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Celle communication s'appuie sur Ics rdnultats des efforts de recherche el d'assintance techniquc 
cntrepris dans le cadre d'un "accord de recherches coop6ratives sur la s6curi(O alimentaire en 
Afrique" conclu entre la MSU ct le Bureau pour les sciences ct techniques el le Bureau africaln de 
I'USAID. Au Mali, le travail d'appui au Syst-nme d'informalion cst dgalement financ6 par la mission 
locale de I'USAID ; il est plac6 sous le parrainagc du Secrdtariat technique de la Commission 
National' de Suivi et d'Evaluation de la Stratdgie Alimentaire du Mali (CESA). Celte 
communication s'appule aussi sur les rdsultats de l'assistance technique apportde A)a misc en place 
du Sysitme d'informatlon par I'Officc Statistique des Communaulds Europ6ennes (OSCE) au Mali, 
Toutefois, la responsabilit6 des ides, commentaires et arguments prdsentds dana cc document 
incombe exclusivement autx autcurs. Le contenu de celle communication ne saurail en aucun cas 8tre 
considd6 ou interprWi commc repr6sentant la positioii officiellc de la CESA, de I'OPAM, de 
I'USAID ou de I'OSCE. 

I, INTRODUCTION 

Dans les pays du Sahel, l'6troitesse el la fragncntation du marehd cdrdaller accroissent les risques 
lids A toules les opdralioiis de commercialisation, qu'elles soient le fait dWiniervenants publics oi 
privds. Les grandes variations de prix qui carac(frisent cc rnarch6 rendent aldatoirc tout 
investissemeni h long terme dans la production comme dans les infrastructures commerciales. 

L'indgale repariltion des pluies (dans I'espace ct dans le temps) et - dAns une moindre mesure 
les fluctuations des cours mondiaLx, expliquent en grande pairtic i'instabilit6 du marchd, Mais ce ne 
sont pas les seuls facteurs d'incerliide auxquels doivent faire face les commerqants privds - daus 
la plupart des cas, ceux-ci inanquent d'infornalions sur les inteiventions de l'Etat qui affectent le 
marchd (rdglementation du commerce interieur el extdrieur, distributions des aides alimentaires 
gratuites, renouveilement des stocks de l'office, programmes de cr6dits, etc...), ce qui constitue un 
facleur supplmentaire de rsque pour leurs operations. 

Pour encourager les inveRtissements du secleur priv6 dans la flitre c6ralire, il faul en 
consdquence prendre des mesures pow rdduire ce.3 risques. La libdralisation des dchanges c6r~aliers 
sur le march6 in(dricur, la transformation artisanale ou industrielle des cdrdales et la diffusion de 
toutes les informatiorLs ndcessaires aux opcratetus du marcid sons des exemples de mesttres qui 
permettent de stabiliser le matchd. 

La mise en place d'un syst~me d'inionnation qui offre Afous les participants t la fltbre cdrdalibre 
un dgal accs AI'information est un grand pas dans cc sens. Par une large diffusion des Informations 
concernant le tnarch6 cr&Iier et les divers facteurs qui l'affectent (prix, quanlilds disponibles, 
politique d'exporlation cl d'importation, volume et date de distribution des aides attendues, etc...), 
le syslbmne d'information contribuera Aune plus grande transparence du marcid cdrdalier ' el, par 
lh. A un meilleur arbitrage entre l'offre el la demande de cdrdalcs dans le temps et dans I'espace. 

Elant donn6 que I'on tie peut attendre dii secteur privd qu'il fournisse une information flabic, 
complete et accessible Atous les intervenanis de ia filire c&raliirc, il revient h I'Eat d'intervenir 
pour offrif ce service (voi' Steffen, Dembdld ct Staatz, 1988). 

Celtle communicatiorn a pour objectif de dcrirc In ddmarche entreprise dars ce sens au Mali 
depuis septembre 1987. 

(!) Un marclid transparent estun marchd oh tous les intervenints on!1 in accts 6gal aux 
informations ndcessaires h In gestion de leurs ddcisions de production, de venle, tie Iranspoil, tie 
stockage et de consommation. 
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I.LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE DU SYsThME DYINFORMATION 

La conceplion ella mise ean place d'un sysltme d'information sur les marclhes cr~allers dans un 
pays en voie te dveloppement doivent en premier lieu viser A assurer la pdrennit6 du systnme. 
Celle-ci depend essentiellemcnt des capacits locales en ressources financitres et humaincs (voir 
Eicher, 1989). En effet, s'ilest relativeinent facile de mettre en place un systtmie d'informnation grAce 
h l'nide exidrieure, assurer sa continuitd sur le long terne est tne tiqche plus comnplexe qui nicessite 
la inaltrise de nombreux param~ires. 

2.1. 	 La probl~matique de la mise en place du Syst~me d'Infornation sur le march des crkales au 
Mali 

En 1987, un recensement de tous ics efforts de collecte d'infonnatton stir le m-uch6 c&dalicr 
entrepris au Mali a permis d'idwitifier plusieurs institutions qui collectaient des donadces Adliffrents 
niveaux de la clialne de commercialisation el dans diverses parties du pays. Certlaines de ces 
donndes dtaient collecites de mnani~re pdriodique, alors que d'autres r~sultaient d'enqudtes 
ponctuelles. Mais dans Ia pluparl des cas, les op6rations de collecte faisaient appel h des 
m6thodologies diffdrentes (voir Demb616 el Steffen, 1988 el Egg, 1988). 

La mulliplicit6 des objectifs et des moyens mis en oeuvre dans ces enqultes explique en grande 
pattie Ia diversitO des mnithodo!ogics ulilis~es. Parce qu'elle empechait toute comparaison des 
donndes entre cllcs, cette diversil6 des ridthodes conslituait un handicap s6rieux pour suivrc et 
analyser le march6. On se trouvail dans tine situation paradoxale oti les besoins en infomiation 
p.raissaient pouvoir etre satisfaits par les nombreuses enqu6tes en cours, alors qu'en r~alil il dtait 
impossible de construire tine sdrie homog~ne avec les donnes existantes. 

De surcrotl, le cloisonnemcn tic l'information et son imode de diffusion par des 'ipporls internes 
rendaient celle-ci tr~s pen accessible aux utilisatews potentiels (voir Demnl616 et Sleffen, 1988). 

Devat la faiblesse des ressources fitnrnci res et humaines disponitles au Mali el face au numbre 
6lev6 de variables Asuivre, ilfallail mettre en oeuivre tine approuche en termes de syst~me, capable 
de r6unir les donnes d&s diff6rentes enquetcs dans un cadre global autour des principales questions 
pos6es par Ia politique de libdralisation du marchd c6rdnlier (Egg, 1988 ; voir aussi Egg et Martinet, 
1988). 

Dans ceie perspective, il fut d6cid. que Ic sysltmne 4 meitue en oeuvre tie devrait pas aboulir A 
Ia or&ation d'une nouvelle instilution, mais 8tre construit ,Aparlir d'un effort de coordination et 
d'harmonisation des m~thodes des diff6rcntes operations de collecte existantes. Le sysi~me prdconisd 
devra aussi permettre d'dviter les duplications d'enqu~tes et de rendre l'information accessible h 
outes Ics cal6gories d'utilisalcurs. 

2.2. 	Les facteurs diterminants dans Ia conception d'unsystkme d'lnfornation 

DIs cette premire 6iape, lu problWre de la gestion e tie la pdrennitd du syst~nie d'informalion 
a di6 pos6 aia d'6viier les risques de rupture lors du retrait de Vassistance ext(rieure. Dans ce but, 
il dtait important de prendre en comple d~s le d6part tons les facleurs qul conditionnent la Iong6vitd 
du systbme. 

2.2.1. La ralblesse des ressources fhincires et humnhivs 

Les ressora'ceR linanci res lmit.eN du Mali iiupllquaient, cotinie on l'a vu, de parlir des enqueles 
existante" pour bAlir le syst~me d'inforrnation. Pour cela, ilfillai( faire un inventaire precis des 
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collecteurs d'informatlon, des donn&es obtenues, des lteux, de la pdriodicltd et des m6thodologies 
des enquetes. ainsi que des modes de diffusion de I'infomalon collectide. 

Cel itnventairc a mont4 que Ia presque tolalil des besoins en information idenlifids pouvaiett 
ttre satisfaits h partir des efforts de collecte d~jA entrepris par certaines insfitulions. 11s'agissait
"simplemenl" d'iarmoniser les methodologies et les fr6quences de collecte des enquetes exislantes, 
d'augmenter la couverture g~ographique dc Ia collecte el d'adapter les fr~quences et es modes de 
publication aux besoins des diffirents uttllhateurs. 

Une telle approche, qui prend appui sttr les moyens d~jA affect6s ,ila recherche d'nf(onnallon, 
offre I'av.nitage de valoriser au mieux les ressources financires disponibles en quantitds limitdes au 
Mali. Elie permet aussi de tirer profit de I'exp6rience acquise par le personnel local des institutions 
djh engag~es dans la collecte de donries. 

11 n'en reste pas moins que V'assislance extdrieure, financibe et technique, es! n&cssaire au 
d6marrage du syst~me. En effet, la recherche d'un meilleur ciblage de la collecte et de Ia diffusion 
de 'information, I'harmonisation dcs m6thodologies d'enqu~tes et, plus gdndralement, les efforts de 
coordination entre les diffdrents partenaires, peuvent imposer des coflts suppl6inentaires hicertains 
collecteurs. De plus, la centralisation des donnd-es au niveau d'une seule institution implique 
d'acqudrir de nouveaux moyeus de iraitement et de diffusion. L'ensernble de ces coots addilionnels 
doivent etre eouverts, dans un premier lemps, par des apports extdricurg. 

De la n tne maitire, les opdraions d'harmonisation des mdthodologies, de conception et de miss 
en place du systeme d'information peuvent inelre A rude dpreuve les compdtences locales et rendent 
n~cessaire ure assistance technique. toutefois, celle-ci ne doit pas tre seule Aconcevoir le systlme 
elle doit travailler en 6troite collaboration avec le personnel local sur tous les aspects du dispositif. 
Ce travail en collaboration constiluc du reste la meilleure 6cole d'apprentissage pour les cadres 
nationaux (comme pour les experts ext6rieurs). Une telec politique de formation du personnel 
permettra au syst me d'information de disposer h terme d'une capacitd autonome d'analyse (voir 
Weber e(at., 1988). 

2.2.2. L'identiflcation des besolis des utilisateurs 

La mise en place du systbme exige l'identification precise des utilisaleurs poeiles ci de lewr 
besoins spocifiques en information, En effel, ilne fail aucun doute que les besoins des producieurs, 
des commetants, des consommateurs el des d&cideurs sont diffdrents les uns des autres. Le 
producteur a besoin de connalre nutamment les prix pratiqu6s sur les matrch ruraux environnants 
et dons les grands centres urbains, tandis que le commerqant veut 6tre iinforme, entre autres, des 
dates et ieix de distribution des aides alimenlaires, des disponibilils en credits tie eampagne, etc... 
La diversild des motivations des demandeurs d'information implique donc que In collecle de 
donies soil adaple le plus pr~cisdment possible aux besoins de chacune des categories 
d'ulilisateurs. 

Celte diversitd exige aussi que la politique de diffusion de I'informalior soil appropride A la 
satisfaction des besoins des diffdrents utilisateurs. Par exemple, pour atteindre les producleurs ou 
lea commer ants et les consommateurs ruraux, ilsera n(cessaire d'utillser in radio rurale et les 
langues locales. Dans les villes par contre, certains consommateurs et commergants pourront etre 
hnform6s, comme les d6cideurs, par la presse 6crite. I faut cependant roter que les besoins des 
opdratcurs privds portent essentiellement sur une infornation de type conjoncturel, alors que ceux 
des d6cideurs concemcnt aussi l'analyse du march6 qui ncessite de disposer dc s6ries de donnes 
sur longue piriode. 

Aitisi, alors que les besoins de cernains utilisateurs peuveni elre satisfatils A paiulir de donndes 
statistiques simples, d'autres exigent de,5 analyes approfondies sur les dynamiques de production 
et de commercialisation, voire de consommatioi 
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Le systbme d'information doit par consdquent ddveloppcr une capaclti propre d'analyse et se 
doter d'une cellule capable de r4pondre aux attentes des d~cldeurs en ]a matitre. En dehors de 
I'analyse des donn es collectcs par le sysltme d'information, cette cellule pourra entieprcndrc, dans 
certains cas, des recherche2 de plus long terme sur l'dvolution de la structure du march6 et sur 
l'impac des politiques de cowmercialisation. 

2.2.3. La place institutionnelle du syst me 

Dans un pays en voie de ddveloppeinent, In question de In localisation du systnie d'information 
dams In structure adrh istrative csl imporlante, el cc pour deux principales raisons. PrcmiremeWn,
le systime doit etre plac6 1 oi il peut atteindre le plus facilemen les d~cideurs afin d'assurer une 
bone ideitification des besoins cn information et roe diffusion efficacu des 16suftats. 
Deuxi~memeni, le sys~nc doii Olre lo-alisd dans wic structure qui permcue de garit'ir Incridlbilil 
de I'information collect6e et diffus6e. 

En effet, il est essentiel que le sysI6ne soil protdgd de (oule manipulation qui tendralt Anuire 
Asa cr.dibilitd et i I'asservir h des besoins sp6cifiques de ladminisralion. Cela ne doit 6videmmeni 
pas empecher que le choix de l'insfiiition responsable de la gvstion du sysl~mc ienne cot..ple aussi 
de I'exp6rience de celle-ci en mati~re de collecte de donnes. 

2.2.4. La tallle du syst~me 

En dehors den objectifs de suivi des variables qu'il s'est fixd, le sysitme devraih etre capable A 
terne de collcter tout compl6went de dowi6es jug6 n6cessaire. Toulefois, dans uti premier temps
il est ndcessaire de lmither le nombre d'inforinations Acentiraliser et diffuser. f1 faut commencer 
avec un syst(me simple afin de pouvoir salsir, u'alter ct diffuscr h temps les informations essentielles. 
En effet, un syst6me complexe, m~me s'ilest plus conforne aux norms stalisliques, peul se r6vdlcr 
incapable de produire l'infornation an moment voulu. 

Dans ce dornaine, il esi important d'6vitcr le "f6tichisme du piofessionnalisme" qui tend A 
sacrilier la rapidiI6 de la diffusion de l'ifotiuation AIn r6cision stalistique. Celte tendnnce explique 
en nartie l'incapacihd des offices salistiques africains Aproduirc des informations , temps pour la 
prise de d(cision. Pn effct, pour un ddcidewu, In valeur de l'information d~pend moths de sa 
precision statisti'ue que de sa disponibilit6 au momen otl unc d6cision doit 81re prise. 

III. L'APPROCHE MBTHODOLOGIQtJE DE LA MISE EN OEUVRE DU S.!.M. 

La mise en oeuvre du sysltme d'informadon sur Ic niarchd des c6r~ales au Mali 8'est faile 
progfessivement. 

Suite aux recommandations du s6minaire national dc juin 198/ sttr In politique cdr~alire, un 
systbme transiloire (le SIT) a 6 mis en plce en mars 1988 Apartir de la coordination de irois 
enquetes existantes sur les prix et les circuits : celle de I'Agence canadienne pour le d6veloppement
international (ACDI), celle du projeA s6curilt alimentairc CESA-MSU-USAID et celle de I'Office 
ties produits agricoles du Mali (OPAM). 

Celle premiere phase impliquait de d6finir la place du syslt ne d'information dans la stncture 
inslilutionnelle maliennc. C'est I'OPAM qui a W16re(enu comnme insliution responsable de [a
gestion du syslt~ne. En d~cembre 1988, le s6minaire national "skurit6 alimenlairc et syst~me 
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d'information du marche cdrdaliex" 2permettaft de faire lc bilan du sys(tme transitoire afin de passer
Aun systfmc permanent (Ic SIM). Ce sdininaire a jou6 un rile important d,=s le processus de mise 
en oeuvre du SIM. D'une par-t ila permis de rdunir I'enscmblc des producteurs et wilisateurs 
d'informations (effectifs ci polenuiels) du SIM d'n ddbalautour technique sur les principaux
didments du syst~me. D'aulre part. ila fourni tin cadre juridique an SIM - garant de sa col inuild 
- les recommandations du sdminaire ayant dtd adoptdes le moig suivant par le Conseil des Ministres, 

Le systlmne dinforaion permanent a vdriiablement ddmarrd en avril 1989 avec un financement
des donateurs du Programme de restnicturation du marchd cdrdalier (PRMC) e( wl appui de InFAQ pour L formation des agents de IOPAM. Le Systtme d'alerte prdcoce (SAP) s'est joint auxefforts de collecte de donndes, alors qu'wie plase de iransition a 6d ainnagde pour le retrait 
progressif des projet ACDI el CESA-MSU-USAID. 

3.1. La tocallsallon lwNtItuiloikelle du SIM 

Ie choix tie I'OPAM putir gdrer le sys( rme dinformation stir les marchds s'expliqueessentlellement par les nouvelles attributions qui ont did confides Acet organisme darns le cadre
dc h,politique de lildralisation du inarch6 crdalier. Suite AIa rdducdon de son role d'hItervenilon
dauts la coimncrcialisation, I'OPAM constiluait un oulil privildgi6 de IVElat pour In production e(In
founiture de services a caraci~re public pour le marchO cdridalier (voir Steffen. Dembdld et Staatz,
1988). 

En tant qu'insiniment de la puliiique de cornmervialisation de I'Etat, plac6 sous la lutelle du 
puissant minist~ue des Finances et du Commerce, I'OPAM 6tait la structure Ia plus iudiqude pow
altcindru les di5ideurs A travers la diffusion des rdsultal,5 du suivi el tie I'analyse du marclid
 
cdr6alier.
 

Le choix de I'OPAM a cependani soulevd queiques inquidludes quantl aux garatties d'objcctivild
de l'infornaiion que pouvait foumir un organisme charg6 de surveiller i'dvolution des prix afiid'intervenir sr le marchd en cas de trs forte linusse des prix. On pouvait craindre non sculement 
que les comnmerants ne feraieti pas cotfiance A l'office et ne ddclareraieni pas des prix exacts, mais
aussi que IOPAM lui-meme soil teald de manipuler l'information Ason profit. Aujourd'hui, apr~s20 mois d'expdrience, ces craintes se rdv~lent peu fonddts et I'on observe que les commerqantsrdservent un boi accucli aux enquicurs dc ]'office, Toutefois, sl l'ou veut garantir quc lanalyse du
marchd crdaiier reste Ia plus objective possible ci quc les autres institutions concerndes s'impliquent
dans la discussion des rdsullias, ilfaui que Iafonction d'analyse soil inddpendante de oute (tulelle
(de I'OPAM comme d'une autie stiucture adminitrative). 

Le choix de I'OPAM comme gestionnaire du syst~me d'itnformation ne fail pas pour aulant duSIM un systrme OPAM. Le sdminaire de ddccmbre 1988 a d'aillews recommandd qu'une aulonornic
de geslion soil garanlie au SIM afin qu'il soil suffisamment flexible pour s'adapler rapidenien auxclangemcnts de conjoncture cl qu'il soil suffisammenit inddpendanl de son institution de lulelle pourNlre pleinement efficace. Ainsi le SIM est-il en principe un sysltme qui regroupe toutes lesstructures inipliqudes d'une faqon ou d'une nutre dans In col ecte des donndes stir les prix el dars
In politique de commercialisation des cdrdales. Mais en rdalitd, comne on le verra plus "ain, le SIM 
est progressivenien devenu un systime OPAM au lieu d'etre simplemeti un systlmne basd A 
I'OPAM. 

(2) Le sdminaire de ddcemibre 1989 dinil organisd par le Programnde de rustrucluration du marcidcdrdalicr (PRMC) etlc Comihd d'orienaation c de coordination (COC) di Ministate des Finances. 
avec. i'aide de l'OSCE et du Centre europdcn de geailon des poiltiques ie ddveloppement
(CEGPD) 
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3.2. Le Systbme d'information transitoire (SIT) 

Le SIT avait pour principales fouctions 

dc foumir un cadre concret de rdflexion pour In mise en place d'un systme d'informution 
permanent ; 

-de former le personnel de linstiiution identifide pour gtrer le syst~me permanent 

- et d'harmoniser Ics m6thodes de collecte des trois dispositifs d'enquttes retenus, afm de diffuser 
des donn6es str ls prix t diffdrents Jilveaux de Ia chaine de coinmercialisation et dans une 
grande pattie du pays. 

3.2.1. La collecte de durin6es 

Les dispositifs d'enqu~tes consliluant le SIT ont dt6 choisi ci fonction de leur exporlencc on 
matiTc do collecte et de la nature de l'information qu'ils produisaient. 

L'OPAM colleclait les prix A la consommation ds les capitalcs r~gionales depuis 1981. 
L'cnquete p~riodique de I'ACDI concernait les prix au producleur, le voltune des transactions dcs 
commer~anta; ct I'importance des transferts de cdr6ales entre diffrcnts marchds ci r6gions du pays.
Qumn au Projet s6curit6 alimentairc CESA-MSU-USAID, il rclcvait les prix au producteur stir les 
march6s ruraux, le, quantitds achet6es par Ics collecteurs, les prix au niveau de cerlaines villes, ainsi 
quo les qunntils achctdes ct vendues par les grossiste.. 

Le choix des donnics Asuivre pour ie di~marrage du SIT a dtd fonction des capacltds de saisie 
et dc traitemen disponiblcs. Ainsi, afli de ne pas surcharger le systano dann cetie premrre phase, 
seuls Ics prix nu producicur et les prix h Iaconsommation ont 16 retenus. Les pri au producleur 
portaient stir le rail, le sorgho, le mais, le riz paddy, le riz 1iuv6 ei lc riz blanc. A la consommation, 
les cdrales retenues dtaient ie mil. le sorgho, le maYs, le riz RM40 el le riz B" (brisures). Les prix 
au producicur 6taient relevs sur 4 march6s ruraux et sur 9 marches de regroupement ou 
d'assemblage pour les mU, sorgho el maas. Los prix du riz paddy, du riz dtuvd el du riz blanc Mtaient 
collectds sur 2 principaux marchds de regroupement. Les prix N In consommation 6taient suivis sur 
les 9 centres urbains les plus importants du pays. 

3.2.2. L'organisatlon institutiunnelle 

assurdc de F'ACDI. Le systbmc 6ta 
dotl d'une cellule technique compos6c d'un reprdsen(ant de chaque dispositif d'enquetes composant 
Ic SIT, d'un reprdsentant de la Direction nauionale dc la statistique et de l'informatlque (DNSJ) el 
du reprdsentant de 'Office stalislique des Communauls curop6ennes (OSCE). 

La coordination des Pctions du SIT dtaiI par Ie repr semian! di 

Cette cellule avatt pour compelence de discuer de tous les aspects techniques et de rdfldchir 6 
In maise en place du syst me permanen. Eile a b~nffici6 de l'appui d'experts dtrangers pour mener 
i bien sa m,'-ion, II faut aussi noter que le SIT s'est enrichi d s exp6riences mendcs dans d'autres 
pays africains, notamment au Stdtgal ct au Burkina Faso. 

Lt Comil6 d'orientation et de coordination (C.O.C.) - I'dquivalent national du groupe des 
donateurs - el le PRMC constituaient linstancc do ddcision du SIT. Is etaient lenus rdguilrement
inforrnis des r~sultats des travaux par ]a cellule technique et recevaient r~gulircient les 
publications sur les prix. 



- 47 - Lexpiriencedu dal 

3.2.3. Les moyens disponibles 

Le Projet CESA-MSU-USAID a Wltecld Un unalyste des marches cvr&-liers ) I'OPAM (Niama
Nango Demb6ld). Cet expert avail pour mission d'institutionnaliser AI'OPAM une capacit1 de salsie,
Iralhement et analyse des donnes stir les prix. En effet, la mise en place de celle-ci dtait d'une 
urgente ncessit pour assurer Iacontinuit6 du syst~me, dtant donnd la fin proche des projets ACDI 
et CESA-MSU-USAID. 

Cette opdrntion a dt6 rdalis6e au moyen d'wie formation sur le Ias de deux agenls de I'OPAM,
compl6tde par des appors lhcoriques sur le "marketing" des produils agricoles. D'une mani/re
g6n~rale, les agents de I'OPAM ont 6( constamment associ& aux rdflexions mcndes sur la 
conception et Ia mise en oeuvre du sysl mc. 

Le SIM a b6ndficid de contributions matdrielles el financire., de l'OSC, du Projet
CESA.MSU-USAID, de I'OPAM ct du PRMC. 

3.2.4. La prlncipule rkalisution du SIT l I'hurmunisutiun des mfthodologies 

Parmi les r-dalisations du STT, il est important de retenir I'harnonisation des mnthodes de ollecte
des trois dispositils retenus, car 'Vtpproche utilis.e pourrait .tre appliqu~e daris d'autres payssahliffens. 

L'impossibilit6 de comparer ou de combinei les donndes collect6es fenait auIx choix difftients
faits par les trois dispositifs quant au niveau de transactions auquel les prix 61aient relcvdr, h
1'Miantillounnge des cu:rmlcryawis enlU016m e( aux frdquenye. de collecte. 

3.2.4.1. Le choix du niveau de Iransactions 

Les prix au producteur collect6s par I'ACDIlc le Projet CESA-MSU-USAID se sltuatent htdeux
niveaux diff~rents. Les prix du Projet 6taient relev s au premier viveau des transactions, c'esi-Adire
 
lors des 'changes entre les producteurs et les collecteurs niraus. Ceux de I'ACDI ftaienl relev.s
 
principaleten 
 au dcut~xi~c iiivcau de la chaine de commcrcialisation, c'est-h-dire lor des
transactions entre eollecteurs niraux el assembleurs rdsidant dans des centres de regroupement. Les
prix au producteur coilectts par IACDI ftaient dans ces conditions surestims, car 11s incluaieni les
frais d'approche entre le marchd rural el le march6 de regroupement (marges du collecteur e! frais 
de transport). 

Les prix h la consommation collccis par I'OPAM posalent les momes probltmres. Les prix relev~s 
au niveau des grossistes, des demi-grossistes et des d~taillants d1aient souvcnm confondus, 'enquttcur 
ne faisant pas de diffdrences entre ces niveaux de ttansaclions. Dans ces conditions les toyennes
des prix Al consommation publides 61aient sous-estiti6es. 

Pour pallier ces insuffisances, le SIT a demiandd A I'ACDI de relever ses prix au producleur
uniquement au niveau des transactions entre les comneryaits el les producleurs sur lus marchs
de regroupenent ou de relever les prix d'achml des collecteurs au moment oib ceux-ci revendeni atux 
assembleturs. 

Quamn h IOPAM, les prix rtenus 61aicnt ceux olhs'vd alpt- Ienqu~tetu lots des transactions au
dMtail. A ddfaut de Iransaclion ant moment du passage de I'enqutteur, cc dernier devait demander 
aux ddtaillants et ,Acerltains consomnialeurs les prix pratiqud.s. 
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3.2.4.2. Le choix des dchantillons de commergants 

L'ACDI C Ic Projet CESA-MSU-USAID faisaient wi recenscnidilt complel ie tous les acheteurs
 
presents sur le marchd au mnomcnt du relcvd dc prix. C'csl done toute Ia population de collecteurs
 
qui dtait retenue pour les besoins de l'enqu8te.
 

L'enquete de I'OPAM, par contre, ne procddait pas Antin 6chantiilonnage lors de ses relevds de
 
prix. En g~ndral, 1'enqueteur s'en tenuit Aune seule observation par point de collecte et par centre
 
urbain, 

Conipte lenu du fail que IOPAM intervenait au nivcau des grands centres urbains, une inldhode
 
d'6chtntillonnage particuli6re a OW prdconis6e. Elle consiste A recenser, pour chactn des centres
 
urbains, tous les points de vente de cdrdales. Ceux-ci sont ensuite classds par ordre d'importance
 
du volume des transactions. Sclon l'importauce du point de venic, il est procd6 Aune. deux, trois.
 
ou quatre observations. La moyenne de I'ensemble de ces observations devient Ia moyenne du centre
 
urbain en question.
 

3.2.4.3. La frquence de collecie 

L'OPAM relevail ses prix chaquc dix jours, alors que Is autres structures collcctaiunt Icurs 
donnes chaque semaine. Pour parvenir 6 diffuser l'ensemble de ces information dans une meme 
publication. i SIT a demand6 AI'OPAM de collecler ses donntcs de m~aii'rc hehdomadaire ct au 
Projet Sdcuritd Alimentaire de faire un eftort pour transmettre les siennes A temps. 

Ii faut hoer que I'iarnuonisaion dus niihodologtes a imposd des coOls suppIdnlctntaires A 
I'OPAM el au Projel CESA-MSU-USAID. En effet, les enqu teurs de I'OPAM effectunient 
ddsormais entre quatre et cinq passages par mois au lieu de trois. De plus, Ia dure des enquetes 
6lait allong6c du fail quc l'on avail d6cid6 d'augmenter le hombre d'observations su is n hiarcids. 
Au niveau du Projet scurih6 alimentaire, c'est le changeient dans la fr6quence de transmission des 
dom6es qui entrainait des coAts suppldmentaires. 

3.3. Le syst~me d'lnformation pernianent (SIM) 

De longues rdflexions dans le cadre du SIM oant permis de pr~ciser lea objectifs du s5minaire de 
d6cembre 1988, charg6 de d6fimir Ason tour les modalit6s de mise en place du syst~me d'information 
permanent. Conume on Fa soulign6 pr&~detument, ce sdminnire a jou un r~le important dans lI 
misc en ocuvre du SIM en r6unissant des reprsetnlanls de tous les producivurs ct ,tilisateurs 
d'informatlon concemrs par le march6 cr~alier. 

Quatre commissions avatent dtd constitudes pour aborder en ddtall les diffdrents aspects du SIM 
la premiere devait identifier les doii6eR h collecter en fonction des besoins des utilisateurs, la 
deuxiLme a travailld h la conception d'un cadre d'analyse et A I'dlaboration de l'6chanillon des 
marclis, In troisi~zne s'est occupde dvi' harnonisation des m6(hodes de collectc, de saisie el de 
traitement des do i .es, etla dernire s'est penche sur les questions institliotwelles de gestlon du 
syst'me d'iaifonnulion. 

A partir de l'expdrience acquise par le SIT, 1es travaux de ces commissions oant permis de d(finir 
avec precision les objectifs, Les m6thodes ei l'organtlsatlon du SIM (voir R6publique du Mali, 1988 
et CEGDP, 1989). 

3.3.1. Les obJectifs du SIM 

Us s'inscrivent dans Ia suite de ceux du SIT et visenti 
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-harmoniser les mdthodes de collecte et de diffusion de I'information, cn vue de suivre et analyser 
le marchd cdrdalier ; 

-assurer la coordination ente collecteurs d'informnation 

-centraliser routes les donndes n~cessaires au suivi et i l'analyse du marchd pour en assurer la 
diffusion In plus large possible ; 

- organiser l'acc~s& l'informatiou de tous les intervenants sur le marcli6 (ddcidew's, comnmet~ants, 
pixducteurs, consoinniatew's, etc...) ean fonction de leu-s besoins respectifs. 

Le SIM n'est donc pas nu premier chef un collecteur d'information. 11 doit sculement collecter 
le compl6ment d'informations n6cessaire. Une telle approche permet de valoriser Vexp6rience 
acqulse par chaque collecteur c( offre I'avanage de pouvoir constituer tine banque de dolindes A 
faible cofit en 6vitant In duplication des efforts (voir Demb6l6 et Steffen, 1988). 

3.3.2. Les donn6es i centraliser ou Acollecter 

Comme on ['a vui prdc6demien, les dotui6es recherches ont 6t6 identifi6es en fonction des 
besoins des utilisateurs , producteurs, consonlmateuts, cornmet.ants et dgcideurs instilutionnels. 
Cependant, compte-tenu de l'impossibilit6 de satisfaire tous les besoins AIa fois, tan certain nombre 
de dounnes jug~es essentielles ou di6 s6lccofiomies pour le d6marrage du SIM' , 

Ainsi dans wi picinier temps, ie SIM dot cennaliser ['information sin les prix ,t Ia production, 
4 ia consommalion et au regroupcment pour Ics c6rdales suivantes : mil, sorgho, maYs, riz RM40, 
riz B" el riz paddy. A partir de 1990, des informations sur le riz imnporl6 at le riz d1uvd devraient 
etre collectdes. Le SIM doit aussi foumir des indications sur l'dtaI d'approvisionnement des divers 
inarclis. Actuellemrent le syst.ne traite pros de 3000 donn6es par semaine pour ses diff~rentes 
publications. 

A terne, le SIM devrait dgalement fournir des informations sur les prix extdrieurs, les niveaux 
de In production, ls d6ficits ci Its exccdents cdrdalicrs, les aides alimentaires, les autres 
importations, les exportatiotb et l'ensemble ties mesures rggleniewaircs concernanl la 
coni'nircialisalion des cr6ales. En oult, le SIM deviait 6tre capable d'dvaluer le niveau des stocks 
marchands et ['ampleur des 6chaiges de c~r~dles enfre les diff6rentes rdgions du pays. Enfin, grgce 

sa cellule d'analyse, il devrait pouvoir informer les dgcideurs stir I'volution des structures de 
production, de commercinlisation et de consommation et sr l'impact Itmoyen terme de la politique 
c6rdalitre. 

3.3.3. Le cadre d'analyse et la typologie des inarch6s 

Pour comprendre I'dvolution dts prix et, plus largenient, du march, il 6tail ngcessaire de situer 
les transactions i la fois aux diffdrents niveaux de la filire de commercialisation ct dans l'espace 
g6ographique et social. I1fallait pour cela construire une typologie des marchds qui soil rapportdc 
aux grands axes cdr~aliers qui traversent le pays. 

Une enque(te mende dana ie cadre de la prgparation du s6minaire de d~cembre 1988 aupris d'un 
chantillon de commerqants rdparis sur Iensemble du lerritoire, a pennis d'identifier 4 principaux 

r~seaux marchands dana le commerce cdr6alier au Mali (voir Aniseile et Bagayogo, 1988). A partir 
du r~sultat de cete enquete et des connaissances des cominerqants et des chercheurs participant 

(3) Pour tnee infonnation plus complle sur le caracltristiques du SIM at son organisation, se 
r6fdrer A la conmmnication du Dr Abdoulaye SALL : 'Tenjeu du SIM i travers l'expdrience du 
Mali". 
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au sxminaire, 11 a t6 possible de construire unc typologie des marchds qui correspond aux reseaux 
marchands ou axes cdr~aliers :pour chacwn de ces axes, on a precis, les marclis de collecte, de 
regroupement (ou de transit), de consommation et les marchs frontaliers (ou interr6gionaux) qui 
doivent faire l'objet d'un suivi r~gulier. 

On a ensulte falt uin inventaire des collccicurs d'information qui intervenaieni ddjh sur les 
marchds retenus. C'est ainsi que to Syst~mc d'alerte prkcoce (SAP/ADES) s'est joint aux efforts 
du SIM en s'engageant Anuivre sclon I I marches situds dars les zones d~ficitaires. 

La typologle des inarulids retenue correspondant aux diffdrenls niveaux de la chatne de 
commercialisation des cdr~ales, lIconnaissance des prix Achacun de ces niveaux perinelra d'dtablir 
des comples de filire par axe c6rdalier. Ceux-ci pourront fournir Atermc une infomialion utile aux 
d6cideurs sur les cofots de comincrcialisation par axe et stir les marges relatives de chaque opdrateur. 

3.3.4. La politique de diffusion 

Le SIM vise A salisl'aire les besoins de deux grandes caidgories d'ullllsaieurs :d'un c~td les 
d(icdeurs, de ,"autre les opirateurs privds, Ics associations villageoises et les groupenients 
coopratifs. 

3.3.4.1. Les d~cideurs 

?or atteindre les d6cideurs ou ulilisafeurs institutionnels, le SIM ulilise la presse Ocrite et publie 
des bulletins. Les donndes sur les prix sont publides chaque deux semaines dans le joumal officiel 
t'Essor. lles son accompagnes de brefs commentaires sur l'6volution des prix et sur I'6tat 
d'approvisionnement des maich6s. 

Par nilleurs, le SIM public trois bulleins :m iebdumadaire, tin mensuel et un trimestriel. Le 
bulletin hcbdomadaire donne l'dvolution des -,rix d'une semainc A l'autre et siguale, pour chaque 
c6rdale, les march6s qui ne sont pas approvisionn6s. De la indine mani&e, le bulletin mensuel donne 
l°'volutlon des prix d'un mois A l'autre. Dordnavant. comme if est propos6 plus loin, cc bulletin scra 
dtoffd avec des r6ies dc prix sur 12 mois el une note stir tin sujet d'actualit6 lid L la campagne dc 
coinmercialisafion en cours. 

C'est le bulletin trimestriel qui foumit une analyse plus complete de i'dvolution de la campagne. 
II commence par une analyse synth~tique de l'ensemble des marchds couverts en d~crivant 
I'dvolution des prix au cours des trois derniers mois. Le niveau des prix du dernici mois est ensuite 
compar6 Acelui du mnme mois de I'ann6e prdcddente. Toute information pcrinettant d'expliquer 
I'dvolution du,marchd est incorpor6e dans l'analysc. 

La deuxitme partie du bulletin piopose une analyse ddtaillde des principaux marchds de chacun 
der rdseaux marchands ou axes cdrdalicrs identifids. A l'int6rieur de chaque axe, une comparaison 
de l'volution des prix A Ia production e! A litconsommation est faite. Enfin, la dcri re pattic 
prdsente les informations relatives A litcampagne de commercialisation en cours: mesures 
r~glementaires, programmes dc crddit de campagne, importations ou 6volution des prix dars les pays 
voisins si ces donndes sont disponibles. 

Dans les prochains mols, la frquence de parution du bulletin d'analyse deviendra semestrielle, 
de manl~re h disposer de davantage de recul par rapport au d6bui de la canipague pour saisir les 
effeti des poliltques stir l'6volution des prix. !n effct, l'expdrience a nontr6 qu'nvec une fr6luence 
de publication trimestrielle, ildtait non sculement impossible d'appr.6cier les effets des poliliques 
stir Ia campagne en cours. mais aussi de rdunir ious les 616ments n6cecssaires A l'analyse du narheti. 
Ce changement perincitra A I'dquipe SIM de gagner du temps pour se consacrer davantage 
l'amlioration d lIafiabilit6 des donn .es (vc.;r 4.2. el 4.3. ci-dessous). 



51 - L'expiricm edi Mali 

3.3.4.2. Les oprateur8 privs. 

Ce groupe d'utilisatcurs comprend les commertants, les producteurs et les consommateurs, 
individuels ou group6s en associations et en cooperatives. Pour atteindre ce groupe, le SIM a 
privilgi6 In presse parl6e. Mais des contacts oat t6 pris pour publier les donades du SIM darts la 
presse rurale diffisde en langues nationales ) destination des producteurs. 

A la radio, l'information du SIM est diffus e en franqais et en plusicurs langues nationales, alors 
qu'A Ia t61vision elle l'est uniqucinent en franqais et en bainbara, Cette diffusion par la presse
parlde est hebdomadaire. Elie porte stur I'voludon des prix AtIn production ei 4 Ia consommation 
(les prix de In semaine en cours sont compar6s Aceux de [a semainc prdcddenl.) et sur 'dtat 
d'npprovisionnement des march s. Les marches de consommation et les marc & niratux o1 les 
cr6ales coflient le plus clier ei I moins cher sont mis en dvidcnce. 

En dehors de ces commnilquds sur lNvoution des prix, une autre dilnssion de radio qui a ddbutd
 
fin 1989, se consacre A l'information g6ndrmie des opdrateurs privds sur Incommercialisadion des
 
cdrrales. Cete Information pett porter sur Ia r6glemuentation du commerce c6ralier, les probInmes 
d'approvisionnement des d6taillants, Ia qualil des cr6ales, I'wtilisation des prix diffus6s par le SIM, 
etc...
 

Les diffdrentes formes de diffusion son! done fonclion de ]a clientele vis6e et sont susceptibles
d'6voluer avec le- besoins. C'est ainsi qu'il est envisag6 d'organiser des ddbals radio-diffuses autour 
de certaines mi:sures rdglenienwaires du commerce c6r6alier pour mieux inftrmer le sectetr privd 
e nouer des relations de confiance entre l1'tat ci les commergants. I1est aussi possible qu'u F'avenir 
le SIM puisse fournir aux ddcideurs wic infonati3n plus personnalis(e, moyennant paicntil. 

Pour maintenir In fiddlitd de la clieitO.le prive, l'information doit erre aussi complete et 
comprdhensible que possible pour Putilisateur. Elie doit etre actuelle, diffusde h lemps el sans 
ruptures. C'est pourquoi lc SIM a dvi(6 de diffuser A ia radio des prix moycns qul scraient 
incomprdhensibles pour les auditeurs :ilcommunique des fourchelles de prix, ainsi que des prix 
effectivement observe&sur les marchds. Cela pcrinct au SIM de respecter la tradition commerciale 
malienne qui veut que I'achecteur ct le vendeur discutent les prix et que le commegant propose le 
mne jours A ses clients des prix diff6rents pour le m~me produi. 

L'information diffusde par Ic SIM doit aussi permettre aux utilisateurs de rdpondre aux questions
d'actualit qu'its se posent (voir Weber et al., 1988), Ceci esi particulirement important pour les 
d~cideurs qui attendent de tout syst6me d'infornation qu'il foumisse tine aide N In gedtion courante 
des politiques dconorniques. Si l'information est diffus6e avec retard ou dars ,nlatgage Irop 
technique, les ulilisateurs s'en d~toumeront. 

I est donc important de meure en place, ds le ddmarrage du SIM, un circuit de communication 
Adouble seas. Celui-ci doit permettre d'instaurer w) dialogue entre le syst~me d'information et ses 
utilisateurs, qui 4vitera de collecter des doti6es qui ne correspondent pas aux bcsoins des 
utilisateurs, 

3.3.5. L'Impact du SIM 

SI le syslme d'information est trop rdcent pour que I'on pulsse juger de son impact sur la 
polliique de commercialisation, on peut d'ores et dejA constater ses effcts positifs sur 
I'approvlslmnement en c~rales de quelques centres urbains. I est clair, en effet, que la diffusion 
des prim par Ia radio a eu un impact r6el sur le march :les consommateurs (notamnient ceux de 
Bamako) ont bUndfici6 d'une baisse des prix sur certains marchds (en raison d'wie concurrence 
accrue entre les diffdrents points de vente) et nombreux sont aujourd'hui les commervants qui
utilisent linformntion diffusde par le SIM pour orienter leurs achats ou leurs venles. 

http:clieitO.le
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Le suivi el la diffusion des prx A ]a consommation ont aussi autWr I'allenlion sur les problbmes 
lids h I'approvisionnement de la ville de Kayes. Depuis le ddbul dc la campagne 1988/89, le mrchd 
de cet:e ville trts 6loignte de Bamako dtail caractdris6 par des prix supdricurs 4 la moyenne 
nationale. Cf. constat a amend Iapresse nrtionale Aenqueter sur les causes de celte siluatlion. Les 
journalisles out montr6 que la hausse des prix des cdr.aIes AKayes s'expliquait par : 

- l'rret des imporiations clandestines de riz. en provenance du SMn6gal el de Ia Mauritafle, suite 
aux mesures de lutte contre la fraude prises par I'Etat, fin 1988, et suite A l'obligation failc aux 
commenrants d'acheter A 'Office du Niger ue quantild de riz 6quivalenle Acelle qu'ils voulatent 
Importer (politique de jumelage) ; 

.le manque de moyens financiers des commeNrants dont les optrations d'approvisionnement sont 
de faible envergure, qui augmentait le coOt unitaire des mil-ma's-sorgho consomnids h Kayes 

- le grand diolgnement de Kayes des zones agricoles cxc6,dentaires du pays, qui augmente les coots 
d'approche de ce march6 por Ics commeryants des autres villes 

- les exportations clandestines de mi, tnas, sorgho vers la Mauritanie, que les autorlids colIralent 
dans le but de permetire aux producteurs de la localitd de tirer parti des prix 6levds Ala vente. 

Les r6sullats de cere enquele men6e par les joumalistes, suite aux informations dtf'usdes par le 
SIM, ont conduit I'admnistration el les responsables politiques de cette localild h s'interrogcr sur 
Ia rationalitd de In politique d'imixpolalioi de riz., 

Le syst me d'infrmation a 4galement mis en 6vidence I'incompatibillid de la structure rigide des 
prix de l'Office du Niger avec Inlib6ralisation totale de la commercialisation du paddy. En effel, 
I'Office du Niger commercialise le ri, qu'il reoit des producteurs au titre des redevances scion wre 
structure de prix fixes qui ne tient pas compte des conditions du marchd. Or, suite A l'introduction 
de d6cortiqueuses privdes dans les zones rizicoles, qui abaissent les coots de transformation, les prix 
proposds par l'Office du Niger durant la dernire campagne dtaient supdrieurs h ceux du march6 
libre. De ce fait, les commergants qui dtaient oblig6s de signer des contrats d'achat de riz, avec 
l'Office du Niger pour pouvoir importer, se sont trouv6s dans l'incapacitO de vendre ce riz stir le 
march6. 

Ainsi, par la mise en evidence des problmes d'approvisionnemcn de cerlatnes localltds et de 
l'inad~quation Ala libralisation du marchd de la politique d'importalion de riz et de la stnicture 
des prix de l'Office du Niger, le SIM a enrichi les d6bats sur la politique de commercialisation. Ces 
exemples montrent qu'en amdliorani la connaissance des d6cideurs sur le fonclionnement des 
march6s cdr~aliers, le systbme dinformation peut contribuer Aanidliorer ]a prise de ddcisions dans 
un pays en voic de d6veloppemcnt. 

Le succs actuel du syst~mne d'ifformation au Mali montre que la demande d'infforialion est 
potentiellement lrs importante dans les pays en voic de dtveioppement. On peut donc s'attendre 
A ce que ceite demande s'accroisse au delA des capacitds d'offre du systlme. Cest ddjh le cas 
aujourd'hui nu Mali. Or, dtns les conditions actuelles, si le SIM veut rdpondre i ous les besoins 
exprim~s, ilcourt le risque de comproinelre la fiabilit6 de ['information de base qu'il collecte et 
d'accumuler des retards dans la diffusion. C'cst pourquoi, ii est important de prdvoir, das la 
conception et ia mise en place du sysibine, wi plan de ddveloppemeni des capacllds d'offre 
d'information en relation avec 'a croisstace de !a demande des utilisateurs. 

IV. COMMENT SURMONTER LES FAJBLESSES ACTUELLES DU SIM 

,mnsInphase actuelle, le principal stout du Syst~me d'information au Mali est certalnement ia 
volontd de ses participants de vouloir l'amliorer. La dynamique cr&e par la mise e.icominum des 
efforts de collecte, par le dialogue avec les d6cideurs et par les relations noudes progressivcmcnt 
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Avec les commernts, explique en grande partie celte volon6. En effet, dans une telle dyntunique,
les producteurs d'information sont molivds dans leur tIlche par le fail que leurs rdsultats sont 
amtendus par les utilisateurs, les operateurs privds sont encouragd,9 A renseigner les enquereurs
lorsqu'ils obtietwent d'autres informations en 6change ct les ddcideurs sont prets A soutenir le 
systme quand ils'efforce de r6pondre Aleurs besoins. 

Ce conrexte fa.vorable au di.veloppement des activilds du SIM est suffisarnmentl rare dans les pays
du Sahel pour qu'ji udrite d'etre soulign6. 11 se traduit par ui ,;ouci constant de l'4quipe SIM et de 
sen partenaires de remettre en question leg acquis dans la collecte, I'analyse et Ia diffusion de 
l'information pour andliorer le syst~me. 

C'est dans cere optique, qu'tu atelier national a 66 oiganisd en tdOernbre 1989 pour faire le 
bilan du fonctionnement 6u SIM, une amide aprs le s~minaire national de lancement du systame 
permanent. 

Plusieurs travaux ont contribu6 A la pr6paration de cet atelier. !,e SIM a effectuW des missions 
d'dvaluation pour juger de la capacit6 des agents de J'OPAM 4 rdaliser les enqu~tes sur les marchds 
par leurs propres moyeus. aprbs avoir requ i'appui des rdseaux ACDI et MSU-CESA-USAID. Par 
ailleurs, deux enquetes ont cherch6 ,A6valuer l'impact du SIM vi h prdciser les besoins des 
utilisateurs :Inpremiere, conduile par le Projet sdcurit alimentahe MSU-CI2SA.U'AiD, a recucilli 
i'avis des commeroants ;ia deuxi~ine, lancde par le SIM avec I'nppui de I'OSCE et de I'ORSTOM, 
a chercht ) connahlre l'opinion des utilisateurs institutionnels. Enfin, une 6valuation externe des 
achivitls du SIM a did r6alisdc en noverubrc dermier (volt Egg, 1989). L'ensemble de ces lravaux a 
permis d'identifier les fitiblesses actuelles du systme d'infornation afin de proposer des 
amdliorations. 

Les 6valuations on! mis en dvidence que Ic succ s du SIM repose acluellement sur des bases
 
fragiles. De fail, or, est Join de pouvoir consid~rer la phase d'exp6rimentation comme termin~e.
 
Plusieurs ann6es de consolidation et de rodage sont encore n6cessaires pow avoir l'asstuace que

l'op-ration est r~ussie et que Ic SIM est construit sttr une base durable,
 

Les principales raisons qui expliqucut ]a fragilit actuelle du SIM tienneni au manque tie fiabilitd 
des domides stir les prix el h I'irrdgularit de la coiverture des march6s. Mais ces insuffisances 
s'expliquent elles-vaemes par des causes plus profondes qui sont lies A la situation inslitutiortnelle 
du SIM el aux eloix de m6tlhodc effcetuds pour la collecte ties dotm. 

4.1. Les glissements dans les principes de base 

Dans la mise en oeuvre du SIM au cours tic I'aui6e 1989, on constale deux glissemetins par 
rapport aux orientations recoinianddes par le sdminaire de d~cembre 1988. . 

Iremi~remenl, le s6minaire avail soulign la ui&-essit1 que le SIM dispose dune autonomie de 
gestion afm de garantir Ia souplesse de fonclionnement et ]a rapidit6 d'action du syslme. Or Ia 
cellule SIM, qui est une division de la direction de In s6curit6 alinientaire de I'OPAM, ne disposait 
pas de celte aulonomie, A la fin 1989. 

De surcrolt, les deux contrepo.ids que le sminaire avail prdvu Al'inserion du SIM dans I'OPAM 
- la Commission consultative aupr s du COC el le ComiiW techniquc - n'avaoat pas foactiomi6. La 
commission consultative aupr~s du COC, dont la prdsidence est aagsurdc par le Ministbre des 
Finances, em I'orgaue de dtcision du SIM. Elle 6tail charg6e de discuter le bullelin d'analyse avant 
son ,dlton el d'examiner les questions relatives h la gestion du systlme. Le fait que cette 
commission n'ai pas joud son rOle vis-A-vis du SIM, a contribu6 h rendre ce dermier cncore plus
d~pendamit de I'OPAM. Le Comitd technique du SIM, qui devail se rdunir sous Ia pr6sidence de la 
Direction nationale de In statistique c de l'infommtiique (DNSI), 6.ait chargd quant A lui tie veiller 
h la rigueur des mihodes employdes et A leur harmonisation. Son non fonctionneirent a privd le 
SIM d'un ddbal plus large sur les mfthodes d'enqu~tes. 
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AiW, cn raison du manquc d'autonomie de Indivision SIM et du non fonctionnenut des deux 
autres 1niments de Instructue, i!s'esl op dnwi r~el glissemnen dans le posilionnemern. dL SIM par 
rapport atx recommandations du s(minaire :le SIM est devenu un syst6me OPAM au lieu d'Otre 
un systrme bas6 AI'OPAM ct f~d(ram plusieurs partel.aires. 

Par ailleurs, le SIM devaii 2-,ir pour base uwie enquele rehitivement ldgfre sur les marches. Or,
h la suite de cerlaines imprcisions dans la m~thodologie reconarnandde au sdminaire de d&einbre 
1988, cette orientation n'a pu Ntre suivic, 

Le s~minaire avait recommandd que les donn6es sur les prix soient collcctecs en fonction de Ia 
typologie des march6s adopt6e (marches de collecte, dc regroupement, do consonation et marcho's 
frontaliers). Dans cette optique, le relevd do prix pouvait sc liniter sur chaque march6 au prix
correspondant A Ia fonction principalc du inarch!. Dans le m6me temps, Ins~minaire recommandait 
aussi que I'enqu~te tienne cmpte de lInature de in transaction dorninanic, afin d'dviter une erreur 
d'interpr6tation des prix au cas ob, par exemplc, wi march( d~fini comnime un marchW de voliecte 
devienne consommateur cn cours d'aondc. Or dans la pratique, ils'est avdr6 que la nature de Ia 
transaction dominante change beaucoup plus fr~quemment que prdvu sur un meme march6 (parfois 
d'un mois, voire d'une semaine A i'Rutre). Si I'on veut prendre e comple ces changements, cela 
implique de wuivre plusicurs prix i Ia fois sur Ies march~s concerns. Dtovant ces prob1~mes, l'quipe
SIM a d~cit ; de collector sur tous les marcbhs de 1'6chantillon Ics informations concemant les 3 
types de transaction (collecte, regroupement, vente au d~tail). De ce fait tu glisse-ment s'est op&6 
par rapport AI'orientation initiale :d'une cnquite qui se voulait relativement Igre, on es( passd
h tine enquete lourdc qui manipule un volwne imporlaw ticdlomnyies (voir Egg, 1989). 

4.2. Les fuiblesses actuelles du SIM 

Pour amidliorer le syst.me d'infomrnation, ilet important d'idenifier sos faiblesses avec precision
 
c A chaque dtape de sa mise cn ocuvre. En ddcembre 1989, un grand nombre de paramitres
 
expliqunient la quallt6 insuffisane des donn es du SIM
 

4.2.1. Le manque de flablli6 de I'intformation 

11 tenatt principalement : 

- au nianque de contrble/formation des enqueteurs sur les marchds pal N'dquipe centrale du SIM 
et par celle du SAP ; 

-aux impr6cisions dans la mdthode d'6chantillonnage des comme'ants et, sur cerlains marchs, 
dans lo calcul d'un prix moyen incluant des observations faites sur des prix au kilo et des prix A 
l'unitd de mesure locale ; 

- au retard dans la mise Adisposition du budget des enquteurs de 1'OPAM et surtout des moyens 
de transport (mobylettes) ; 

-A In longueur du circuit de transmission de l'information qui impliquait 2 transmissions par radio 
et 3 trnscrlptions 6crites (sur les bordereaux de synthtse), saris conpler In saisie des donnee.s 
sur le logiciel SPSS ; 

-au manque de coordination entre les &Iuipes OPAM et SAP. 

Nombre de ces probl~mes renvoynient au fail que I'dquipe SIM ne disposail pas de la souplesse 
n6cessaire h son activitd, comme on I'a vi pr~c~demnment. 
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Ceci dil, celte faiblesse napparuissait pas toujours au public, car les donnes jug~es peu fiables 
par I'dquipe SIM n'taient pas diffus~es. On se retrouvait alors face Aun autre problme : celui de 
la discontinuitW dans les s8ries de prix publidcs sur certains inarch6s, qui rend Ilinformation 
inutilisable pour les dbcideurs qui ont besoin de si:..re l'6volution des prix Amoyen Ct long tcrme. 

4,2,2. L'Irr~gularltO dans fa couverture des mnarch6s 

En dehors du falt que cenains marches de J'dcliantillon pr~vu n'6taIent pas encore couverts, on 
constatait une grande irrOgularit6 dans ]a diffusion de Iinformaion sur les maruhis %uivis.Cete 
irrdgularit s'expliquait par : 

- les effets sur le SIM de la restructuration de I'OPAM : mutations d'agents qui couvraient cerialns 
inarcids, mnanque de inoyeis effectifs sur le terrain suite A)a restriction des d~penses (alors que 
ces moyens taient prvus darts Ic budget SIM), 

- fe difflcultds de transmission mentionndes pr&ddemment, patlIculibrement aigufs pour les 
donndes transmises par Ie SAP qui emprwilent. deux fois de suite le circuit radio de 
Iladministration. 

Ces difficultcs ne pouvaie pas 8tre consid~rdes comme transiloires : elles relevaient d'un 
probl~me structurcl df. au manque d'autonomic (opdrnrionnelle et budg6taire) du SIM pour pallier
les cons6quences de la restrucluration de I'OPAM. 

4.2.3. Uaie information incomplte pour*les d6cideurs 

Pour que le SIM devietwe un instrument utile a Ia dcision, Ics utilisalcurs ont besoin quc des 
informations suppimentaires soient diffuses r~guirement. Panni celles qui faisaien l'objet d'une 
demande pressante, on peut retenir : 

-les prix des autres qualitds ic riz. (ri/ dtuvd, riz import.) 

- des dordes stir les flux, stir I*tal d'approvisionnement des marehds, e( si possible sur les stocks 

-des informadons qul existent, nais qui sonl dlspersdes, sur ia dgieim %tation, l'aide alimentaire, 
les appels d'offre de I'OPAM, les prix mondiaux, les prix sur les marches des pays voisins, 

4.2.4. Un manque d'effcacil daus la diffusion 

Si de grands efforts avaient 6W dployds pour inullipller les supports dc diffusion de I'informntion 
SIM, la qualil de cette diffusion laissait encore Ad6sirer : 

- ]a prdsentation des tableaux des prix hebdomadaires e mensuels n'rtnit pas suffisaninent claire 

- IR diffusion du rapport hebdomadaire n'ftit pas assez rapide (faule d'un coursier danf l'quipe 
SIM) . 

- le bulletin Itimestriel ne valorisait pas suffisamment les nombreux efforts consaturds AI'analyse.
La pdriodicitd trap courte de celle publicalion ic penclait pas d'avoir le recul n6cessalre 4 
l'analyse du marche, nile lemps suffisant pour rdtiir tous fe d1dinents expliquant l'volutlon den 
prix. 
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4.2.5. Une appartenance trop marquee 6 I'OPAM 

Cctte critique ne concemait pas Ic dispositif d'enquetes, mals ]a fonculon d'analyse. D'wie part,
plusieurs rdserves dlaicnt faites quant Ala localisation de cere fonction dans un office qui intervient 
lui-meme sur le marchW. D'autre part, il apparaissait important que I'analyse devienne vdritablernent 
le prodult d'une rdflexlon collective des parienaires concemns. 

4.3. Les propositions d'amiliorittion 

Les efforts de l'ann6e 1990 doivent etre centrds sur I'amdlioration de la qualid de linformation 
celle-i doit devenir plus fiable et plus t'dguli&c. Pour atleindre cel objectif, l'dvalualion externe du 
SIM de novcmbrc 1989 a fait les propositions suivantes pour chacune des fonctions du sys16mc 
(voir Egg, 1989) : 

4.3.1. La collecte de l'information 

Pour mndliorer lc uispositif de collece de l'infornation, il semble ncessaire 

-de remplacer I aldatoire des cominuranls par un choix raiswin ; 

-de ne plus mdlanger les prix collem-16s au kilo et AI'unitd de mesnre locale dans le calcul du prix 

certaines regions 

moyen ; 

-dalldger le volunc de donn6es collcLdes, ou tout au moins de cellcs tr-asmises rapidenien, afitn 
de laisser la place A la collecte d'informations complmentaires ; 

-d'Iiminer daris ve but les mar~rhs Irop difficiles Acouvrir, les produits peu reprdsenlds dans 
et les prix non repr6sentaifs d'une fonction r~elle du march4 le jour de 

l'enqueic (par exemple dans le cas oil on ne tiouve qu'une seule trmsaction cofrespondant ii ia 
collecte d'une cdr~alc) ; 

-d'amdliofer la coordination entre les dquipes SIM/OPAM et SAP 

- d'examiner Inpossibilitd d'ajowter nne enquete sur les flux auprts des omireiVanis gossisles des 
principaux centres de regroupement 

et urlout : 

-de donner in prioritd aux missions de con~rle/formalon sur le terrain. 

4.3.2. La transmission des donnkes 

lie esl le principal goulet d'6tranglemenl du sys(6me actuel. Pour I'amnliorer, il faut 

-Insialler des sysl.mcs de transmission radio dans tous le. cercles concernrds, afin davoir une 
liaison directe avec Bamako , 

-rdduire, du moins pour un lemps, le volume ('infonnations Iransmiscs afi d'assurer un meiilleur 
contr~le ; 

-amdIiorer In collhbor; ion entre les &luipes centraics du SIM/OPAM et du SAP. 
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4.,.3. La diffusion de I'inforination et I'analyse du marcls6 

Amliorer Inqualite e( la rapidlt de la diffusion ne ndccssite que des ainnagemcrnts techniques 
par contre des changements soni n6cessaires pour diffuser r~gulirememl une infonnation plus
complbte el pour enrichir J'analyse. L'dvaluation a propos6 pour cela : 

-que le rapport inetsuel soit dtoffd : en plus des tableaux sur les prix mnensuels, on pourrait
diffuser des s~ries de prix sur 12 mois (concernant chaquc mois un produit different), une 
rubrique contenant des informations sur ]a r~gleinejilation, los aides afinenlaires, les prix
intemationaux,... el enfm une note br~ve d'analyse portant sur des points particuliers du 
d6roulement de la campague ; 

-que le bulletin d'analyse ne paraisse qu'en fin de campagne aflin dc disposer dc suffisanment de 
recul pow- analyser l'dvolution du march4 et l'impact des politiques : 

-que le cadre d'analyse soil 6largi, notamment aux donndes sur la production cdrdali e recucillies 
par aillcurs (DNSI et DNA) ; 

- que le SIM sc rapproche de structures de recherche telles que lInstitut d'conomie Rurale (TER) 
pour assurer Inpennanence de l'analyse dans le systme , 

-enfin, que ia Commission consultative du SIM soit idactivee afin que l'nalyse soil le rdsultat 
d'une concertation plus large. 

4.3.4. La position institutionnelle du SIM 

Trois changements sembleut ntccssaires dans cc domaine 

- le SIM devralt ttre rattachd directenient ,hIn Direction g~n6rle de I'OPAM. anfli de raccourcir 
le circuit administralif el atigmnerifer ha souplesse de fonctiowicnciiu du systine ; 

- un suivi budgdtaire global des activilds SIM dolt Wire effectud par I'dquipc centralc 

- la Commission consultative du SIM auprs du COC doll etre redynamis6c. L'dvaluation a proposd
qu'cllc soit composee ainsi : DNSI, DNAE, PRMC, OPAM, IER, OSCE, SAP, SIM et Chambre
de commerce. Dans cette commission, un mod~rateur tel que I'OSCE pourrait tre ddsignd pour 
assurer un role de courroie de transmission permanente entre le SIM et les mcinbres de ia 
commission. 

Ces propositions, ainsi que d'autres, ont did ddbattues au cours de l'atelier national stir le SIM 
tenu AtI'OPAM en d~cembre dernier. Lors de cet atclier, de nombreuses amdliorations du syst(me 
ont did dcciddes. Mais if 6,ait clair pour tous les participants que ves amtIiorations ne devaien pas
eire introduites brutaleincnt et que In r6ussite de Ia mise en oeuvre du SIM ddpendali du respect
d'une ddmarche progressive d'andlioration. 

V. CONCLUSION 

L'un des principaux objectifs des politiques de liberalisation des marches c~rdalters cst
d'augmenter I'efficacild du syst~me de commercialisation. Pour atteindre cel objectif. il fau toutefois 
que Incommercialisalton des produits agricoles se ddroule dans un cadre plus concurrentiel ct moths 
risqud qu'aujourd'hui, ct cc pour tous les intervenants. Si ces conditions ne sont pas rdwiies, la
lib6ralisation du marcid ne profilera ni attx producteurs, ni aux consommateurs el ce seront des
monopolcs dc commerqants privds qui remplaceront I'Eta! dans J'appropriation du surplus agricole. 
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I revieni donc h l'Etat d'agir pour rendre les marchts plus transparents afiln de favoriser une 
meilleure concurrence dans le processus de formation des prix et de contrecarrer les monopoles 
priv6s. Une des condiions essenmielles de la transparence des marchds est Ia misc Adisposition de 
tous les intervenants d'une gamme vari6e d'informations dont ilsont besoin pour prendre leurs 
d6clslons. 

Parme qu'ils favorisel celte tratispmrence el qu'ils stimulent Ia concurrence, les systumes 
d'information doivent ainsi etre consid~r~s comme une mesure d'accompagnement primordiale des 
politiques de libralisation des march6s. 

La mise en oeuvre d'un systme qui t-unit diffdrents producteurs et diff6rents utilisateurs 
d'informations est une entreprise de tongue haleine. La d~marche pout atteindre cet objectif doit 

trc conquc en tennes d'tapes progressives, de processus. En premier lieu, A travers les rdsultats 
d'une recherche empirique, elle permet, mieux que tout projet th~orique, de corivaincre les 
d6cideurs de to n6cessit d'un systeme d'infonnation. Ensuitc, elki puCniC d'oblcnir graduellemeni 
une mattrise de la collece et de la diffu.sion d'unc gainme d'inforinations de plus en plus large.
Enfin, elle assure que le systtinc soil fond6 sur les be.,oins i6els des ulilisaleurs, ce qui garantit une 
meilleure polilique tde diffusion. 

La raise en place dq'mt syst~re difonnation doit conduire les pays concemls ,Adisposer de leurs 
propres capacil6s de collecte, Iraitement et diffusion de !'information stir le; marches c6r6aliers. 
Dans ce but, ii faut 6conomiser les ressources disponibles localement en s'effor~an d'intdgrer les 
opralions de collectc de don6cs existantes el d'6vitcr de order tie nouvlles struclures. 
L'explriencc du Mali a monir6 qu'unc illle approche esl adapl6e aux pays en voie de 
d6veloppement dont les ressources financi~res et humaines sont trr, Ihnit6es. 

Pour rendre un SIMI plus opirationnel pour les d6cideurs, ilest important que les observations 
soient centr6es sur les probl~mes sp6cifiques de l'arm6e en cours. Par exemple, la campagne actuelle 
au Mali dtant marqu6e par des excddents imporiants de cdrdales, if faudralt que l'inforrnation 
diffusde par le SIM perncte d'amdliorer les programnes de cr6dit ei les appels d'offre de I'OPAM 
et puisse 6clairer les ddbouch.s ext6rieurs. 

On voi bien ici la capacitM d'wi sysimne d'inforinalion h contribuer Ala r6gulation du niarchM 
lorsqu'il scra en mesure de communiquer les prix sur les march6s des pays voisins ou lorsqu'il 
pourra diffuser des appels d'offre en provenance de ces pays, le SIM deviendra un veritable 
instrument de la politique c6rdaliNre. Le contexte es aujow'd'hui favorable pou que les SIM se 
d~veloppent dans cette direction :le colloque CILSS/CIub du Saltel de Loin, en novembre 1989, 
a mis h l'ordre du jour le rOle des changes 
d'aujourd'hui sur les SIM est I'occasion de 

rdgionaux dans la s6curitO alimentaire. 
s'organiser pour mettre en place 

Le 
uti 

colloque 
dchange 

d'information r6gulier entre les pays membres du CHLSS, 
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