les traits communs et les 
 eI-ments specfflques aux problemes

de securiti alimentaire des differentes sous-regions du Continent.
 

Compesante malienne de cet Accord de Cooperation, le Proj.t

SLcurit6 Alimentaire MSU-CESA est place sous 
le parainage institutionnel
 
du Secretariat Technique de la Commission 	 de
Nationale Suivi et
 
d'Evaluation de la Strategie Alimentaire du Mali 
(CESA) qui en assure ia
 
coordination avec les activites de 
 ses 	 differents groupes de travail
 
specialises. Ce Projet objectif
a pour d'examiner: (1) i'impact de
 
diffrentes politiques relatives A la commercialisation des produits et
 
a la distribution des intrants, de 1'1quipement et du credit agricoles
 
sur la rentabilit6 de la production cerkalire 
et (2) l'effet
 
subsequent de cette rentabilit6 sur la capacite et la volontL de
 
l'agriculteur et du 
 commercant d'investir dans la production et la
 
commercialisation des cereales.
 

La s0rie de Documents de Travail pubiids periodiquement par le
 
Projet constituent des rapports d'6tape. 
 Ils sont, par consequent, tous
 
provisoires et leur contenu ne saurait 
en aucun cas 6tre considers ou
 
interpret6 comme indicateur du point de vue ou de la 
 position officiels
 
d'une quelconque des personnes ou institutions impliquees. La

responsabilit6 des idees, commentaires et arguments 
 presentes ou
 
discutes dans ces documents incombe exclusivement A leurs auteurs. Du
 
reste, les 
 buts vises par la production, la distribution et la
 
discussion de ces rapports sont de trois ordres:
 

1. 	 Informer les personnes et organisations interessees de
 
l'6cat d'avancement de i'execution du ?rojet;
 

2. 	 Mettre A la disposition des personnes et organisations

pertinentes, des donnees et informations ponctuelles et
 
opportunes, susceptibles de leur 4tra utiles dans leur
 
processus de reflexion et de prise de decision;
 

3. 	 Stimuler,. de 
 la part de ces personnes et organisat4ons,

des reactions, commentairer, critiques et suggestions, de
 
mani~re A pouvoir 6largir 
l'horizon des connaissances
 
relatives a la question de la 
 s6curit& 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 l'une des
 
deux adresses suivantes:
 

1. 	 Projet Securlt6 Alimentaire MSU-CESA
 
B.P. 2314, Bamako
 
Repubiique du MALI
 

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

Des copies suppimentaires peuvent 4tre obtenues en 6crivant 6:
 
(Sp~cifiez le numero 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 vole de developpement, les copies
 
supplementaires sont gratis. 
 Des copies multiples seront envoyees, si
 
elles sont commandees pour des buts raisonnables (par example, pour un
 
professeur ou chef de dtpartement demandant des copies multiples pour un
 
s9mlnaire). Pour ceux qui ne sont ni associs avec USAID ni des pays en
 
voie de dqveloppement, il y a une 
publication. Les publications requises 

charge 
seront 

d'a peu pros US $2 par 
envoytes par poste, y 

compris une facture pour les charges. 
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The paper, which is 
 the second working paper produced this year under
the MSU/ST-CESA Food Security Project, provides an overview of the
marketing cystem for millet, 
 sorghum, and maize in Mali 
and examines
the effects of 
the PRMC (Projet de Restructuration des Marches Cerealiers) on the level and stability of cereals prices in Mali. 
 Specif
ically, the paper: 

- briefly describes the major cereal-surplus and deficit zones 
in the country; 

- identifies the major trade routes between these zones; 

- evaluates the degree of integration between the major cerealmarkets in the country since the beginning of thie PRMC; and 

- analyzes the changes that have occurred under the 
 PRMC with
 
respect to the level and stability of consumer grain prices in
 
Bamako. 

I. Production Zones, Consumption Zones, and Major Trade Routes
 

The major cereal production zones in Mali include:
 

a. The sudano-guinean 
zone (annual rainfall from 700 mm to
 
1400 mm). This zone includes:
 

- the southeast (Sikasso -Koutiala), including most of the
 
CMDT region;
 

- the Haute Vallee region; and
 

- the Center-West.
 

b. The Sahelian zone 
(annual rainfall from 200 
to 650 mm);
 

c. The flood plains of the Niger River.
 

For coarse grains (millet, maize, sorghum), the major surplus areas are
the South and the Haute Vallee, while the major deficit 
areas are in

the north and, of course, in the main cities.
 

The main trade routes for cereals are shown 
on Map I. Particularly
important are flows from 
 the southeast to Bamako (Sikasso-Bougouni-
Bamako), from the Koutiala region through Mopti 
to the deficit areas of
the north (Tombouctou and Gao), 
and between Kayes and Bamako. Mopti is
particularly important 
 as both a center of grain consumption and
 
as a redlistribution market.
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IT. Analysis of Market InteQration
 

Markets are said tc be integrated if there is a rapid flow of informa
tion 	between them and if changes in the supply-demand conditions in one
 
market are quickly reflected in changes in the other markets. When

markets are not integrated, there are frequently gluts in some markets
 
at the same time shortages exist in others. A major goal of the

PRMC and marketing projects in general is to improve market
 
integration.
 

Two ways of testing the degree of market integration are correlation of
 
prices across markets (for example, testing whether prices in Bamako
 
and Sikasso move in the same direction at the same time) and calculat
ion of the margins between prices in different markets. A high

correlation between the prices in two markets suggests that the markets
 
are well-integrated; if the correlation is low, therie are probably

impediments to the free flow of information or 
commodities between
 
those markets or there are other market disruptions (for example, large
inflows of food aid). Similarly, stable price margins between markets
 
over time suggest a high degree of market integration, while unstable
 
margins may indicate poor integration. 

Using retail price data 
 (for 	millet, sorghum, and maize) collected by

the PRMC for each of the regional capitals 
 (Bamako, Sikasso, Segou,

Kayes, Mopti, Tombouctou, and Gao) over the period March 1983 through

January 1985, we calculated correlation coefficients and price margins

between various markets (see Tableaus II and III in the Working

Paper). The results indicate that in general:
 

a. 	Markets in the south, especially Sikasso-Bamako and Segou-

Bamako, are much better integrated than markets' in the
 
north. There seems to be a serious problem of poor market
 
integration in the north, particularly between Mopti, Tombouc-.
 
tou, and Gao, and between Kayes and Bameko. This may, be the
 
result of poor transportation and communication and heavy

inflows of food aid in these regions during the per.od under
 
study.
 

b. 	With a few exceptions (again, in the south), the markets for
 
millet and sorghum are generally better integrated than the
 
markets for maize. This probably the result of the higher

volumes of millet and sorghum marketed in most areas compared

with maize.
 

In the future we plan to extend the analysis over a longer period,
test the degree of market integration over additional trade routes that 
our field studies have indicated are important, and analyze in more 
detail the effects of food aid disbursements, other external shocks,
and time lags in transport and communication on the degree of market 
integration. 
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III. Analysis of the Effects of the PRMC on 
the Level and Stability of
 

Prices
 

The PRMC has several objectives, including:
 

a. 
raising producer prices in order to encourage production;
 

b. aligning official consumer prices with actual market prices;
 

c. 	aligning producer and consumer and producer prices with prices

in neighboring countries in order to discourage clandestine
 
exports; and
 

d. 	reducing the fluctuation in consumer and producer prices over
 
time.
 

In order to analyze the effects of the PRI'C on market prices for 
coarse

grains, we compared the stability and level of retail prices for millet
and sorghum in Bamako during two periods: a 4-year period before
PRMC (January 1978 - December 1981) and a 4-year period after PRMC
 
(January 1982 - December 1985).
 

The effect of the PRMC on the stability of Prices was analyzed by
calculating coefficients of variation for prices and seasonal price

indicies fo each period. The analysis 
 showed that under the PRMC

prices have become more variable VitJi given year (i.e., higher

inr-annuai price 
variation), while the year-to-year (interannual

variation in prices has been reduced.
 

The 	 effect of the PP.NC on the general level of grain Prices was
analyzed by estimating various 
regression equations. The'results
 
showed that the PRtMC has had two effects:
 

a. 	There was an initial drop in cereal prices when the PRMC began,

probably due to the large inflow of food aid; and
 

b. 	After the initial drop in cereal prices, the monthly rate of
 
increase in prices was higher under 
the PRMC than before it.
 
Nonetheless, because of the large initial drop in grain prices

at 
the start of the PRMC, prices in April 1986 are still below
 
what they would have been had the trend in prices before the

PRMC continued up 'to the present-time (see Graph I in the
 
Working Paper).
 

In summary, the PRMC may have 
reduced year-to-year price variations,

but the evidence suggests 
 that 	up to now its effect on the general

level of prices has been modest.
 



INTRODUCTION
 

Le pr6sent document s'ins~ze dans une s6rie de documents de
 
travail du Projet S6curit6 Alimentaire MSU-CESA. Les buts visas
 
par !a publication p6riodique de tels 6crits sont de deux ordres:
 

Mettre A la disposition des personnes et des organisa
tions pertinentes, des informations ponctuelles 
et
 
opportunes susceptibles de leur 8tre utiles;
 

Stimuler des r6actions, commentaires critiques et
 
suggestions de la part de ces personnes et organisa
tions, de mani~re A pouvoir 6largir l'horinon des
 
connaissances relatives A la question de la S~curit6
 
Alimentaire dans son ensemble.
 

L'objet fondamental du present document est l'analyse d'une
 
s~rie d'informations qualitatives et de donn6es quantitatives

relatives A la commercialisation des c~r~ales en g~n~ral (mil et
 
sorgho en particulier) au Mali.
 
Ses objectifs sp6cifiques sont:
 

de d~crire sommairement les zones traditionnellement
 
productrices de c~r~ales au Mali;
 

d'identifier les diff6rents circuits c6r6aliers du
 
pays;
 

d'6valuer le degr6 d'int6gration des march6s c6r6aliers
 
depuis l'instauration du PRMC et;
 

d'analyser les changements survenus sous le PRMC quant
 
aux tendances et au eegrL de stabilit6 des prix des
 
c6r6ales.
 

Les analyses ainsi faites nous permettront de d6finir des
 
hypotheses de travail pour la suite des travaux de recherche sur
 
le comportement des Ri.i~res c6r~aliires au Mali.
 

Les donn6es utilis6es pour les diff~rentes analyses sont
 
toutes secondaires en ce sens qu'elles ne proviennent pas de
 
collectes conduites par nous. Elles sont n~anmoins d'un degr6 de
 
fiabilit6 acceptable, compte tenu du fait qu'il s'agit exclusive
ment de donn6es de prix des march6s r6gionaux collect6es r6guli6
rement par des agents d'organismes ayant une longue exp6rience
 
dans ce genre .de travail.
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I. DESCRIPTION ET ANALYSE DES CIRCUITS CEREALIERS AU MALl
 

A. Description des circmits c6r&aliern
 

Avant les d6cennies 70 et 80, le Mali 6tait consid6r6
 
comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les
 
c~r~ales traditionnelles. En effet, le Mali est l'un des pays du
 
Sahel les plus favoris6s en ressource tere car poss~dant 50%
 
plus de terre par habitant que les autres pays du Sahel et
 
cultivant seulement 13% de ses terres cultivables contre 19% pour

les autres pays (Program paper, Mali Cereals Market Restructuring
 
Project, Food for Development titie II, Section 206, 688.0230,
 
June 14, 1984 P.7).
 

Cependant, l'ensemble du territoire malien n'est pas
 
propre A la culture de c6r~ales traditionnelles. Les parties

Sud, Est et Ouest du pays sont plus propices aux productions

c~r6ali~res que le Nord qui est presque d~sertique. Le Mali peut

ainsi 6tre subdivis6 en zones productrices de c6r~ales et zones
 
non productrices. Seuls les 6changes entre ces deux categories

de zones permettent de drainer le surplus des r6gions productri
ces vers les r6gions d6ficitaires. Le d~veloppement de ces
 
6changes suppose donc des circuits commerciaux bin d6finis et
 
fonctionnels.
 

1. Les zones productrices de c6r6ales
 

On peut distinguer les zones productrices prin
cipales de c6r~ales suivantes au Mali:
 

a). La zone Soudano-guin6enne avec une pluvio
m~trie variant de 700mm/an A 1400mm/an. Elle comprend essentiel
lement:
 

le Sud qui occupe presque toute la
 
r6gion de Sikasso. C'est le domaine
 
privil6gi6 de la CMDT. C'est une zone
 
potentiel agricole 6lev6 avec comme
 
principales, sp6culations le coton, les
 
mil-mals-sorgho et les tubercules.
 
Dans cette zone se situent 4 de nos
 
villages d'enqu~te, dans le secteur de
 
Koutiala;
 

la Haute Vall6e couverte par l'Op6ration
 
OHV. Le secteur de Ou~less6bougou qui
 
se situe dans cette zone est en partie
 
couverte par nos enqu~ts au niveau de 4
 
villages;
 

- le Centre-Ouest. 
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b). La zone Sah6lienne qui a des hauteurs de
 
pluie variant de 200 A 650mm/an. Les principales cultures de
 
cette zone sont le mil et le sorgho. C'est une zone oa le niveau
 
de la production agricole fluctue plus A cause des variations
 
annuelles de pluviom6trie tr~s marqu6es. La zone se d6limite par
 
une ligne Est-Ouest (qui va de Kayes A l'Ouest jusqu'A Tominian A
 
l'Est) jusqu'au Nord. On y retrouvo le S6no-Dogon, et la zone
 
Lacustre. Dans cette zone, nos enquites int6ressent principale
ment le secteur de Bla oa 4 villages sont retenus dans la ZER de
 
Dougouolo et le secteur de Koulikoro oa dar.s la ZER de Sirakorola
 
ont -.
t6 retenus 4 villages 6gale3nt.
 

c). Entre la zone Soudano-guin~enne et la zone
 
Sah~lienne, s'6tendent principalement les plaines du Niger
 
propres A l'irrigation. Cette zone compte actuellement quelque

210.000ha irrigu6s. Elle est domin~e par l'Office du Niger A
 
S~gou. Les principales cultures dans cette zone sont le riz et
 
la canne'A sucre.
 

Cependant, on remarque que depnis le d~but des
 
annes 70, 
seule la r6gion de Sikasso d~gage un surplus c6r6alier
 
susceptible d'6tre transf6r6 
vere des zones d~ficitaires par
 
suite de la s~cheresse.
 
Actuellement, on peut dire sans risque de se tromper que seules
 
les r6gions de la zone Sud Haute Vall~e
et la constituent des
 
zones c6r6ali~res potentiellement exc6dentaires.
 

2. Les principaux centres de consommation
 

Les c~r6ales occupent une place tr~s importante

dans l'alimentation des maliens. 
En effet, les c6rales fournis
sent 76% du total calorifique quotidien de la population; ies
 
mil-sorgho A eux seuls procurant 59% de ce total. 
 (CILSS, Club
 
du Sahel, Nouakchott Colloque, Cereals Policy in Sahel Countries:
 
Study on Storage of Food Grains, Noukchott 2-6-July 1979; P:15).
 

Il est A noter 6galement que les c6r6ales tradi
tionnelles occupent 80% du total de la consommation de nourriture
 
en termes de quantit6 (CILSS, Club du Sahel, Nouakchott Colloque

III, Cereals Policyr in Sahel Countries: Cereals Marketing;

Philippe Richard, Consultant Club du Sahel, Nouakchott 2-6-July

1979; p42). Il n'y a pas de doute que ces diff~rents pourcent
ages soient plus 6lev6s chez les populations rurales.
 
La pouss~e d~mographique avec l'exode rural vers 
 les villes
 
voient des centres urbains 6merger dont la demande en c~r6ales
 
est de plus en plus grande. Ainsi, comine principaux centres
 
urbains consommateurs de c6r~ales, on peut distinguer Bamako 
-

Mopti - Kayes - Gao et Tombouctou.
 
Il serait important A l'avenir de saisir l'importance relative
 
des besoins en c~r~ales de ces principaux centres dont les
 
productions c6r6ali~res des arri~res-pays sont marginales face A
 
leurs besoins ces derni~res ann~es. Ces centres comptent plut6t
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sur le transfert des surplus des zones exc~dentaires pour assurer
 
leur consommation en c~r6ales traditionnelles.
 

3. Les circuits c6r6aliers
 

Par circuits c6r6aliers, nous entendons les
 
principaux axes qu'utilisent les c~r~ales pour se d6placer des
 
zones productrices vers les zones consommatrices. Ces axes
 
peuvent 8tre aussi internes: c'est-A-dire qu'au sein d'une m~me
 
r6gion, on peut avoir d~placement des c6r6ales d'un point
 
exc~dentaire A un point d6ficitaire.
 
Au Mali, les axes c6r6aliers suivants ont 6t6 identifi6s par le
 
Plan Quinquennal 974-78. (Voir Tableau I et Carte I).
 

TABLEAU I : PRINCIPAUX AXES CEREALIERS AU MALI
 

Principaux axes dans le sens Zones d'origine Zone destination
 
des flux produits
 

Kayes-Nioro-Sahel Ouest Sahel
 
Kayes-Kita-Bamako Ouest Bamako
 
Haute-Vall~e - Bamako Haute-Vall~e Bamako
 
Sikasso-Bougouni-Bamako Sud Bamako
 
S6gou-Bamako Sud et Centre Bamako
 
Koutiala-Bla-Mopti Sud et Centre Zone Lacustre et
 

66me r6gion

Mopti-Dir6-Gao Sud et Centre Zone Lacustre et
 

66me r~gion

Koro-Bankass-Mopti S~no Mopti
 
Mopti-Koro-Bankass Delta S~no
 

PLAN QUINQUENNAL 1974-1978, Page 58
 

Deux points importants sont A noter A partir de ces axes c6r~a
liers: l'importance de Bamako comme principal centre de consom
mation et Mopti comme centre de consommation et d'6clatement vers
 
la partie Nord du Mali (Gao-Tombouctou) et l'int6rieur de la
 
r~gion de Mopti elle-m~me (Koro-Bankass) A la fois.
 
Bamako s'alimente principalement A partir du Sud, du Centre de la
 
Haute-Vall6e et de l'Ouest. Une partie des c6r6ales du Sud et du
 
Centre se retrouvent A Mopti pour ensuite 8tre envoy~e dans le
 
Nord. Il apparait donc que Mopti occupe une place importante
 
dans les circuits c6r6aliers compte-tenu de son r6le de centre
 
d'6clatement.
 
Ii est A remarquer que la r6gion de Mopti connait des mouvements
 
internes de c6r~ales. C'est comme si apr~s les r6coltes, Mopti
 
assemble toutes les productions, en importe du Sud et du Centre
 
pour ensuite proc6der A une redistribution A l'int6rieur de sa
 
propre r~gion d'abord et ensuite vers Gao et Tombouctou. Ii
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serait important d'avoir une idle de l'importance de ces flux
 
c6r6aliers de Mopti A l'avenir.
 

B. Analyse des Cirtults c6r6aliern 

Par analyse des circuits c6r6aliers, nous entendons
 
l'identification des divers march~s c6r6aliers et l'analyse des
 
relation entre ces march6s. Ii s'agira de savoir comment les
 
hausses ou 
 les baisses de prix sur un march6 se transmettent aux
 
autres.
 

Identification des marches de c6r6ales
 

A partir de la description des axes c~r~aliers, on
 
peut avancer que Bamako - Mopti - Koutiala - Bla - Sikasso -

Dir6, etc... constituent des march~s c~r~aliers 
 importants.

Cependant, . il faudrait distinguer entre march6s des zones de
 
production et march6s de consommation.
 
Comme march6s des zones de production, on peut citer les villes
 
du Sud, du Centre, de l'Ouest et de la Haute-Vall~e. Egalement A

l'int6rieur de la r6gion de Mopti, on peut citer Koro et Bankass.
 
C'est A partir de ces villes que s'effectuent l'assemblage des
 
c6r~ales qui seront ensuita achemin6es vers les march6s de
 
consommation. Il serait important de 
 savoir comment s'effectue
 
l'assemblage des c6r6ales sur ces march6s et quels sont les
 
agents qui en assurent l'ex6cution. Aussi, il serait important

de savoir qui assure le transport des c6r6ales depuis cas march6s
 
vers les centres de consommation et de redistribution.
 
Comme marches de consommation, on peut distinguer Bamako de loin
 
le plus important, Mopti qui est aussi march6 de redistribution
 
et enfin Gao et Tombouctou. C'est sur ces march~s que les
 
c~rdales commercialis6es sont d6finitivement consomm~es. 
 Il
 
apparait alors que la connaissance de ces march6s quant A leur
 
fonctionnement, et celle des activit~s des agents op6rant sur ces
 
march6s est capitale pour mieux comprendre le probl~me c6r6alier
 
au Mali.
 
A cet 6gard, Mopti s'av~re un march6 particuli6rement int6ressant
 
A 6tudier compte-tenu de son double r~le de 
 march6 de consomma
tion et de redistribution.
 
Aussi la connaissance des m6canismes de formation des prix tant
 
sur les marchs des zones productrices que sur les march~s de
 
consommation et de redistribution est n~cessaire pour des fins de
 
politique d'auto-suffisance alimentaire. Ayant distingu6 les
 
march6s des zones productrices de ceux des zones de consommation,
 
on peut avancer qu'il existe des liens 6troits entre ces march6s.
 
Aussi il est n~cessaire de savoir A quel degr6 ces march6s sont
 
int~gr6s entre eux.
 
Pour notre 
 tude, nous =vons retenu comme march6s des zones
 
productrices: Koutiala, Sikasso et comme march6s 
de consommation
 
Bamako et Mopti.
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2. Analyse d'int6aration des march6s c~r6aliers
 

Pour cette analyse, nous avons utilis6

approches diff~rentes A savoir, 

deux
 
les coefficients de corr6lation
 entre les prix des 
 march6s des zones productrices et ceux des
 

zones de consommation d'une part et les differences de prix entre
 ces marches d'autre part. 
 Pour deux march6s int6gr6s, les prix

doivent se d6placer dans la m6me direction et en m~me temps.

Si les coefficients corr6lation sont
de ne pas une preuve

certaine d'une parfaite int6gration, ils constituent n~anmoins
 
une indication que les march~s sont plus ou moins li6s.

Quant A la difference de prix entre deux 
march~s int~gr~s, elle
represente en th6orie les frais d'approche du produit d'un march6
 
A un autre.
 

a. Nature des dnn~es utilis~es
 

Avant le PRMC, il 
 6tait difficile d'obtenir
des prix de c~r~ales du march6 libre, ceci A cause de l'interdic
tion faite aux commergants de commercialiser les c6r~ales. Ainsi
 pour cette analyse, nous avons recours au relev6 des prix des

c6r~ales sur les march~s r~gionaux et A Bamako que le PRMC
effectue depuis bient6t 5 ans. Ces 
 prix sont des moyennes

mensuelles, les prix 6tant relev6s d6cade.
par Ainsi, nos

analyses ont 
 6t6 faites A partir de ces moyennes mensuelles pour

p6riode de Mars 1983 A Janvier 1985.
 

b. Les coefficients de correlation
 

Pour les coefficients de correlation, nous
 
avons retenu les march~s suivants pour les mil, sorgho et mals:
 

Sikasso-Bamako (axe Sikasso-Bougouni-Bamako)

S~gou-Bamako (axe S6gou-Bamako)
 
Mopti-Tombouctou (axe Mopti-Dir6-Gao)
 
Mopti-Gao (axe Mopti-Dir6-Gao)
 
Kayes-Bamako (axe Kayes-Kita-Bamako)
 

Il aurait 6t6 int6ressant d'inclure les march6s sur l'axe
Koutiala-Mopti, puisque l'axe Kouiala-Bla-Mopti semble 6tre tr~s
important dans la mesure oa cet 
 axe continue sur tombouctou et

Gao. Malheureusement, 
des relev6s 'de prix sur Koutiala
n'existent pas A ce jour 
et il serait int6ressant A l'avenir

d'avoir des coefficients de corr6lation sur cet axe. 
 L'6tude que
nous menons se propose de relever des donn~es de prix sur le
 
marchi HP Koutiala.
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TABLEAU II CORRELATIONS DE PRIX INTER-MARCHES
 

March~s Produit Coeffic.r r2 T pour r dl 
I Tr 

Sikasso-Bamako Mil .745 :.56 6.27 :17 x x 
S6gou-Bamako Mil .809 :.65 7.C9 :17 x x 
Mopti-Tombouctou 1Mil .580 :.34 5.46 :10 x x 
Mopti-Gao Mil .693 .48 5.30 :14 x x 
Kayes-Bamako Mil .387 :.149 5.00 :20 x x 
Sikasso-Bamako Sorgho .608 .37 5.40 :10 x x 
S6gou-Bamako Sorgho .807 -65 5.46 :10 x x 
Mopti-Gao Sorgho .576 L33 4.55 13 x x 
Mopti-Tombouctou Sorgho .025 .000625: 4.12 :15 x x 
Kayes-Bamako 
Sikasso-Bamako 

Sorgho
:MaXs 

.552 

.433 
.304 
:.187 

5.48 
4.72 

:20 
:17 

x x 
x x 

S6gou-Bama]ko Mats .718 .51 6.02 :17 x x 
Mopti-Gao Ma~s .199 .0396 3.90 :13 x x 
Mopti-Tombouctou Mals .363 .131 3.09 7x 
Kayes-Bamako Mals .771 -59 7.10 20 x x 

MARS 1983 - JANVIER 1985
 

xx = Significatif au seuil de 1%.
 
x = Significatif au seuil de 2%.
 

Les coefficients de corr6lation peuvent t6moigner de la bonne
 
integration des marches, c'esc-A-dire de la circulation de
 
l'information entre les march~s et par consequent de l'ajustement
 
automatique des march6s vers un 6quilibre.
 

Un coefficient de corr6lation 6lev6 par

exemple peut 6tre l'indication d'une bonne circulation de
 
l'information entre march~s et du caract~re comp6titif des
 
march6s. Par contre, un faible coefficient de corr6lation peut

6tre le signe d'une mauvaise circulation de l'information entre
 
march~s, d'un manque de lien total entre march6. Il peut 8tre
 
aussi une indication d'obstacles a l'ajustement des prix entre
 
march~s, ces obstacles pouvant 8tre de plusieurs ordres dont
 
notamment:
 

comportement sp~culatif des agents
 
op6rant sur ces march6s;
 

chocF extrieurs dCls A des offres
 
impr~vues sur ces marches (aide ext6
rieure de csir6ales);
 

pratiques mcaopolistes sur ces march6s,
 
etc...
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Un faible coefficient peut aussi d~noter une
 
structure complexe de 
 commerce dans certaines zones (Barbara,

Harris Measuring Agricultural Market Performance, Food Research
 
Institute Studies XVII, No.2 (1979: p.197-218).Sur 15
 
coefficients calcul~s, 14 sont significatifs au seuil de 1% et le
 
156 Vest A 10%. Cependant, malgr6 la significatioa statistique

de la plupart de ces coefficients, ils sont faibles dans
 
l'ensemble, variant de .025 A .809.
 

Les coefficients pour les mil-sorgho sont les
 
plus forts par rcpport a ceux calcul6s pour le maCs, exception

faite axes S~gou-Bamako et Kayes-Bamako. On remarque que les
 
coefficients sur les axes Sikasso-Bougouni-Bamako et
 
S6gou-Bamako, (axes qu'on peut appelez axes Sud) pour les
 
mil-sorgho-mals sont plus 6lev6s que ceux axes
des 

Mopti-Dir6-Gao, Mopti-Dir6-Tombouctou et Bamako-Kayes (axes Nord
 
et axe Ouest).

La faiblesse des coefficients de corr6lation des axes Nord et
 
Ouest peut s'expliquer par le fait que les zones du Nord
 
(Tombouctou-Gao) et la r6gion de Kayes constituent des r6gions

r6cipiendaires d'aides alimentaires oa 
 la demande effective est
 
g~n~r.lement faible. Ii faut 6galement 
noter que les zones du
 
Nord sont d'acc~s difficile et que la capacit6 du chemin de fer
 
qui d~senclave la r6gion de Kayes, est tr~s limit~e. Tout cela
 
handicape le mouvement rapide des produits entre les zones
 
productrices du Sud et celles g6n6ralement d6ficitaires du Nord
 
et de l'Ouest. Aussi l'acc~s difficile de ces regions fait que

la transmission des mouvements de prix entre march~s du .Sud et
 
ceux du Nord e-6 de l'Ouest peut se faire avec des d~calages

importants. Dans un tel cas, des coefficients calcul6s sur des
 
donn6es portant sur les mgmes mois entre ces march6s seront vides
 
de sens.
 
Ii est A noter aussi que les mil-mals-sorgho rentrent tr~s peu

dans l'alimentation des populations du Nord et certaines parties

de la r6gion de Kayes. En cons6quence, on peut affirmer que la
 
demande de ces c6r6ales n'est pas effective dans ces r6gions.

Ceci 6galement peut 6tre un facteur explicatif de la faiblesse
 
des coefficients de correlation sur ces axes.
 

Pour r6Eumor, nous dirons que les coeffi
cients dans leur ensemble sont faibles variant de .025 A 809.
 
Ceci indique que les variations de prix se transmettent d'un
 
march6 A un autre dans une fourchette de .06% A 65%.
 
Par ailleurs, tous les coefficients de corr6latilon estim~s sont
 
statistiquement significatifs A un niveau de 
 99% de confiance,

exception faite du coefficient du mals sur l'axe Mopti-Tombouctou

qui l'est A un niveau de 98% de confiance. Ceci indique - malgr6

la faiblesse relative des coefficients - qu'il existe une
 
relation non fortuite entre les march6s des axes analys6s.

En d'autres termes, l'int6gration des march6s, quoique faible
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par le Plan Quinquennla 1974-1978, peut &tre signe qu'il y a eu
 
mutation des diff6rents axes; c'est-A-dire que des changements de
 
direction des 
 flux c6r~aliers sont intervenus depuis 1978. Ceci
 
peut 8tre le cas dans la mesure oa A Sikasso, lors d'entretiens
 
avec des commergants de c6r~ales, nous avons appris que depuis la
 
s~cheresse, il existe des flux c6r6aliers entre Sikasso et Mopti,

entre S~gou et Mopti. Egalement, l'axe Koutiala-S~gou-Bamako est
 
devenu tr~s actif ces derni~res ann6es.
 
Ainsi, trois nouveaux axes auraie-at vu le jour:

Koutiala-S6gou-Bamako; Sikasso-Koutiala-Mopti et S6gou-Mopti.
 

A l'avenir, nous comptons proc6der A une
 
nouvelle analyse de coefficients sur les axes que nous aurions
 
identifi6s avec les commergants.
 

C. Les diff rences diprix eatre les warD6a
 

Si nous consid~rons un march6 des zones productrices

(Ex. Sikasso) et un march6 consommateur (Ex. Bamako), la diff6
rence de prix entre ces deux inarch6s constitue les frais d'ip
proche entre ces march6s, en th~orie. En un mot, en d6plagant du
 
mil de Sikasso A Bamako, on supporte divers frais, tels: 
manu
tention, transport, etc...
 
La diff6rence de prix entre les march6s des 
 zones consommatrices
 
et ceux des zones productrices pour un mgme produit doit 6tre
 
positive si tous les services lies au mouvement du produit entre
 
les deux categories de march6s sont r6mun~r~s. En outre, pour

deux march~s int6gr6s, cette marge de prix inter-march6s doit
 
6tre relativement 
stable; elle ne doit varier qu'en fonction du
 
coat r6el des fonctions de marketing (conditionnement, transport,

manutention, stockage, financement, etc.) remplies par les agents

reliant les deux march~s. Toute variation ".rop forte ou non li~e
 
une variation du coat de ces fonctions peut d~noter un faible
 

degr6 d'int6gration par suite:
 

d'une mauvaise circulation d'information entre les
 
deux march~s;
 

d'obstacles A l'ajustement instantan6 de l'offre A
 
)a demande en fonction de l'information du march6
 
(Ex: probl6mes de transpaort, r~glementations
 
administratives, etc.);
 

de chocs impr6vus d'origine' ext~rieure (Ex. aide
 
alimentaire).
 

Ainsi, l'analyse du degr6 d'i+agrto des march6s suivant la
 
m6thode des corr6lations de prix 
et celle des marges de prix

inter-march6s doit aboutir aux m8mes conclusions.
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TABLEAU III DIFFERENCE DE PRIX ENTRE MARCHES
 
MARS 1983 - JANVIER 1985 

PERIODE MARGE DE PRIX MARGE DE PRIX MARGE DE PRIX 

BAMAKO-SIKASSO KAYES-BAMAKO BAMAKO-SEGOU 

Mil Sorgho Mals Mil Sorgho Mals Mil Sorgho Mais 

Mars 83 
Avr 
Mai 
Juin 
Juil 
Aout 
Sept 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 84 
Fev 
Mars 
Avr 
Mai 
Juin 
Juil 
AoCat 
Sept 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 85 

21 
13 
17 
35 
35.5 
38.5 
36 
nd 
nd 
20 
22.5 
28 
39.5 
44 
nd 
46 
39 
57 
55 
nd 
12 
11 
12 

4 
14.5 
8 

37 
nd 
36 
nd 
nd 
-nd 
nd 
33.5 
nd 
nd 
47 
nd 
nd 
42 
65 
64 
nd 
6 
7 

nd 

6.5 
8 
16.5 
8 

20 
19 
15.5 
nd 
nd 
27 
38 
27 
47.5 
45 
nd 
33 
31 
29 
32 
nd 
-4 
-2 
-1 

8 
17 
5.5 

-57.5 
2 

14 
14 
23 
38 
30 
32.5 
37 
23 
31 
nd 
-6 
1 

-32 
-45 
3 

-22 
14 
8 

3 
20.5 
17 

-49.5 
9 

16.5 
16.5 
36.5 
39.5 
25 
21.5 
31 
16.5 
15.5 
nd 
0 
-2 

-30 
-44 
-8 

-16 
13 
8 

-11.5 
-3 
-11.5 
-20.5 
-5 
7 
44.5 
27.5 
29.5 
50.5 
12 
30.5 
30 
20 
nd 
27 
29 
-9 

-12 
-40 
-16 
17 
11 

18.5 
8 

nd 
nd 
23 
36 
36 
44.5 
29.5 
20 
12.5 
0.5 
14.5 
19 
nd 
21 
9 

22 
20 
37 
22 
-9 
nd 

3 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
23 
12.5 
11 
nd 
nd 
-3 
nd 
15 
12 
20 
19 
48 
16 

-13 
nd 

9 
-4.5 
nd 
nd 
nd 
nd 
25.5 
32.5 
30.5 
24.5 
18 
-3 
10 
17.5 
nd 
-2 
-4 
-6 
-8 
30 
11 

-17 
nd 
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TABLEAU III (Suite) 

PERIODE MARGE DE PRIX MARGE DE PRIX 

TOMBOUCTOU-MOPTI GAO-MOPTI 

Mil Sorgho Mas Mil Sorgho Mals 

Mars 83 20 -32.5 5 27.5 -19 29 
Avr 27.5 nd -27.5 87.5 15 25 
Mai 27.5 nd -27.5 nd nd nd 
Juin nd nd nd 32.5 19 -25 
Juil 20 -130.5 nd nd nd nd 
Aoiat 20 -30 nd 45 50 0 
Sept 42.5 42.5 nd 45 nd nd 
Oct nd nd nd 62 52.5 20 
Nov 20 2 -11 15 17.5 15 
Dec 40 -5.5 nd 15 12.5 -7.5 
Jan 84 nd nd nd nd nd nd 
Fev -12.5 -43 nd 25 -17.5 -37.5 
Mars -5 -35.5 nd 37.5 0 -25 
Avr -12.5 -20 nd 12.5 -2.5 -30 
Mai 0 10 nd 10 25 15 
Juin 10 10 nd 20 20 10 
Juil 40 50 nd 30 30 15 
Aoiat 25 -35 -10 15 20 40 
Sept 60 40 75 40 45 50 
Oct 70 20 0 nd nd nd 
Nov 35 10 -7 nd nd nd 
Dec 50 20 8 nd nd nd 
Jan 85 nd nd nd nd nd nd 
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Le manque de donn6es fiables sur lea coats r6els des
 
fonctions de marketing sus-mentionn~es rend impossible une
 
analyse rigoureuse des diff6rences de prix entre march6s.
 
L'examen du Tableau III et des Graphiques de prix jumell~s

(Ann6xe... ) permet n6anmoins de d6gager certaines tendances, dont
 
l'interpr6tation ne peut 6tre que conjecture bas6e sur des
 
hypotheses:
 

D'une mani~re g~n~rale, les marges de prix des
 
mil-sorgho-mals entre Bamako et Sikasso semblent
 
indiquer, compte tenu de leur stabilit6 relative,
 
une certaine integration de ces deux march6s. Les
 
diff6rences n6gatives de prix du mals des 3
 
derniers mois de la s6rie (Novembre 1984 - Janvier
 
1985) pourraient provenir d'un influx A Bamako de
 
mals ou d'un produit substitut d'origine ext6
rieure.
 

Les diff6rences de prix entre Kayes et Bamako
 
sont, comparativement A l'axe Sikasso-Bamako, plus
 
instables dans l'ensemble, sugg6rant une int6gra
tion moindre.
 
On note par ailleurs un renversement syst~matique

de signe de ces differences qui deviennent presque
 
toutes n6gatives pour le mals pendant la p~riode
 
de soudure 1983 (Mars-Juillet) et pour tous les 3
 
produits de Juin A Novembre 1984. Cette anomalie
 
de signe pourrait 6ventuellement s'expliquer par

des distributions d'aides alimentaires 
 dans. la
 
r6gion de Kayes qui constitue, on le sait bien,
 
une zone d'intervention de plusieurs organ..smes
 
tant gouvernementaux que non-gouvernementaux.
 

Les march6s de Bamako et S6gou semblent 8tre
 
relativement plus int6gr6s que les autres, le
vu 

degr6 de stabilit6 relativement plus 6lev6 des
 
diff6rences entre leurs prix respectifs. Ceci se
 
comprend d'autant plus facilement que ces deux
 
villes sont proches l'une de l'autre et sont
 
reli~es par la meilleure route bitum~e du pays qui
 
permet un intense mouvement quotidien d'informa
tion, de personnes et de biens dans les deux sens
 
de l'axe. La circulation de l'information y est
 
par consequent tr~s. rapide et le march6 peut
 
r6agir A toute information dans un d~lais de 24
 
heur~s nu moins.
 
La n~gativit6 syst6matique des diff6rences de prix
 
du mals de Juin A Septembre 1984, constitue la
 
seule anomalie apparente ici, qui pourrait
 
6galement s'expliquer par un accroissement de
 
l'offre de c~r6ales sur le march6 Bamakois par
 
suite d'approvisionnement d'origine ext6rieure.
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Les march6s des deux axes Nord souffrent du degr6

d'int~gration la 
 plus faible. Les diff6rences de
 
prix passent souvent du signe positif au signe

n~gatif. Ceci pourrait sugg6rer que la situation
 
des march6s de Tombouctou et Gao d6pend tr6s peu

de Mopti, soit par suite des 
 difficult6s de
 
transport bien connues vers 
 le Nord relativement
 
enclav6 du Mali, 
ou A cause des aides alimentaires
 
qui affluent dans le Nord chroniquement deficit
aire en c6r6ales, ou finalement A cause des
 
habitudes alimentaires du Nord qui ne comportent
 
pas une forte proportion de c6r6ales du Sud telles
 
que le sorgho et le mals.
 

Pour conclure, nous dirons que l'analyse des coeffi
cients de correlation et des marges de prix semblent confirmer
 
ces divers axes c~r6aliers tels que d6finis par 
le Plan 1974-78,

malgr6 la faiblesse de certains coefficients et la n6gativit6 de

certaines marges. Il 
serait donc int6ressant, pour tine meilleure
 
connaissance de l'interaction de 
ces axes, d'avoir une situation

d6taill6e du d6but PRtIC A savoir, 
 distribution et 
 vente d'aides
 
alimentaires, intervention de la police 6conomique, etc...

Pour le futur, une connaissance du 
 coat des divers services de

marketing sur ces divers axes, des marges, des prix et des agents

operant sur ces axes nous permettra de juger de la performance du
 
march6 des c6r6ales.
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II. ANALYSE DES DONNEES SECONDAIRES DES PRIX DES MIL-SORGHO-MAIS
 

L'analyse commencera avec une revue des diff6rents documents
 
relatifs A 1'4valuation du PRMC. Elle portera 6galement sur
 
1'6volution des prix des mil-sorgho-mals sur le march6 de Bamako
 
avant et sous PRMC. L'analyse de 1'6volution des prix comprendra

essentiellement les variations saisonni~res 
 des prix, leur
 
tendance 6volutive et leur stabilit6 dans les deux p~riodes.
 

A. Revue des 6valuations du PRMC
 

Le PRMC a retenu plusieurs objectifs en ce qui concerne
 
les prix des c6r~ales (mil-mals-sorgho-riz). Parmi ces objec
tifs, on peut retenir:
 

- une augmentation des prix aux producteurs pour 
encourager la production; 

- l'alignement des prix officiels aux consommateurs 
sur ceux du march6; 

- l'alignement des prix aux producteurs et des prix 
aux consommateurs sur ceux des pays voisins pour
arr8ter les exportations clandestines; 

- la stabilisation des prix aux producteurs et des 
prix aux consommateurs pour prot~ger les uns et 
les autres contre des chocs impr~vus des prix. 

Ainsi, depuis l'instauration du PRMC en Mai 1981,

plusieurs organismes ou donateurs faisant partie du PRMC 
ou non
 
ont 6valu6 les r6sultats d6jA obtenus quant aux diff6rents
 
objectifs qu'il s'est assign6. 
Pour notre part, la revue de ces
 
diff6rentes 6valuations s'est limit~e aux objectifs des prix et A
 
deux diff~rentes 6valuations qui contiennent 1'essentiel des
 
points pr6sents dans les autres, notamment celle de:
 

- BIRD Leaberg December 1984. 

ACDI G. Dupont, A.E. Houzangb6 et
 
P. Vaudenberghe.
 

(ACDI Agence Canadienne pour le D6veloppement
 
International).
 



16
 

1. Augmentation dos prix aux producteurs et de 
la production agricole 

production 
Selon 

agricole 
la BIRD, malgr6 la 
d'une ann6e A l'autre 

fluctuation 
en raison 

de la 
de la 

variation de la pluviom~trie, la production de mil-sorgho et du
 
Paddy par tate au Mali d~croit depuis 1969. Ce declin de la
 
production est plus prononc6 pour le mil-sorgho que pour le paddy
 
A cause des prix ravorables aux producteurs de paddy at d'une
 
technologie am~lic ,e.
 

Pour la BIRD, depuis 1981, les prix officiels aux
 
producteurs continuent d'augmenter m6me si ces augmentations se
 
font A un rythme plus lent par rapport A celui des augmentations
 
avant PRMC. Aussi la BIRD note que les prix aux producteurs pour
 
le paddy ont augment6 plus vite que ceux aux producteurs des
 
mil-sorgho.
 

Aussi, la production de mil et sorgho a 6t6 plus

grande en 1981 et 1982 contre toute attente compte-tenu de la
 
pluviom~trie cjui a pr6valu. Mais puisque les prix officiels aux
 
producteurs sont encore inf6rieurs A ceux du march6 libre, on ne
 
peut pas conclure qua l'augmentation des prix officials ait eu
 
pour effet celle de la production. Cependant, avec le PRMC note
 
la BIRD, on peut affirmer qua les paysans ont regu de meilleurs
 
prix sur le march6.
 

Pour l'ACDI, les prix officials aux producteurs
 
des c~r6ales ont augment6 au cours des derni~res ann6es passant

de 32 FM/kg an 1976/77 A 100 FM/kg en 1983/84 pour le paddy.
 
Cepdendant, l'ACDI note un ralentissement de ces augmentations
 
depuis l'instauration du PRMC; ce qui, selon le m~me rapport,

pourrait 6tre une indication qua le PRMC n'a eu aucune incidence
 
sur les prix officials aux producteurs. Mais ce ralentissament
 
s'expliquerait par l'incapacit6 du Mali A augmenter les salaires
 
pour compenser les hausses des prix de vente qui r6sulteraient
 
d'une grande augmentation des prix aux producteurs. Ainsi pour

l'ACDI, l'absence du PRMC aurait signifi6 un ralentissement
 
encore plus marqu6 des augmentations des prix aux producteurs.
 
De m~me, l'ACDI note qua le PRMC, par la lib6ralisation du march6
 
qui a offert a,"x paysans de r~elles perspectives d'6coulement de
 
leur production commercialisable at la garantie de prix d'achat
 
qua repr~sente l'OPAM dynamis6, a sans doute eu des effets sur
 
l'accroissement de la production. C'est 1A une hypoth~se qu'on
 
peut difficilement tester, faute de donn~es ad6quates.
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2. 	 Prix officiels aux consommateurs et prix de march6
 
aux consommateurs
 

Pour la BIRD, 	le PRMC devrait permett--e soit de
 
r~duire l'6cart entre ces prix, ou du moins de les rapprocher
 
suffisamment les uns des autres depuis 1982. Cependant la BIRD
 
note que m~me 	si ces prix sont sensiblement comaprables mainte
nant, ces rapprochements peuvent 8tre insignifiants et ne sont
 
pas l'oeuvre du PRMC.
 

En effet pour 	la BIRD, les prix officiels du mil
 
et du sorgho ont repr6senC6 un pourcentage plus 6lev6 de ceux du
 
march6 durant les deux derni~res ann~es que pour toute autre
 
p6riode de deux ans, exception faite pour 1975 et 1976, ann~es
 
qui ont vu des 	prix au march6 tr~s faibles ot aucune augmentation
 
des prix officiels.
 
Les prix du march6 ont 6t6 d'abord bas, ensuite ils ont commenc6
 
A augmenter durant 1981/82 & 1982/83. Ceci a 6t6 aussi 
une
 
p6riode d'augmentation successive des prix officiels. Cependant,
 
la BIRD note que les prix du march6 ont 6t6 tr~s 6lev6s en 
1984
 
pendant que les prix officiels restaient bas.
 
Ainsi pour les 7 permiers mois de 1984, le rapport prix

officiel/prix du march6 a 6t6 de .44. 
 Ce rapport est similaire A
 
d'autres durant les ann~es de faible pluviom~trie. Ii n'est donc
 
pas clair que les prix officiels pour les mil et sorgho aient
 
amorc6 une tendance A la hausse.
 

Concernant le riz, la BIRD trouve que les rapports
 
prix officiels/prix du march6 6lev6s sont plut8t das au fait que
 
les prix int~rieurs du riz sont d6termin6s par les prix inter
nationaux du riz et non par les conditions locales de l'offre et
 
de la demande pour le. riz. Ii semble donc, note la BIRD, que le
 
PRMC n'ait pas atteint cet objectif.
 

L'analyse de l'ACDI porte essentiellement sur
 
l'6cart entre les prix du march6 et les prix officiels plafonds
 
fixes. On note que cet 6cart s'est consid~rablement r6duit au
 
cours de la Campagne 1982/83 par rapport A l'ann6e pr6c~dente.

Ainsi pour 1981/82, cet 6cart est ea 17.80% contre 7,42% pour
 
1982/83.
 

Pour le mois de F~vrier, le prix de d~tail sur le
 
march6 libre est rest6 en 1982/83 le m~me que durant la campagne
 
pr6c~dente pour le m~me mois. L'ACDI note que ceci estd'autant
 
important que le d6ficit c~r~alier a 6t6 plus 6lev6 pendant la
 
Campagne 1982/83 que la Campagne 1981/82. Ainsi pour l'A3DI,
 
ceci indique une performance positive pour le PRMC.
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3. Alignement des Prix avec ceux des pays voisins
 

Pour la BIRD, ontre 1978/79 et 1980/81, les prix
 
officiels aux producteurs du Mali augmentaient par rapport A ceux
 
aux producteurs des pays voisins. Cependant, la BIRD note que
 
depuis 1981/82, les prix officiels aux producteurs du Mali sont
 
rest6s stationnaires ou ont d~cliri6 par rapport A ceux aux
 
producteurs des pays voisins, exception faite du S~n~gal et de la
 
C8te d'Ivoire. Mais pour le paddy, les prix officiels maliens
 
ont chut6 en 1983/84 par rapport A ceux du S~n~gal et de la C8te
 
d'Ivoire. Les tendances & l'alignement sont moins perceptibles
 
pour les prix officiels aux consomnateurs.
 

Pour I'ACDI, l'approchement souhait6 entre les
 
prix aux producteurs maliens et ceux aux producteurs des pays

voisins se fait lentement. Ainsi par exemple, le rapport prix
 
malien/prix pays voisins au cours de la Campagne 1980/81 a 6t6 de
 
62% A 79% pour les mil-mals-sorgho et de 60 A 81% pour le paddy.
 
Par contre pour l'ACDI, les deux derni6res ann~es ont connu une
 
tendance inverse, les rapports ayant pass6 de 79 A 70% pour les
 
mil-mals-sorgho et de 81 A 74% pour le paddy.
 

4. La stabilit6 des prix aux consommateurs
 

Avec des coefficients de variation calcul6s pour
 
les mil-mals-sorgho et riz, la BIRD trouve que les prix des
 
mil-mals-sorgho ont fluctu6 plus que les prix du riz.
 
Pour la BIRD, cela serait da au fait que le march6 malien du riz
 
est approvisionn6 A partir des importations et des aides de sorte
 
que le march6 est r6guli6rement aliment6; par contre pour les
 
mil-mals-sorgho, la source d'approvisionnement principale reste
 
la production interne de sorte que la r6gularit6 d'approvisionne
ment du march6 depend des r6coltes et du niveau des prix. Ainsi,
 
compte-tenu des coats 6lev6s de transport des ports & l'int~rieur
 
du Mali, on a une grande diff6rence entre les prix CAF et les
 
prix FOB permettant ainsi aux prix de varier consid6rablement A
 
l'int~rieur d'une grande fourchette.
 
Ainsi pour la BIRD, les prix des mil-mals-sorgho tombent A
 
l'intrieur de cette fourchette permettant de grandes variations
 
annuelles des prix; alors que les prix du riz semblent se
 
rapprocher des prix CAF permettant ainsi une stabilit6 de ces
 
prix sur le march6.
 

Pour la BIRD, de faibles coefficients de variation
 
pour les mil-sorgho-mals correspondraient A des moyennes ou
 
bonnes ann~es de r6coltes. La seule exception serait le faible
 
coefficient pour 1973/74 qui a 6t6 une campagne de s~cheresse et
 
celle-ci s'expliquerait par de grandes quantit6s d'aides regues
 
permettant ainsi de suppl~er A la faible production locale.
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Par exemple pour 1982, la BIRD trouve un faible
 
coefficient de variation da A la bonne ann6e de r6colte 
de 1981.
 
Ainsi pour la BIRD, l'6vidence ne suppote pas encore le fait que

le PRMC ait r6ussi A stabiliser les prix des mil-mals-sorgho.
 

Pour le riz, la BIRD trouve que les variations des
 
prix du riz ont 6t6 faibles depuis 1979 malgr6 un d6clin de la

production int6rieura du riz. Ceci indique que le Mali est pass6

d'exportation A importateur de 
 riz. Ainsi les prix du riz au

Mali seraient d6termin6s par les prix internationaux et non par

la production int6rieure.
 

Par exemple, 
 la BIRD trouve de faibles coeffi
cients de variation pour les prix du pour
riz 81/82 et 82/83

alors que la production int6rieure aurait chut6 entre ces deux
 
campagnes. Ainsi malgr6 le d~clin production int~rieure,
de la 

l'aide ext~rieure accrue 
aurait permis la stabilit6 des prix.

Encore une fois il n'apparait pas que le PRMC ait r~ussi &
stabiliser les prix, toujours selon la BIRD. 
Par contre note la
 
BIRD, comme les importations officielles de 
 riz ont chut6 al~rs
 
que l'aide alimentaire a augnent6 durant la m~me p6riode,

probablement l'instauration du PRMC et les 
 pressions budg6taires

auraient encourag6 le Gouvernement malien A d6pendre des importa
tions privies de riz et des aides ext6rieures pour satisfaire la
 
demande effective de riz.
 

Par contre pour l'ACDI, l'6volution des prix sur
les march6s de Bamako selon les 
 p6riodes constitue une r6ussite
 
enregistr6e par 
 le PRMC quant A la stabilisation des prix des
 
c~r~ales sur les march~s de consommation.
 

B. alyse des Prix aant et sous PRMC 

L'analyse des prix a pour but de se 
 faire une idle du
 
comportement des prix des c~r6ales avant 
et sous PRMC. Cette
 
analyse portera essentiellement sur 
 les variations saisonni~res
 
des prix sous les deux p~riodes afin de juger de leur stabilit6
 
et de l'6volution de leur tendance 
au cours des deux p6riodes.
 

Pour l'analyse, la p~riode 
avant PRMC va de Janvier

1978 A D6cembre 1981 et la p~riode sous 
PRMC va de Janvier 1982 A
 
D6cembre 1985, soit une dur6e de quatre ans 
 pour chaque p6riode.

Pour la p6riode avant PRMC, nous 
 avons utilis6 les prix de la

Direction Nationale de la Statistique et pour la p6riode sous
 
PRMC, nous avons utilis6 les relev~s de prix PRMC.
 
Le probl~me majeur ici est de savoir dans quelle mesure ces deux*
 
s6ries de prix sont homog~nes. 
 Ii aurait 6t6 plus int6ressant
 
d'avoir des donn6es de la.m~me source.
 
L'analyse portera sur les 
prix des mil et sorgho. Ce choix est

dict6 par le fait que seule la commexcialisation des mil-sorgho
 
et mals est lib~ralisee.
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....... ....
.. ... .. n.uniLno Yu niL Cl UU ZUKUHUPER102 AVANT P.R.M.C (1978-1981).
 

PERIODE 
 PRIX PRIX 
 INDICE 
 INDICE PRIX NIL 
 PRIX SORGHO 
 PERIODE VARIABLE
NIL SORGHO SAISONNIER: 
 SAISONNIER: DESAISON- DESAISON-
 T DISCRIMI- DxT
 
1 JAN 18 78.00 IIL SORGHO NALISE NALISE
85.50 NATOIRE(DI
 

2 FEY 78.00 78.00
 
3 MAR 70.00 70.00
 
4 AVR 74.50 72.50
 
5 MAI 72.50 19.00
 
6 JUN 
 87.00 12.50
7 JUL 101.50 104.00 
 125.40 
 127.80 80.94 
 81.38 1
8 AOU 95.50 92.50 120.80 0 0


116.70 79.06 79.26 
 2
9 SEP 84.50 0 0
87.00 109.60 
 112.60 77.10 77.26
10 OCT 92.00 3 0 0
92.50 122.50 123.10 75.10 
 75.14 4
11 NOV 82.50 72.50 113.00 99.70 73.01 
0 0
 

72.72 
 5
12 DEC 65.50 64.50 0 0
92.80 
 99.60 70.58 64.76 
 6 0
13 JAN 79 58.00 58.00 0
86.60 
 87.90 66.97 65.98 
 7 0
14 FEV 53.00 53.50 84.10 0

85.70 63.02 
 62.43
15 MAR 48.00 47.50 8 0 0
79.50 
 80.10 60.38 
 59.30 9
16 AVR 48.00 43.50 0 0
82.80 
 77.20 57.97 56.35 
 10
17 MAI 48.00 49.50 86.80 0 0

91.10 55.30 54.34
18 JUN 53.50 50.00 11 0 0
99.20 
 93.10 93.93 
 53.71 12
19 JUL 49.00 58.00 0 0
90.70 
 107.20 4.02 
 54.10 13
20 AOU 53.00 52.50 96.00 0 0

94.20 55.21 55.73
21 SEP 64.00 51.50 14 0 0
111.20 
 88.10 57.55 
 58.46 15
22 OCT 54.50 57.00 90.10 

0 0
 
92.10 60.49 
 61.89 16
23 NOV 55.C0 60.00 0 0
86.60 
 91.90 63.51 65.29
24 DEC 61.00 62.00 17 0 0
91.10 
 89.10 66.96 69.58 
 18 0
25 JAN 80 65.00 70.50 91.10 0

94.80 71.35 74.37
26 FEV 74.00 80.50 19 0 0
97.10 101.90 76.21 
 79.00 20
27 MAR 83.50 86.00 0 0
103.60 
 102.20 80.60 
 84.15 21
28 AVR 83.00 86.50 97.90 0 0
97.10 84.78 
 89.08 22 0
29 MAI 85.00 88.00 9,.40 0

94.50 89.10 
 93.12 23
30 JUN 0 0
99.50 115.00 107.90 
 119.80 92.22 95.99 
 24 0
31 JUL 108.00 107.50 114.70 0


109.50 94.16 
 98.17
32 AOU 111.50 114.00 25 0 0
116.80 114.50 95.46 
 99.56 26
33 SEP 110.50 114.00 0 0
114.80 
 114.00 
 96.z5 100.00 27
34 OCT 109.00 112.06 0 0
11 .40 111.50 96.98 
 100.45 A8 0
35 NOV 103.50 103.50 105.70 0

102.20 97.92 
 101.27 21
36 DEC 87.00 87.00 0 0
88.30 85.80 98.53 
 101.40 30
37 JAN 81 65.00 98.00 0 0
86.00 
 96.90 
 98.84 101.14 31 0
38 FEY 86.00 86.50 86.70 0
 
85.20 
 99.19 101.53
39 AR 91.00 91.00 91.50 

32 0 0

89.70 99.45 
 101.45 33
40 AVR 0 0
92.00 91.50 
 92.40 
 90.30 
 99.57 101.33 34
41 MAI 0 0
t?.50 103.00 98.70 
 100.80 100.81 102.18 
 35
42 JUN 99.50 101.50 97.00 0 0

98.10 102.58 103.47
43 JUL 114.50 116.00 36 0 0
111.30 
 112.90 102.88 102.75 37
44 AOU 113.50 113.50 111.00 112.40 102.25 100.98 

0 0
 
38 0
45 SEP 115.00 114.50 113.50 0


115.10 101.32 
 99.48 39 0
46 OCT 108.00 108.00 107,60 0

110.40 100.37 
 97.83
47 NOV 135.00 127.50 136.0 

40 0 0
133.10 99.26 
 95.79 41
48 
 DEC 97.00 95.00 98.70 0 0
101.30 98.28 
 93.78 42 0 
 0
 

SOURCE : Donnees brutes de prix de la D.N.S.I. ; inistere du Plan , Baaako. 
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TABLEAU IY-B. PRIX ET INDICES SAISONNIERS DU NIL ET DU SORGHO
 
PERIODE SOUS P.R.H.C (1982-19851. 
-----------------------------------

PERIODE PRIX PRIX INDICE INDICE PRIX NIL PRIX SORGHO PERIODE VARIABLE 
NIL SORGHO SAISONNIER: SAISONNIER: DESAISON- DESAISON- T DISCRIMI- DxT 

NIL SORSHO NALISE NALISE NATOIRE(D) 

49 JAN 82 
50 FEY 
51 MAR 
52 AVR 
53 MAI 
54 JUN 
55 JUL 
56 AOU 
57 SEP 
58 OCT 
59 NOV 
60 DEC 
61 JAN 83 
62 FEY 
63 MAR 
64 AVR 
65 MAI 
66 JUN 
67 JUL 
68 AOU 
69 SEP 
70 OCT 
71 NOV 
72 DEC 
73 JAN B4 
74 FEY 
75 MAR 
76 AVR 
77 NAI 
78 JUN 
79 JllL 
80 A6, 
81 SEP 
82 OCT 
83 NOV 
84 DFC 
55 JAN 85 
86 FEY 
67 MAP 
88 AVR 
89 MAI 
90 JUN 

81.00 
77.00 
77.50 
81.50 
84.50 
90.00 
90.50 
93.50 
93.50 
95.00 
87.00 
86.50 
84.50 
78.50 
83.00 
86.00 
95.50 

107.00 
107.50 
132.50 
135.50 
136.00 
127.00 
112.50 
120.00 
117.50 
125.50 
1.9.50 
144.00 
162.50 
180.00 
148.50 
150.50 
154.50 
122.00 
112.50 
111.00 
117.00 
121.30 
120.00 
146.30 
149.00 

71.50 
70.50 
71.00 
72.00 
73.50 
84.00 
88.50 
86.00 
83.00 
80.00 
80.50 
76.50 
75.00 
72.00 
73.50 
77.50 
89.50 
95.50 
95.50 
124.50 
128.50 
133.50 
126.00 
123.00 
125.00 
125.50 
131.50 
146.00 
147.00 
175.00 
146.00 
144.00 
154.50 
154.50 
123.00 
105.50 
107.00 
117.00 
121.00 
118.00 
140.00 
129.60 

83.60 
81.00 
83.10 
88.70 
94.60 

1:13.60 
104.50 
107.70 
107.30 
108.50 
98.70 
96.80 
93.10 
84.30 
86.00 
86.10 
92.50 
100.90 
99.00 
108.60 
117.70 
114.20 
103.00 
88.10 
90.20 
85.90 
90.90 
100.10 
102.90 
116.30 
129.10 
10h.90 
108.40 
112.10 
8Q.00 
82.30 
82.30 
87.40 
90.30 
89.30 
109.70 
112.70 

77.80 
78.60 
91.40 
85.00 
90.10 

106.50 
113.10 
109.60 
105.60 
111.30 
100.80 
94.50 
97.70 
.3.10 
84.30 
84.90 
93.80 
96.20 
92.50 
115.70 
114.50 
113.60 
102.70 
95.80 
93.40 
91.80 
94.80 
103.80 
104.00 
124.50 
105.00 
104.40 
112.70 
114.00 
91.70 
80.00 
82.60 
90.90 
94.70 
93.70 
112.90 
105.60 

96.89 
95.06 
93.26 
91.88 
89.32 
86.87 
86.60 
86.82 
87.14 
07.56 
88.15 
89.36 
90.76 
93.12 
96.51 
99.88 
103.24 
106.05 
108.59 
122.01 
115.12 
119.09 
123.30 
127.70 
133.04 
136.79 
138.06 
139.36 
139.94 
139.72 
139.43 
138.91 
138.84 
137.82. 
137.08 
136.70 
134.87 
133.87 
134.33 
134.38 
133.36 
132.21 

91.90 
29.69 
87.22 
84.71 
81.58 
78.87 
78.25 
78.47 
78.60 
71.88 
79.86 
80.95 
76.77 
83.62 
87.19 
91.28 
95.42 
99.27 

103.24 
107.61 
112.23 
117.52 
122.69 
128.39 
133.83 
136.71 
138.71 
140,66 
141.35 
140.56 
139.05 
137.93 
137.09 
135.53 
134.13 
131.88 
129.54 
128.71 
127.77 
125.93 
124.00 
122.73 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

91 JUL 150.00 134.00 
92 AOU 154.30 137.00 
93 SEP 157.60 138.30 
94 OCT 147.30 129.30 
95 NOV 106,60 101.30 
96 DEC 99.60 95.60 

SOURCE :Donnees brutes de prix du P.R.N.C. ;Bamaka. 
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Le mals n'a pas 6t6 inclus dans l'analyse du fait que dans les
 
relev6s des prix de la Direction Nationale de la Statistique, on
 
parle tant6t de mals-grains, tant6t de semoule de mals. Dans un
 
tel cas, il fallait soit opter pour le mals-grain ou la semoule
 
de mais. On 	pet aussi avancer que jusqu'ici la commercialisa
tion du mals local est tr~s marginale par rapport A celle des mil
 
et sorgho.
 

1. 	 Variations saisonni~res et stabilit6 des prix
 
avant et sous PRMC
 

Comme le dit William G. TOMEK, les prix qu'on

observe A travers le temps, sont le r6sultat d'une association
 
complexe de changements lis A des facteurs saisonniers, cycli
ques, de tendance et de facteurs irr~guliers. Pour notre
 
analyse, nous nous int~ressons plus particuli~rement A la saison
nalit6 et A la tendance compte-tenu de la dur6e tr6s courte des
 
p~riodes de l'analyse.
 

Il semble que pour les prix des produits agri
coles, notamment les c~r6ales, on observe une certaine r6gularit6

d'un cycle saisonnier d'un an allant d'une r~colte A une autre.
 
C'est ainsi que les prix des c~r6ales baissent pendant les
 
"r6coltes, puis amorcent une tendance A la hausse au fil des mois,

atteignant des maxima pendant les p~riodes dites de soudure au
 
Mali, pour ensuite chuter pendant les nouvelles r~coltes. Cette
 
particularit6 du comportement des prix des c~r~ales au Mali tient
 
de la nature de la production agricole qui est li6e A la varia
tion des facteurs climatiques et biologiques pendant l'ann~e.
 
Ainsi donc au Mali, les c6r~ales sont cultiv6es pendant une
 
p~riode fixe de l'ann6e notamment de Juin A Octobre, les r~coltes
 
n'intervenant que pendant Novembre, D~cembre et m~me Janvier.
 
Seule la fonction de stockage permet donc d'assurer l'approvi
sionnement r~gulier du march6 tout au long de l'ann6e. Ainsi
 
donc, d'une r~colte A l'autre, les prix des c~r~ales s'6l6vent A
 
cause des coats de stockage et th6oriquement les hausses des prix

d'un mois A l'autre ne devraient pas d6passer les coats de
 
stockage dans un environnement comp~titif.
 
Les variations saisonni~res des prix des c6r6ales doivent
 
refl~ter les variacions des coats de stockage d'un mois A l'autre
 
au cours de l'ann6e. L'une des questions A laquelle nous
 
tenterons de r~pondre au cours de 
nos enqu~tes est celle-ci: les
 
differences de prix d'un mois A l'autre correspondent-elles aux
 
coats de stockage de la m~me p~riode sous le PRMC?
 
Puisque l'un des objectifs du PRMC est la lib~ralisation du
 
march6 c6r6alier, donc de permettre au march6 d'8tre plus

comp~titif, les variations saisonni~res des prix devraient 6tre
 
moindres par rapport A la p~riode pr~c~dente; donc une meilleure
 
stabilit6 des prix est esp6r~e sous le PRMC. 
 Pour notre analyse,
 
nous avons calcul6 des indices de saisonalit6 et des coefficients
 
de variation pour les deux pRriodes.
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Si nous prenons les mois de Juin, Juillet, Aoat,

Septembre comme les mois pendant lesquels les prix des mil et
 
sorgho atteignent leurs maxima, nous constatons 
que pour la
 
p6riode avant PRMC (1978-81) les prix durant ces mois 6taient en
 
moyenne 9,40% plus 6lev6s que la moyenne des prix observ6s durant
 
l'ensemble de la p6riode 1978-81. Sous le 
 PRMC (1982-85), les
 
prix de Juin a Septembre 6taient en moyenne 7,40% plus 6lev6s que

la moyenne des prix observ~e durant l'ensemble de la p~riode
 
1928-85.
 
Toujours pour sorgho, 1978 A 1981,
le de on enregistre des
 
baisses moyennes de 6,18% par rapport A la moyenne des prix de la
 
p~riode et sous le PRMC, ces baisses sont de 7,82%.
 
En ce qui concerne le mil, les hausses sont de 8,45% en moyenne
 
avant PRMC contre 9,62% sous PRMC. Pour les baisses, nous avons
 
8,47% avant PRMC et 9,58% sous PRMC.
 
Ii ressort de l'observation de ces chiffres que les hausses de
 
prix pour les mil et sorgho ont 6t6 plus fortes sous le PRMC; par
 
contre, on enregistre autsi sous le PRMC les plus fortes baisses
 
de prix.
 

Ces remarques sont justifi~es par l'analyse des
 
6tendues maximum et moyenne de dispersion des prix du mil autour
 
de la moyenne (Tableau IV.).
 

TABLEAU IV ETENDUES DE DISPERSION DES PRIX
 

ETENDUE MAXIMUM ETENDUE MOYENNE
 

Mil Sorgho Mil. Sorgho
 
----------------------- I---------------------------

-- - - - -- - I
Avant PRMC 24,2 26,9 16,9 15,6
 

Sous PRMC 25,7 21,7 19,2 15,6
 

Ii ressort de l'examen de ce tableau que la variabilit6 du prix
 
du mil semble 8tre plus grande durant la p6riode sous PRMC,
 
tandis que celle du prix du sorgho est mrme
rest~e la (6tendue

moyenne) ou a mgme diminu6 (6tendue maximum). Il s'agit lA
 
d'6carts absclus par rapport A la moyenne oa 
 aucune pond6ration
 
tenant cormpte du poids relatif des 6carts n'est pris en consid6
ration. Aifin de pallier A cette lacune, nous avons proc~d6 A une
 
analyse des variances et des coefficients de variation des prix
 
(Tableau V.).
 

Lorsqu'on consid~re les donn~es brutes de prix, il
 
apparait A un seuil d'erreur.de 10% que les variances des prix du
 
mil et du sorgho sont sup6rieures pour la p6riode sous PRMC A
 
celles d'avant PRMC. Le m~me test statistique appliqu6 aux
 
donn6es d6saisonnalis6es de prix aboutit A la mgme conclusion
 
pour le mil.
 

http:d'erreur.de
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Une fois de plus, les variances (et 6carts-types)
 
sont elles-m~mes des mesures trop absolues pour des fins de
 
comparaison, car elles ne r~fl~tent pas la difference des
 
moyennes par rapport auxquelles elles sint calcul~es. Les
 
coefficients de variation corrigont cette faiblesse, puisqu'ils
 
expriment la variabialit6 en proportion de la moyenne. Un rapide
 
coup d'oeil au Tableau V. permet de voir qua, dans l'ensemble,
 
ces coefficients sont plus faibles pour la priode sous PRMC
 
(exception faito du cas des donn6es d6saisonnalis6es du sorgho oi
 
aucun changement ne survient).
 
Ce gain apparent de stabilit6 est par contre tr~s faible,
 
puisqu'il est au maximum de 3% pour les donn~es d~saisonnalis6es
 
du mil.
 

TABLEAU V STATISTIQUES SOMMAIRES
 

DONNEES BRUTES DE PRIX
 

AVANT PRMC SOUS PRMC :TOTAL PERIODE:
 

Mil :Sorgho: Mil :Sorgho: Mil :Sorgho:
 

Moyenne 82.96: 84.25:116.25:110.33: 99.60: 97.27:
 

Ecart-type 21.91: 22.39: 27.50: 28.42: 29.92: 28.71
 

Coefficient 0.28 0.27: 0.24: 0.26: 0.30: 0.3U 
de variation 

Nb. Observations 48.00 48.00: 48.00: 48.00 96.00: 96.00:
 

DONNEES DESAISONNALISEES DE PRIX
 
I----------------------------------------------------------------------------------------------


AVANT PRMC SOUS PRMC TOTAL PERIODE:
 

Mil :Sorgho: Mil :Sorgho; Mil Sorgho
 

Moyenne 82.13; 83.00:115.31:109.84; 98.72: 96.42:
 

Ecart-type 17.27: 17.89! 20.92: 23.99: 25.29: 24.98:
 

Coefficient 0.21: 0.22: 0.18: 0.22: 0.26: 0.26:
 
de variation
 

Nb. Observations 42.00: 42.00: 42.00: 42.00: 84.00: 84.00;
 

I 

http:83.00:115.31:109.84
http:84.25:116.25:110.33


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

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

25
 

Une analyse plus pouss6e des coefficients de
 
variation des donn~es brutes 
de prix pour les deux p6riodes est
 
faite A partir du tableau suivant.
 

TABLEAU VI 
 COEFFICIENTS DE VARIATION INTRA ET INTER-ANNUELLE
 
DES PRIX
 

MIL SORGHO 

1978 
1979 
1980 
1981 

0,132 
0,097 
0,168 
0,143 

0,142 
0,103 
0,160 
0,119 

Moyenne intra-annuelle 
pond~r~e par les moyennes 
des prix 

0,140 0,134 

Moyenne inter-annuelle 0,257 0,265 

19,82 
1983 
1984 
1985 

0,072 
0,203 
0,148 
0,159 

0,134 
0,145 
0,265 
0,242 

Moyenne intra-annuelle 
pond~r~e par les moyennes 
des prix 

0,150 0,145 

Moyenne inter-annuelle 0,208 0,242 

Il apparait que, pour les mil et sorgho, les
 
coefficients de variation intra-annuelle sont plus 6lev6s pour la
 
p6riode sous PRMC (15% contre 14% 
pour le mil et 14,5% comparati
vement A 13,4% pour le sorgho). Les coefficients de variation
 
inter-annuelle sont par contre plus faibles pour la 
 p~riode sous
 
PRMC (20,8% contre 25,7% pour le mil et 24,2% contre 26,5% pour
 
le sorgho).
 
Ceci sugg~re en conclusion que le PRNC a mieux r6ussi & maitriser
 
l'instabilit6 des 
prix d'une annie A l'autre qu'A stabiliser les
 
prix au cours d'une annie donn~e.
 

2. Tendance des prix apr~s lib~ralisation du march6'
 

La lib6ralisation du march6 a eu pour corrollaire
 
la libert6 des prix des c6r6ales. Cependant, des prix plafonds
 
aux producteurs et aux consommateurs existent pour 6viter des
 
baisses trop grandes des prix aux producteurs et des hausses
 
inacceptables des prix aux cons~fimateurs. Avec la libert6 des
 

/1 
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prix, nous nous attendre A une acc~l~ration de la hausse des prix
 
ind6pendamment des facteurs saisonniers.
 
Ainsi, la croissance d~mograpique et la stagnation de l.a produc
tion peuvent exercer des pressions sur les prix des c6r~ales A la
 
hausse A long terme. Comme l'a not6 Leaberg dans son 6va].uation
 
du PRMC pour la BIRD, la production des mil et sorgho seraient en
 
baisse. Si tel est le cas, les prix des c6r6ales devraient
 
amorcer une tendance d la hausse puisque d~sormais l'Etat
 
n'impose plus des prix A la consommation.
 

L'analyse de la tendance des prix a justement pour
 
objectif de comparer l'6volution des prix sur les deux p~riodes
 
(1978-1981 et 1982-1985) afin d'6valuer la performance du PRMC eu
 
6gard A son objectif d'alignement des prix au consommateur des
 
c~r~ales sur ceux du marche libre. Ii s'agit concr~tement de
 
tester si le rythme d'augmentation des prix dans le temps s'est
 
acc~l6r6 avec le PRMC, sous l'hypoth~se implicite d'une protec
tion du consommateur par des prix d~prim~s ou "frein6s" avant
 
PRMC.
 

Pour ce faire, l'outil choisi est une regression
 
des prix sur le temps qui permet d'estimer la tendance d'augmen
tation des prix sur les deux p6riodes et de tester si cette
 
tendance s'est accrue de fagon significative sous le PRMC. Ce
 
faisant, la forme de l'6quation de r6gression utilis6e met
 
6galement en 6vidence l'impact initial du PRMC sur le niveau des
 
prix.
 

L'6quation de r6gression utilis~e est de la forme
 
G~n~rale suivante:
 

P = Ao + AiD + BiDT 
oa: P est le prix du produit,
 

D est une variable discriminatoire binaire
 
qui prend la valeur a pour toute p~riode
 
(mois) avant PRMC et la valeur 1 pour tout
 
mois sous PRMC,
 
T repr6sente le temps (ou la p~riode)
 
exprim6e en mois.
 
Aa, Al, Bo et Bi sont des coefficients A
 
estimer dont voici le sens:
 

a) Lorsque D = a (P6riode avant PRMC) 
P = A0 + BoT 

Alors: Ao = Niveau initial de prix a 
p6riode. T = o d'analyse 
(intersection de la droite 
de prix avec l'ordonn6e). 

B Coefficient de tendance du 
prix (rythme d'accroissement 
du prix par p~riode). 
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b) Lorsque D = 1 (P~riode sous PRMC)
 
P = Ao + Ai + BoT + BiT
 

Soit: P = (Ao + Al) + (Bo + BiT
 
Alors: (Ao + Ai) Niveau initial de prix
 

A la p~riode. 	T = o
 
(nouvelle intersection
 
de la droite de prix
 

avec l'ordonn6e.
 

Le nouveau niveau initial (Ao + Ai) pr6sente une
 
diff6rence de Ai 
 par rapport A la situation d'avant PRMC. Le
 
coefficient Ai 
 repr6sente ainsi l'impact diff~rentiel initial du
 
PRMC sux le niveau des prix. Si Ai est positif, l'instauration
 
du PRMC a pour effet d'induire un choc initial de prix A la
 
hausse. Si Ai 	 est n6gatif, la mise en oeuvre du PRMC induit une
 
chute initiale 	des prix.
 

(Ba + Bi) : nouveau rythme d'accroissement du

prix qui accuse une diff6rence de Bi par rapport A la situation
 
d'avant PRMC. Si Bi est positif, les prix augmentent plus vite
 
sous le PRMC. 	 Si Bi est n6gatif, le rythme d'accroissement des
 
prix se ralentit sous le PRMC.
 

Les donn6es mensuelles de prix utilis6es couvrent
 
8 ann6es: 4 avant PRMC (1978-1981) et 4 sous PRMC (1982--1985).
 

Une premiere 	estimation utilisant les 
 donn~es

brutes de prix donne les 
 6quations de droites de r6gression
 
suivantes:
 

Pour le mil: PMi = 60,34 - 48,315 D + 0,923 T + 0,514 DT
 
(0,258) (0,181) 
 (0,347)
 

Pour le sorgho: Psi = 61,54 - 55,709 D + 0,927 T + 0,514 DT
 
(0,283) 
 (0,198) 
 (0,38)
 

N.B.: 	 Les chiffres entre parentheses sont
 
les 6carts-types des coefficients estim~s.
 

Les deux 6quations sont toutes statistiquement

acceptables dans leur forme mrme A niveau
un de 99,9% de
 
confiance.
 
En outre, pour chacune d'elles, les coefficients de Ai et Ba
 
(respectivement - 48,315 et 0,923 pour le mil et -55,709 6t 0,927
 
pour le sorgho) sont significativement diffSrents de z6ro & un
 
niveau de 99% de confiance. Finalement les coefficients Bi
 
(0,514 pour les deux produits) sont statistiquement diff6rents de
 
z~ro A un niveau de 90% de confiance.
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Il semble donc qu'avec une probabilit6 d'erreur de
 
1%, l'impact initial du PRMC sur les prix du mil et du sorgho est
 
d~pressif et non fortuit. Ceci est confirm6 par un examen rapide

des indices saisonniers des 
prix du mil et du sorgho. Ces
 
indices passent pour le mil de 136 en Novembre 1981 a 83,6 en
 
Janvier 1982, soit une baisse de 38.5% 
et pour le sorgho de 133,1

A 77,8, soit une 
 chute de 415 en deux mois. La baisse cons
tathe au cours de ces deux mois est notoire dans les prix

eux-mmes: 40% pour le mil (135F/kg) A 81F/kg) et 43.9% pour le
 
sorgho (17,5F/kg A 71,5F/kg).
 

Cette chute spectaculaire - la plus forte pour

n'importe quelle p6riode de deux mois 
cons6cutifs sur les 8
 
ann6es consid6r6es ne saurait s'expliquer que par 
 un influx
 
important de c6r6ales d'origine ext6rieure. Elle pourrait

valablement 6tre attribuable A la r6action initiale des donateurs
 
regroup6s au sein du PRMC qui, joignant le geste a la parole Lont
 
intervenus en 
octroyant subitement au Mali des aides allmentaires
 
d'un volume suffisant pour causer un choc de l'offre globale de
 
c6r6ales.
 
Cette explication est d'autant plus plausible si l'on se rappelle
 
que, suite A son 
diff6rend avec le Gouvernement malien sur
 
l'utilisation de certains fonds de contrepartie, la contribution
 
d'aide alimentaire de l'USAID 
au sein du groupe de donateurs ne
 
devient effective qu'A partir de 198'. Ainsi, de 1981 A 1982, 
un
 
accroissement de la production interne de 24,1% (892.OOOT A
 
1.107.OOT) combin6e a une recrudescence de l'aide alimentaire de
 
60% (35.930T A 57.OOOT) font passer les disponibilit6s totales en
 
c6r6ales de 
 940.OOOT a 1.176.00T (25,1% d'augmentation) et le
 
disponible per capita de 
 141 kg A 172 kg (soit 21,3% d'accrois
sement).
 

Quant A l'6volution de ia tendance proprement dite

des prix, nous avons d~j& not6 
 que les coefficients Bi (0,514
 
pour les deux produits) sont statistiquement diff~rents de z6ro A
 
un niveau de 90% de confiance. Ces coefficients sont statisti
quement positifs A 95% de confiance. Ainsi, comparativement A la
 
tendance d'accroissement mensuel d'avant 
PRMC, le rythme d'aug
mentat.on des prix s'est acc~l6r6 de 
 55.7% pour le mil. et de
 
554 pour le sorgho.
 

Il va sans dire que les donn6es brutes de prix

renferment dans variations
leurs chronologiques des 6lments
 
d'ordres cyclique, saisonnier, tendanciel et al6atoire. 
 Afin de
 
mieux isoler l'616ment de tendance qui nous pr6ocgcupe, nous avons
 
proc6d6 A un lissage 
des prix par un calcul de moyennes mobiles*
 
d~saisonnalis~es d'ordre 12.
 

http:mentat.on


29
 

L'estimation de la droite de regression de ces prix d6saison
nalis~s sur le temps donne les 6quations suivantes:
 

Pour le mil: PMZ = 57,85 - 42,617 D + 1,129 T + 0,443 DT
 
(0,173) 
 (0,1215) 
 (0,233)
 

Pour le sorgho: Ps2 58,38 - 56,225 D + 1,145 T + 0,551 DT
 
(0,211) 
 (0,148) 
 (0,2836)
 

N.B.: Les chiffres entre parentheses sont les
 
6carts-types des coefficients estim6s.
 

Les conclusions atteintes par l'interpr~tation

pr6c6dente des r6gressions des donn6es brutes 
 de prix tiennent
 
encore 
ici et m6ine davantage, en ce sens que les coefficients Bi
 
(0,443 pour 
 le mil et 0,551 pour le sorgho) deviennent statisti
quement diff6rents de z6ro A un niveau de 98% 
de confiance tandis
 
que les autres coefficients Ai et Ba restent significativement

diff~rents de z6ro A 99% de confiance. A partir des deux
 
derni~res 6quations de r6gression, nous avons la situation
 
suivante:
 

Pour le mil
 
PM2 = 57,85 + 1,129 T avant PRMC
 
PM2 = 15,23 + 1,572 T sous PRMC
 

D'oa un impact initial d~pressif de 73,7% et une acc6l6ration du
 
rythme d'accroissement du prix de 39,2%.
 

Pour le sorgho
 
Ps2 = 58,38 + 1,145 T avant PRMC
 
P62 = 2,16 + 1,696 T sous PRMC
 

D'ou un impact initial n6gatif de 96,3% et une acc~l6ration du
 
rythme d'accroissement du prix de 48,1%.
 

Pour r6sumer, l'instauration du PRMC a eu pour

effet de provoquer une chute initiale assez importante des prix

du mil et du sorgho. L'effet de ce choc de d6part 
est manifeste
 
sur une 
p6riode de 18 mois (D6cembre 1981 A Mai 1983) pendant

lesquels, le niveau des prix au consommateur des deux produits

n'a jamais atteint les 100 F.CFA/kg qui pr6valaient ou 6taient
 
m~me d~pass6s depuis Mai 1980.
 
A cette chute initiale du niveau g6n6ral des prix, se conjugue
 
une acc6l6ration du rythme d'accroissement mensuel de ceux-ci
 
depuis le mois de Janvier 1982. Le Tableau VII 
 r6sume statisti
quement ces faits en les appliquant aux donn~es do Janvier 1982.
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A un niveau de 90% de confiance, la chute A
 
l'ordonn6e des prix se situe pour le mil, entre 73,2% et 74,2% du
 
niveau du depart avant PRMC et, pour le sorgho entre 95.7% et
 
96,9%. Ceci se manifeste par un d~placement parall~le de la
 
droite des prix vers le bas de 42,617 pour le mil et de 56,225
 
pour le sorgho.

En d'autres termes, si l'on ignorait tout 6ventue2 changement de
 
pente, les prix du mil sous PRMC seraient de 42,33 a 42,90 F/kg

inf~rieurs A ceux d'avant PRMC; ceux du mil le seraient de 55,87

A 56,58 F/kg. Toutefois intervient une augmentation de pente des
 
droites de 4,9% A 73,6% du niveau d'avant PRMC pour le mil et de
 
6,8% A 89,4% pour le sorgho. L'effet conjugu6 de ces deux
 
ph~nom~nes se comprend mieux lorsqu'appliqu6 A un cas concret tel
 
que le mois de Janvier 1982; 1'effet d6pressif initial se situe
 
entre 39,8 et 40,3% pour le mil et 51,9% et 52,6% pour le sorgho;

l'effet inflatiorniste est de 2,2% A 33,6% pour le mil et de 3,1%

A 40,9% pour le sorgho. Le r6sultat en est que les prix sous
 
PRMC de Janvier 1982 sont de 6;2 A 38,1% (mil) et de 11% A 49,5%

(sorgho) inf6rieurs & ceux qu'on pourrait pr6dire pour le m~me
 
mois avant PRMC.
 

Les intervalles d'estimation de ces effets se
 
retr~cissent 6videmment au seuil de 80% de confiance. On peut

simpleient noter, A titre d'exemple, que l'effet combin6 de la
 
d6pression initiale et de l'acc~l6ration du rythme d'accroisse
ment mensuel des prix se traduit par des prix en Janvier 1982 de
 
9,7% A 34,6% (miu) et de 15,3% A 45,1% (sorgho) inf~rieurs A ceux
 
qui auraient 6t6 pr6visibles avant PRMC. En moyenne, ces prix de
 
Janvier 1982 sont de 22,2."' (mil) et 30,2% (sorgho) en degA des
 
niveaux pr~dictibles avant PRMC.
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TABLEAU VII: SOMNAIRE DES STATISTIQUES DE RE6RESSION DE PRIX
 

i --------------------------------------------------------------------------------------

Chute du niveau initial IAcceliration du rythme Effet combinO de la chute
 

1ou Changeeent d'inter- 1d'accroissement mensuel du niveau initial et de
 
section ou d~placenent au changevent de pente I'acceleration du rythme


STATISTIQUES de la drnite des prix iou rotation de la droi-
 d'accroissement sur
 
vers le bas Ite des prix vers le haut l'Ovolution des prix
 

Nil Sorgho Nil ----------- ------------ ------------- -------------
Sorgho Nil Sorgho
 

! (Nkgatif) (Nqgatif)
. . . . . .. . . .. .. . I.. . . . . . . . . . . . . . .. I.. 

Intervals au niveau de
 
1 90. de confiance
 

Valeur absolue du
 
coefficient 
 :42,33-42,90 155,87-56,58i 0,055-0,8311 0,078-1,0241 i
SI 
 I I I II 

Valeur en X du niveau i i i i
 
1 avant PRMC 173,2-74,2 95,7-96,9 1 4,9-73,6 1 6,8-89,4 1
 

a aIi I 

1lpact en X du prix privi
1 sible de Janvier 1992 sans 39,8-40,3 1 5J,9-52,6 I 2,2-33,6 1 3,1-40,9 6,2-38,1 1 11,0-49,5
 
a PRMC
 

1 Intervals au niveau de 80% 1 i i
 
1 de confiance 
 a a 
 a
 

Valeur absolue du
 
1 coefficient 
 142,39-42,48 155,95-56,501 0,142-0,7441 0,184-0,915BI
a a a I 

I Coefficient en X du niveau a a a 

1 avant PRMC 
I 
73,3-74,1 I 95,8-96,8 I 12,6-65,9 

a a a 
16,1-80,2 1 a 

Ilmpact en X du prix pr~vi- a a 
sible de Janvier 1982 sans 

aPRMC 
39,8-40,3 1 52,0-52,5 

a a 
5,7-30,1 1 

a 
7,4-36,7 9,7-34,6 15,3-45,1 1 

a-- a a a-a-a 
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Le graphique suivant illustre les interpretations
 
pr~c~dentes, appliqu~es aux donn~es de prix d~saisonnalis~s du
 
mil.
 
La chute initiale A l'ordonn6e est repr6sent6e graphiquement par
 
le d6placement parall~le vers le bas de la droite de prix avant
 
PRMC.
 
L'acc6l~ration du rythme d'accroissement des prix est quant a
 
elle illustr~e par la rotation vers le haut de la droite de prix
 
autour de la nouvelle intersection A l'ordonn~e (15,23). En
 
conjugant ces deux effets, la droite totale des prix est discon
tinue entre D~cembre 1981 et Janvier 1982. Au niveau de cette
 
brisure, il y a d'abord une chute verticale suivie d'un redres
sement plus fort de la droite.
 

L'analyse de la situation de Janvier 1982 se
 
resume a partir du graphe comme suit:
 

le niveau pr6vu du prix sans PRMC
 
Po = 106,4 F/kg;
 

le niveau pr6vu du prix compte tenu unique
ment de la depression initiale est
 
Pi :63,78 F/kg;
 

la diff6rence Po-Pi 42,62 correspond au
 
changement d'intersection A l'ordonn~e,
 
c'est-A-dire l'effet absolu de la d~pression
 
initiale;
 

le prix pr6vu en utilisant l'6quation de la 
p~riode sous PRMC est P2 = 82,83 F/kg; 

la diff6rence P2-Pi 19,05 F/kg qui
 
repr~sente l'Augmentation du prix due A la
 
rotation de la droite correspond & l'effet
 
inflationiste du PRMC;
 

finalement, la diff6rence PO-P2 (Po-Pi) 
(P2-Pi) 23,57 F/kg est l'effet net du 
PRMC sur le prix de Janvier 1982. 

L'6galisation des 6quations de prix avant et sous
 
PRMC permet de d6duire que les niveaux pr~visibles de prix sans
 
PRMC et avec PRMC se rejoignent seulement en Juillet 1986. Avant
 
cette date, l'effet de la chute initiale du prix est moins que
 
compens~e par l'acc~l6ration du rythem d'accroissement mensuel,
 
si bien que le prix sous PRMC reste inf6rieur au prix pr6visible
 
sans PRMC. A partir de Janvier 1982, l'effet inflationiste
 
surpasse l'effet d6pressif initial et les prix sous PRMC s'6car
tent positivement des niveaux pr~visibles sans PRMC.
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Comme nous l'avons vu dans l'analyse graphique et
 
des r~gressions des prix, le rythme d'accroissement mensuel des
 
prix s'est acc~l~r6 sous le PRMC. En admettant qu'il s'agisse
 
bien 1A d'un fait du march6 libre, ceci indiquerait une tendance
 
A l'ajustement des prix des c6r~ales de mani~re A refl6ter leurs
 
coats d'opportunit6. En d'autres termes, il y aurait un mouve
ment 	positif vers la v6rit6 des prix.
 

Si le PRMC a r6ussi a rapprocher les prix des
 
c6r~ales de leurs coats 6conomiques, il reste A savoir: qui
 
profite de la nouvelle situation. D'ores et d6jA, on peut se
 
poser les questions suivantes:
 

1. 	 Les prix actuels pay6s aux producteurs par
 
les commergants priv6s refltent-ils les
 
coats de production des c6r~ales?
 

2. 	 Les principales fonctions de commercialisa
tion des c6r6ales, & savoir assemblage,
 
transport, stockage, etc ... sont-elles
 
r~numer6es A leur juste valeur?
 

3. 	 Qui paie et qui b6n6ficie de ce changement de
 
pente des prix des mil et sorgho?
 

Nous croyons que la suite des enqu~tes permettra
 
d'apporter quelques r~ponses A ces questions.
 
Puisque l'analyse n'a port6 quo sur les prix A la consommation,
 
il est important de l'6tendre 6galement aux prix aux producteurs.
 
Malheureusement, des donn~es sur les prix aux producteurs font
 
d6faut. II sera possible A l'avenir d'analyser les prix aux
 
producteurs, puisque nos enquites vont g~n6rer des s6ries de prix
 
aux producteurs dans 6 villages et 4 march~s ruraux, pendant une
 
annee.
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