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AVANT P R O W S  SPECIAL 

Réimpressions conjointes ISRA-MSU 

En 1982, le corps professoral et le personnel du Département d1Economie 

Agricole de Michigan State University (MSU) ont commencé la première phase 

d'un projet d'une durée prévue de dix à quinze ans de collaboration avec 

1 ' Institut Sénégal ais de Recherches Agricoles (ISRA) afin de réorganiser et 
réorienter les programmes de recherche de ce dernier. Le Projet de 

Recherche et de Pl ani fication Agricole (Contrat No. 685-0223-C-00-1064-00) a 

été financé par 1 'Agence pour le Développement International des Etats-Unis 

(USAID), Dakar, Sénégal .* 
Dans le cadre de ce projet, MSU a supervisé les programmes de Master's 

of Science de 21 chercheurs de 1'ISRA suivis dans dix universités 

américaines, dans dix domaines différents, dont l'économie rurale, le génie 
rural, la pédologie, la zootechnie, la sociologie rural, la biométrie et 
l'informatique. Dix chercheurs de MSU ont été affectés à des postes de 

longue durée dans deux départements de 1'ISRA: le Département de Recherches 
sur les Systèmes de Production et le Transfert de Technologies en Milieu 

Rural (D/RSP) et 1 e Bureau d'Analyses Macro-Economi ques (BAME). En 
col 1 aborat i on avec 1 es chercheurs de 1 ' ISRA, ces chercheurs ont effectué des 
recherches sur la distribution des intrants agricoles, la commercialisation 
des céréales, la sécurité alimentaire, et les stratégies paysannes de 

production. Certains professeurs de MSU ont aussi conseillé des chercheurs 
juniors de 1'ISRA sur leurs recherches dans les domaines de la traction 

animale, les systèmes d'élevage et les groupements de producteurs. 

D' autres professeurs des Départements d' Economie Agricole, de 

Sociologie, de Zootechnie et du Collège de Médecine Vétérinaire de MSU ont 

été employés comme consultants de courte durée et comme conseillers 

scienti f iques pour pl usieurs programmes de recherche de 1 ' ISRA. 
Le projet a organisé plusieurs programmes de courte durée de formation 

au Sénégal sur la recherche sur les systèmes de production, la recherche . 
i i 



agronomique en m i l i e u  paysan e t  l a  recherche su r  1  'é levage en m i l i e u  

p a s t o r a l .  Le p r o j e t  a  auss i  a i d é  à augmenter l ' u t i l i s a t i o n  de m i c r o -  

o r d i n a t e u r s  dans 1 a recherche  a g r i c o l e ,  amél i o r e r  1  e  n i veau  d 'angl  a i  s  du 

personnel  de 1 'ISRA e t  é t a b l  ir un prograrrime de docunientat ion e t  de 

pub1 i c a t i o n  pour  l e s  chercheurs du D/RSP e t  du BAME. 

Les r a p p o r t s  s u r  l e s  recherches menées dans l e  cadre de ce p r o j e t  o n t  

é t é  p u b l i é s  seulement en f r a n ç a i s .  En conséquence, l e u r  d i f f u s i o n  a é t é  

l i m i t é e  p r i n c i p a l e m e n t  à l ' A f r i q u e  de l ' o u e s t .  

A f i n  de d i f f u s e r  des r é s u l t a t s  p e r t i n e n t s  de recherche  auprès d'un 

p u b l i c  i n t e r n a t i o n a l  p l u s  l a r g e ,  MSU e t  1'ISRA se son t  mis  d 'accord  en 1986 

pour p u b l i e r  des r a p p o r t s  sé lec t i onnés  à t i t r e  de ré imp ress ions  c o n j o i n t s  

ISRA-MSU de Documents en Développement I n t e r n a t i o n a l .  Ces r a p p o r t s  

f o u r n i s s e n t  des dannées e t  des analyses s u r  des ques t i ons  c r i t i q u e s  en 

développement r u r a l  qu i  son t  communes à l ' A f r i q u e  e t  au Tiers-monde. La 

p l u p a r t  de ces ré impress ions  de c e t t e  s é r i e  on é t é  é d i t é e s  de manière 

p r o f e s s i o n n e l  1  e  pour  amél i o r e r  1  eu r  c l  a r t é ;  1  es c a r t e s ,  1  es graphiques e t  

l e s  t ab leaux  o n t  é t é  r e f a i t s  se lon  un format s tandard.  Toutes l e s  

ré imp ress ions  d i s p o n i b l e s  f i g u r e n t  à l a  f i n  de ce r a p p o r t .  Les l e c t e u r s  

i n t é r e s s é s  p a r  l e s  s u j e t s  couve r t s  dans ces r a p p o r t s  son t  i n v i t é s  à envoyer 

l e u r s  commentaires aux au teurs  r e s p e c t i f s  des documents ou au Pro fesseurs  R. 

James Bingen ou E r i c  W. Crawford, Co-D i rec teurs ,  P r o j e t  de Recherche 

A g r i  c o l  e  II, Département d '  Economie A g r i c o l e  (Department o f  A g r i  c u l  t u r a l  

Economics) , Mich igan  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  East Lansing, M I  48824-1039. 

Léopold S a r r  R. James B ingen /Er ic  W .  Crawford 
D i  r e c t e u r  Co-D i rec teurs  
Département de Recherche su r  P r o j e t  de Recherche A g r i c o l e  II 

l e s  Systèmes A g r a i r e s  e t  Department of  A g r i c u l  t u r a l  
1  ' Economi e  A g r i  c o l  e  Economi CS 

I n s t i t u t  Sénégal a i s  de Mich igan  S t a t e  U n i v e r s i t y  
Recherches A g r i  c o l  es 

*En décembre 1987 un nouveau c o n t r a t  (Con t ra t  No. 685-0957-C-00-8004- 
00) a  é t é  s i gné  pour  c o n t i n u e r  jusqu '  à mi-1990 l e  programme MSU d 'appui  aux 
programmes e t  recherche  e t  de f o rma t i on  en sc iences s o c i a l  es, agronomie, 
f o r e s t e r i e ,  e t  p l a n i f i c a t i o n  de 1 a recherche.  
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LA REGLEMENTATION ET L'ORGANISATION DES MARCHES 
CEREALIERS AU SENEGAL: SITUATION DES 

CAMPAGNES DE COmERCIALISATION 
1983/84 ET 1984/85 

P. Alassane Sow e t  Mark D. Newman 

INTRODUCTION 

La promot ion de l a  p r o d u c t i o n  e t  de l a  consommation des cé réa les  

l o c a l e s  (mi l /sorgho,  maïs) c o n s t i t u e  un o b j e c t i f  impo r tan t  de l a  Nouve l l e  

P o l i t i q u e  A g r i c o l e  (NPA, 1984) d é f i n i e  p a r  l e  gouvernement. Dans l a  NPA, il 

e s t  ment ionné que l e s  cé réa les  l o c a l e s  son t  pour  l ' e s s e n t i e l  des p r o d u i t s  

d'auto-consommation paysanne, absents du c i r c u i t  monéta i re ;  l e s  paysans ne 

peuvent pas commerc ia l i se r  l e u r s  excédents de p r o d u c t i o n  e t  se l i m i t e n t  

généralement à ne p r o d u i r e  que ce q u i  e s t  nécessa i re  à l e u r  subs i s tance  (p .  

67, 68) .  

Certes,  l e s  q u a n t i t é s  comniercial isées à t r a v e r s  l e s  c i r c u i t s  p u b l i c s  

o n t  t o u j o u r s  é t é  f a i b l e s .  De 1960/61 à 1984/85, l e s  organismes p u b l i c s  ou 

para-pub1 i c s  impl iqués dans 1  a  commercial i s a t i o n  n ' o n t  pu ache te r  en moyenne 

que 2,08% de l a  p r o d u c t i o n  n a t i o n a l e  de mi l /sorgho,  avec un maximum de 

13,5% en 1978/79. Cependant, pa ra l l è l emen t  à l a  commerc ia l i sa t i on  pub l ique ,  

il e x i s t e  un c i r c u i t  p r i v é  don t  l e s  a c t i v i t é s  (de 1  'acha t  au p roduc teu r  

j usqu 'à  l a  ven te  aux consommateurs) son t  fo r tement  rég lementées (Sow, 1985, 
à p a r a î t r e ) .  Les a c t i v i t é s  de ce c i r c u i t  son t  d i f f u s e s .  Pour l a  p a r t  de l a  

p r o d u c t i o n  des cé réa les  l o c a l e s  commercial isées à t r a v e r s  ce c i r c u i t ,  il 

n ' e x i s t e  que des e s t i m a t i o n s  e f f ec tuées  au n iveau  de zones géographiques 

1  i m i t é e s  (Ndoye, 1984). Néanmoins, l e s  q u a n t i t é s  de m i l / so rgho  achetées e t  

vendues dans ce c i r c u i t  sont  t r è s  impor tantes,  du nioins p a r  r a p p o r t  au 

c i r c u i t  p u b l i c .  Dans l e  cadre des enquêtes de l'ISRA/BAME menées du ran t  l a  

campagne de 1984/85 s u r  l a  commerc ia l i sa t i on  des cé réa les  au n i veau  du 

Bass in  A r a c h i d i e r ,  on a  es t imé l e s  q u a n t i t é s  de m i l  commerc ia l isées p a r  un 

é c h a n t i l l o n  de 63 commerçants g r o s s i s t e s  à p l u s  de 9.000 tonnes. Durant  

c e t t e  même pér iode ,  l e  c i r c u i t  p u b l i c  n 'a  commerc ia l isé que 1.752 tonnes 

dans 1  'ensemble du t e r r i t o i r e  n a t i o n a l .  



La p o l i t i q u e  de promot ion des cé réa les  l o c a l e s  proposée p a r  l a  NPA 

s ' a r c -bou te  au tou r  de deux éléments: 1) l a  mise s u r  l e  marché de p r o d u i t s  

l ocaux  f i n i s  à des p r i x  suff isamment c o m p é t i t i f s  p a r  r a p p o r t  aux p r o d u i t s  

impor tés ;  2) 1  a  1  i b é r a l  i s a t i o n  des marchés c é r é a l  i e r s  avec 1  ' i n t e r v e n t i o n  

s imu l tanée  de 1  ' E t a t  e t  du sec teur  p r i v é .  Pour l a  NPA, l a  1  i b r e  c i r c u l a t i o n  

des cé réa les  à t r a v e r s  t o u t  l e  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  e t  l a  ' l i b r e  concurrence 

e n t r e  commerçants ne peu t  a v o i r  qu'un e f f e t  p o s i t i f  s u r  l e s  p r i x  au grand 

b é n é f i c e  des p roduc teurs  (p .  68).  

La r é a l i s a t i o n  de ces o b j e c t i f s  de l a  NPA r e q u i e r t ,  e n t r e  a u t r e s ,  une 

rég lemen ta t i on  q u i  assure aux d i v e r s  p a r t i c i p a n t s  dans l a  f i l i è r e  c é r é a l i è r e  

une rénuméra t ion  " é q u i t a b l e "  e t  que 1 ' E t a t  ne s o i t  pas o b l i g é  de p rendre  

lui-même en charge des a c t i v i t é s  t r o p  coûteuses. La rég lemen ta t i on  

commerciale e t  l a  façon don t  e l l e  e s t  app l iquée  au ron t  donc un e f f e t  

dé te rm inan t  s u r  l a  r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s  de l a  NPA. C 'es t  pourquoi  

1  'é tude  de 1  a  rég lemen ta t i on  commerci a l e  s u r  1  es marchés c é r é a l  i e r s  

c o n s t i t u e  un v o l e t  impo r tan t  du programme d 'é tudes s u r  l a  commerc ia l i sa t i on  

des cé réa les  du Bureau d 'Analyses Macro-Economiques de 1'ISRA. 

L ' o b j e t  de ce  document e s t :  

a)  De p r é s e n t e r  l e s  d i s p o s i t i o n s  rég lemen ta i r es  a c t u e l l e s  s u r  l a  

commerci a l  i s a t i  on des cé réa l  es ail Sénégal ; 

b) D 'ana lyser  e t  de d i s c u t e r  l e s  e f f e t s  de l a  r é g l e m e n t a t i o n  s u r  l e s  

p a r t i c i p a n t s  à l a  con imerc ia l i sa t i on  (p roduc teur ,  commerçants p r i v é s ,  

consommateurs, organismes publics ou para-publics) et sur la réalisation des 

o b j e c t i f s  du gouvernement d é f i n i s  dans l a  NPA; 

c )  De p r é s e n t e r  des o p t i o n s  en m a t i è r e  de p o l  i t i q u e  r é g l e m e n t a i r e  

s u s c e p t i b l e s  de f a c i l i t e r  l a  r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s  de l a  NPA: 

L'ORGANISATION COURANTE DE LA C M E R C I A L I S A T I O N  DES CEREALES 

Le d é s i r  de 1 ' E t a t  sénéga la is  de c o n t r ô l e r  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  des 

p r o d u i t s  a g r i c o l e s  ( cé réa les  e t  a rach ides)  remonte aux p remières  années de 

l ' Indépendance du pays. Jusqu'à nos j o u r s ,  l a  commerc ia l i sa t i on  des 

cé réa les  e s t  r e s t é e  s o i t  sous l e  monopole o f f i c i e l  de 1  ' E t a t ,  s o i t  sous son 

c o n t r ô l e .  



Les principes qui définissent 1 'organisation des campagnes de 

commerci al i sat ion des céréales local es (mi l/sorgho, maïs, riz paddy) sont 

établis annuellement par des décrets. Ces décrets définissent les agents et 

les institutions autorisés à participer à la commercialisation ainsi que 
leurs prérogatives ou leurs limites dans leurs activités commerciales 

respectives. Dans cette section, nous présenterons d'abord les principaux 

agents et institutions impliqués dans la commercialisation des céréales. 

Ensuite, i l  sera effectué une description et une analyse des dispositions 
réglementaires qui ont régi les campagnes de commercialisation de 1983/84 et 

1984/85. 

Les Orqanismes et les Aqents Impliqués dans 
la Comnercialisation des Céréales 

La commercial isation des produits céréal iers mentionnés ci -dessus est 

assurée par trois groupes de participants; on distingue les organismes 

publics et para-publics, les coopératives, et les commerçants privés. 

Les Organismes Pub1 ics et Para-Pub1 ics 

Les organismes publics et para-publics comprennent la Caisse de 

péréquation et de stabilisation des prix (CPSP) et le Commissariat à la 

sécurité alimentaire (CSA) et des Sociétés régionales de déve1oppement.d~ 
monde rural (SRDR) comme 1 a SODEVA, 1 a SAED, 1 a SOMIVAC, 1 a SODEFITEX et 1 a 

SODAGRI . 

La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP) 

Le rôle de 1 a CPSP dans 1 a commercial i sation des céréales est de 

superviser la distribution du riz et parfois du sorgho importé au 

consommateur. L'irnportation du riz, qui représente plus de 75% de la 

consommation sénégalaise de riz, est effectuée ou supervisée par la CPSP. 

Quant au riz 1 ocal, i l  est col 1 ecté auprès des producteurs par des SRDR qui 
ensuite procèdent au décorticage du produit avant sa livraison à la CPSP. 

Le riz importé et le riz local sont donc centralisés au niveau de la CPSP 



qui assure la distribution du produit à l'intérieur du pays. Pour cela, la 

Caisse utilise le concours d'une Société d'économie mixte, la SONADIS, et 

aussi de celui d'agents privés dits "quotataires." 

En outre, la CPSP intervient dans la commercialisation du blé qui est 

un produit d'importation. L'importation du blé est menée par deux 

minoteries à capitaux privés, les Grands Moulins de Dakar et les Moulins 

Sentenac. Mais ces importations sont effectuées à la suite de discussions 

entre les meuniers et la CPSP au terme desquelles des quotas d'importation 

sont établis pour les moulins. Ceux-ci s'occupent eux-mêmes de la 

distri bution de la farine de blé à des prix établis par le gouvernement. 

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSAI 

Le CSA correspond à l'ancien Commissariat à l'Aide Alimentaire (CAA). 

11 réceptionne 1 'aide al imentaire de provenance extérieure. Depui s 1 a 

dissolution de 1'ONCAD en 1980, i l  est aussi responsable de la 
commerci al i sati on pub1 ique des céréales 1 ocales comme 1 e mi 1 , 1 e sorgho et 
le maïs. En cas de nécessité, i l  assure 1 'importation d'autres produits 

céréaliers comme le sorgho rouge, le transfert des produits céréaliers vers 

des zones déficitaires, la distribution gratuite de vivres aux populations 

déshéri tées, et 1 'approvisionnement des industries de transformation en mi 1 

et en maïs. 

Les SRDR: la SAED, la SOMIVAC, la SODAGRI, la SODEFITEX, la SODEVA 

Le rôle commun des SRDR est d'encadrer les paysans (introduction de 

pratiques culturales améliorées, distribution d'intrants à crédit, etc.) 
afin de stimuler la production de certains produits agricoles. 

Parallèlement, elles participent à la commercialisation du riz local et du 

maïs. Une raison importante de leur intervention dans la commercialisation 

de ces produits est de récupérer les remboursements des dettes paysannes. 

Les quantités de céréales collectées par 1 es SRDR sont revendues à .la CPSP 

(cas du riz) ou au CSA (cas du maïs). Les SRDR n'interviennent pas dans la 
cornierci al i sat ion des mi l/sorgho. 



L ' i n t e r v e n t i o n  de chaque SRDR e s t  c i r c o n s c r i t e  dans une zone 

géographique déterminée. La SAED i n t e r v i e n t  dans 1  a  r é g i o n  de S a i n t - L o u i s  

( r i z  i r r i g u é ) ,  1  a  SODEVA dans l e  Bass in  A r a c h i d i e r  (a rach ide ,  m i l / so rgho ,  

maïs),  l a  SODEFITEX dans 1  'ancienne r é g i o n  du Sénégal O r i e n t a l  ( co ton ,  maïs, 

r i z ) ,  l a  SOMIVAC e t  l a  SODAGRI dans l ' anc ienne  r é g i o n  de l a  Casamance( r i z ,  

maïs) .  r 

Dans l a  NPA, des d i s p o s i t i o n s  son t  p r i s e s  pour  l a  r é o r g a n i s a t i o n  des 

SRDR. 11 y e s t  s t i p u l é  que " l ' i m p a c t  de l a  SODEVA e s t  peu é v i d e n t . "  Son 

personnel  e s t  é l o i g n é  de l 'encadrement e t  n ' e f f e c t u e  l e  p l u s  souvent  que des 

tâches de r o u t i n e .  La Soc ié té  v i t  s u r  des c r é d i t s  du budget de 1 ' E t a t  q u i  

son t  de p l u s  en p l u s  r é d u i t s  ... Les e f f e c t i f s  de l a  s o c i é t é  s e r o n t  r é d u i t s  

de 75% (NPA, p. 38-39), Pour l a  SOMIVAC e t  l a  SODAGRI, 1  a  NPA a  p révu  l e u r  

f u s i o n  en une seu le  s o c i é t é  e t  une r é d u c t i o n  g l o b a l e  de l e u r  personnel  de 

60%. La NPA s o u l i g n e  l a  nécess i t é  d'une r é d u c t i o n  de l ' i n t e r v e n t i o n  de 

1  ' E t a t  dans l e  sec teu r  a g r i c o l e ,  d'une r e s p o n s a b i l i s a t i o n  des paysans dans 

l e u r s  a c t i v i t é s ,  e t  d'une augmentat ion de l a  performance des SRDR. A  c e t  

égard, des d i s p o s i t i o n s  o n t  é t é  p r i s e s  dans l e  cadre  du 6ème P lan  de 

Développement Economique e t  Soc ia l  . Des r e l a t i o n s  c o n t r a c t u e l  1  es f i x é e s  au 

moyen de c o n t r a t s - p l  ans d e v r a i e n t  é t a b l  ir l e s  r e l a t i o n s  réc ip roques  de 

1  ' E t a t  e t  des SRDR; ces c o n t r a t s  d é f i n i r a i e n t  l e s  o b j e c t i f s  e t  programmes 

d ' a c t i o n  e t  l e s  moyens humains e t  f i n a n c i e r s  q u i  y concourent .  C e t t e  mesure 

c o n s t i t u e  une a l  t e r n a t i v e  a t t r a c t i v e  parce q u ' e l l e  responsabi  1  i se davantage 
les SRDR dans leurs activités. 

Les Organi s m s  Coopératifs 

L'  i n s t i t u t i o n  des coopé ra t i ves  a g r i c o l e s  au Sénégal d a t e  d 'avan t  

1  ' Indépendance du pays. Jusqu'en 1983, 1  es coopé ra t i ves  sénéga la ises  

i n t e r v e n a i e n t  dans l a  commerc ia l i sa t i on  p r i m a i r e  des a rach ides  don t  e l l e s  

dé tena ien t  presque l e  monopole. Aussi ,  1  a  d é t e r m i n a t i o n  du n i veau  des 

c r é d i t s  de campagne (eng ra i s ,  semences, e t c . )  e t  l a  d i s t r i b u t i o n  de ces 

i n t r a n t s  dans l e  cadre  du Programme A g r i c o l e  s ' e f f e c t u a i e n t  p a r  l e  b i a i s  des 

coopé ra t i ves .  En dehors de ces a c t i v i t é s ,  1  ' a c t i o n  des coopé ra t i ves  a  é t é  

marg ina le .  P l u s i e u r s  d i f f i c u l t é s  o n t  c a r a c t é r i s é  l e  fonct ionnement  de ces 



coopératives: mauvaise gestion, participation limitée des paysans dans les 

prises de décisions, etc. 

Après la suppression de 1'ONCAD (1980) et du Programme agricole, une 

loi portant sur la restructuration des coopératives fut promulguée en 1983. 

Selon la NPA, le but de la réforme coopérative ainsi arrêtée est de passer 

au stade des anciennes coopératives conventionnel 1 es où 1 ' intervention des 
pouvoirs publics a été importante à celui de coopératives dites intégrées où 

le rôle de 1'Etat se limite à asseoir un cadre juridique, à mener des 

actions de contrôle, d'éducation et de formation. Une participation accrue 

des ruraux dans les activités de ces coopératives est considérée comme un 

élément très important. 

En 1983, 337 nouvelles coopératives et 4403 sections villageoises (SV) 

se sont subst i tuées anciennes coopératives . Chaque coopérative couvre une 

Communauté rurale et intègre les activités de toutes les sections 

villageoises de son ressort territorial. En principe, la section doit 

prendre en compte toutes les activités de ses membres et s'occuper de 

fonctions précises comme l'équipement en facteurs de production et en biens 

de consommation, le transport primaire des produits, l'épargne-crédit et la 

mutualité, l'élaboration et l'exécution de petits projets, l'éducation, la 

formation et la gestion. Le rôle de la coopérative est de planifier, de 

coordonner, de suivre et d'évaluer les activités de ses sections; en 

relation avec chaque section, 1 a coopérative doit effectuer des opérations 
de recensement et de distribution des facteurs de production, collecter les 

remboursements des dettes paysannes, effectuer le transport des produits 

vers les centres urbains, commercialiser tous les produits, et procéder à 

l'identification de projets pour les sections (MDR, 1984, p. 33). 

La pluralité des domaines d'intervention octroyés aux coopératives et 

aux SV montre que le gouvernement attache une grande importance aux 

coopératives. La NPA note que la coopérative est conçue pour être le cadre 

et le relais de 1 'action gouvernementale en matière de développement 

agricole. 

Cependant, les succès enregistrés par les coopératives durant la 

préparation de 1 'hivernage 1984 (distri bution d' intrants agricoles) ont été 

très limités. t e  fait marquant de cette campagne a été une distribution 

tardive des engrais (Crawford et Kelly, 1984). En outre, pour 1984/85, les 



prévisions d'achat de iiiil/sorgho par les coopératives ont porté sur 16.000 

tonnes. En réalité, moins de 8,5% de ce tonnage a été collecté par les 

coopératives/SV. 

Les Comnerçants Privés 

L'intervention des agents privés dans la commercialisation des céréales 

constitue un élément important dans les transactions céréalières. 

L'activité des commerçants peut être menée soit légalement, c'est-à-dire 

conformément aux dispositions réglementaires, soit illégalement. Il existe 

cependant une grande confusion vis-à-vis des dispositions réglementaires. 

Le problème concerne moins les activités qui sont permises aux agents privés 

que la nature même des agents privés qui sont autorisés à intervenir au 

niveau des activités qui sont permises. En d'autres termes, i l  semble que 
pour la réglementation commerciale, "libéralisation" ne signifie pas "libre" 

entrée dans la profession commerciale. Selon un responsable du Ministère du 

Commerce, tout vendeur et acheteur n'est pas commerçant sur le plan 

juridique. En plus, tout commerçant n'est pas toujours autorisé à 

commercial iser tout produit. En effet, la réglementation prévoit plusieurs 

statuts pour les commerçants, notamment 1 es grossi stes/demi -grossi stes, 1 es 

commerçants agréés, les commerçants quotataires et les commerçants 

détaillants. Le paragraphe suivant va présenter ces différentes catégories 
de commerçants. 

Le comnerçant qrossiste/demi-qrossiste 

Pour être autorisé à commerci al i ser au gros/demi -gros 1 es produits 

d'origine locale, le commerçant doit bénéficier du statut de 

grossiste/demi-grossiste. Pour la commercialisation de produits agricoles 

comme les céréales, les bananes, les pommes de terre, des dispositions 
additionnel 1 es sont prévues (voir ci -dessous). 

Les conditions requises pour être grossiste/demi-grossiste comprennent: 

a) la disposition par le commerçant d'une attestation bancaire d'un montant 
de trois millions FCFA, b) la disposition de locaux de stockage agréés par 



l a  D i r e c t i o n  du c o n t r ô l e  économique du M i n i s t è r e  des Finances, c )  l a  

d i s p o s i t i o n  d'une a t t e s t a t i o n  de tenue r é g u l i è r e  de comptab i l  i t é ,  e t c .  

Une commission, don t  l e  s e c r é t a r i a t  e s t  assuré p a r  l a  D i r e c t i o n  du 

c o n t r ô l e  économique e t  des p r i x ,  a  l a  r e s p o n s a b i l i t é  de s a t i s f a i r e  ou de 

r e j e t e r  l e s  demandes e f f e c t u é e s  p a r  t o u s  l e s  cand ida ts .  Ceux don t  l a  

demande e s t  s a t i s f a i t e  r e ç o i v e n t  une c a r t e  p o r t a n t  l e u r  pho to  d ' i d e n t i t é .  

Notons que l e  s t a t u t  de g ross is te /demi  - g r o s s i s t e  n ' e s t  pas en p r i n c i p e  

l i m i t é  dans l e  temps, sous c o n d i t i o n  que l e  commerçant se conforme aux 

d i s p o s i t i o n s  prévues p a r  l a  l o i  65-25. 

Le comnercant aqréé 

Le s t a t u t  de g ross is te /demi  - g r o s s i s t e  e s t  une c o n d i t i o n  nécessa i re  mais 

pas s u f f i s a n t e  pour  ê t r e  a u t o r i s é  à commerc ia l i se r  c e r t a i n s  p r o d u i t s  

a g r i c o l e s .  C 'es t  a i n s i  que pour  l a  commerc ia l i sa t i on  des m i l / so rgho  e t  du 

mais p a r  exempl e, généra l  ement seul  s  des commerçants agréés son t  concernés. 

Le commerçant agréé e s t  l e  commerçant grossiste/demi-grossiste q u i  s a t i s f a i t  

à c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  supplénientaires,  notamment l a  p r é s e n t a t i o n  d'une 

a t t e s t a t i o n  banca i re  d 'un montant minimum de c i n q  m i l l i o n s  FCFA. Auss i ,  l e  

s t a t u t  de commerçant agréé e s t - i l  un s t a t u t  tempora i re .  Par exemple, pour  

ê t r e  agréé à p a r t i c i p e r  à deux campagnes de commerc ia l i sa t i on  des 

mi l / so rgho ,  l e  commerçant d o i t  en p r i n c i p e  f o r m u l e r  une demande pour  chaque 

campagne. 

Le c o m e r c a n t  q u o t a t a i r e  q rivés 

Pour ê t r e  a u t o r i s é  à commerc ia l i se r  c e r t a i n s  p r o d u i t s  comme l e  r i z  

déco r t i qué ,  l e  commerçant d o i t  ê t r e  reconnu comme un q u o t a t a i r e .  Les 

q u o t a t a i r e s  son t  des coiiimerçants grossistes/demi-grossistes q u i  son t  c h o i s i s  

p a r  l e  M i n i s t r e  du Commerce, après a v i s  d 'une commission p rés idée  p a r  l ' u n  

de ses rep résen tan t s .  A  chaque q u o t a t a i r e ,  il e s t  a t t r i b u é  un volume de r i z  

à commerc ia l i se r  dans une pé r i ode  de t r o i s  mois du ran t  l a q u e l l e  chaque t i e r s  

du q u o t a t a i r e  d o i t  ê t r e  commerc ia l isé mensuellement. Le q u o t a t a i r e  

s 'approv is ionne  auprès des magasins de l a  CPSP. C e l l e - c i  e s t  tenue de 



disposer à tout moment, d'un stock de sécurité de riz équivalent à deux mois 

de consommation nationale. 

Comme le commerçant agréé, le quotataire est un statut temporaire. 11 

peut être renouvelé si le commerçant en fait la demande. Aussi, en cas de 

non enlèvement du quota, celui-ci est en principe réduit ou supprimé. Les 

conditions requises pour être quotataire comprennent entre autres, la 

possession d'une carte de grossiste/demi-grossiste, et l'engagement par le 

commerçant de prendre personnellement 1 ivraison de son quota et de le 

revendre aux commerçants détaillants aux prix de demi-gros officiels. 

Le comnercant détaillant 

Pour pouvoir commercial iser au détail la plupart des produits 

disponibles sur le marché domestique, le commerçant doit être reconnu comme 

un détaillant. En principe, s'il satisfait aux conditions requises par la 

réglementation, i l  lui est remis une autorisation d'exercer le commerce au 

détail et i l  peut alors s'approvisionner auprès des commerçants 

grossistes/demi-grossistes, des quotataires ou des commerçants agréés. En 

outre, comme pour le grossiste/demi -grossiste, le statut de détail 1 ant n'est 

pas en principe limité dans le temps. 

L'orqanisation Officielle des Campaqnes de Commercialisation 
des Céréales Locales: Situation Actuelle 

Ce paragraphe présente les dispositions réglementaires qui ont été 

arrêtées pour 1 'organisation des campagnes de commerci al i sat ion des céréales 
locales (mil/sorgho, maïs, riz paddy) de 1983/84 et 1984/85. La 

présentation simultanée des deux campagnes de commercialisation se justifie 

par le fait que le décret qui définit l'organisation de la campagne de 

1984/85 a été promulgué trois mois après les récol tes, donc en pleine 

période de commercialisation. Ainsi, les perceptions des participants et 

des agents de contrôle de 1'Etat sur la légalité ou non de certaines 

activités commerciales ont été beaucoup influencées par la nature des 

dispositions réglementaires arrêtées durant 1 a campagne précédente, 
c'est-à-dire celle de 1983/84. Ensui te, nous allons confronter les 



d i s p o s i t i o n s  p r i s e s  en 1983/84 e t  1984/85 avec l e  déroulement a c t u e l  de l a  

commerc ia l i sa t i on  du ran t  ces deux campagnes. 

La Sec t i on  3  va ê t r e  consacrée à une d i s c u s s i o n  su r  des o p t i o n s  en 

m a t i è r e  de rég lemen ta t i on  commerciale pouvant o f f r i r  un cadre m e i l l e u r  de 

r é a l  i s a t i o n  des o b j e c t i f s  du gouvernement dans 1  a  f i l  i è r e  c é r é a l  i è r e .  

Les mesures r é g l  ementaires présentées c i  -dessous son t  t i r é e s  des t e x t e s  

des d é c r e t s  84-053 e t  84-1512 q u i  d é f i n i s s e n t  respec t i vement  l ' o r g a n i s a t i o n  

o f f i c i e l  1  e  des campagnes de commerci a l  i s a t i o n  des cé réa les  de 1983/84 e t  

1984/85, notamment l a  da te  de début  o f f i c i e l  de l a  commerc ia l i sa t i on ,  l e s  

p r i x  d 'acha t  e t  de ven te  au to r i sés ,  l e s  c o n d i t i o n s  de t r a n s f e r t s  

géographiques des p r o d u i t s ,  l a  n a t u r e  des agents a u t o r i s é s  à p a r t i c i p e r  à l a  

commerc ia l i sa t ion ,  e t c .  Quant au déroulement ac tue l  de ces campagnes de 

commercial i s a t i o n ,  il sera  f a i t  r é fé rence  aux r é s u l t a t s  pré1 i n i i n a i  r e s  des 

enquêtes menées p a r  ltISRA/BAME dans l e  Bass in  A r a c h i d i e r  du ran t  l a  p é r i o d e  

de septembre 1983 à a v r i l  1985, d ' e n t r e t i e n s  e f f e c t u é s  avec des responsables 

du CSA e t  du M i n i s t è r e  du Commerce, e t c .  En f i n ,  on d i s t i n g u e r a  deux v o l e t s  

de l a  commerc ia l i sa t i on  c é r é a l i è r e :  l a  commerc ia l i sa t i on  p r i vée ,  e t  l a  

commerc ia l i sa t i on  pub l ique .  

La Comnerci a l  i s a t i o n  Pub1 i q u e  

La commerc ia l i sa t i on  pub l i que  concerne l e s  t r a n s a c t i o n s  q u i  son t  

e f f e c t u é e s  p a r  l e  CSA ou l a  CPSP q u i  i n t e r v i e n n e n t  s o i t  au n iveau  des 

p roduc teurs ,  des coopératives/SV, s o i t  au n iveau  des SRDR. 

Cas des m i l / so rqho  e t  du maïs 

Selon l e  d é c r e t  de 1983/84, l e  CSA n ' é t a i t  pas a u t o r i s é  à 

s ' app rov i s i onne r  auprès des p roduc teurs  de mi l /sorgho;  mais en cas de 

n é c e s s i t é  e t  s u r  i n s t r u c t i o n  du M i n i s t è r e  du Développement Rura l  (MDR), l e  

Commissar iat  s ' a p p r o v i s i o n n e r a i t  auprès des grossistes/demi-grossistes. 

Cependant pour  l e  maïs, il é t a i t  s t i p u l é  que l e s  q u a n t i t é s  c o l l e c t é e s  p a r  

1  es SRDR d e v r a i e n t  ê t r e  revendues au CSA e t  aux g r o s s i  stes/demi - g r o s s i s t e s .  

Pendant l a  campagne, l e  CSA n ' a  acheté aucune q u a n t i t é  de m i l / so rgho  ou de 

maïs. Des responsables du CSA i n d i q u e n t  que l e  Commissar iat  ne d i s p o s a i t  



pas de fonds financiers pour effectuer des achats de céréales. En 

conséquence, toute la commercialisation des mil/sorgho et de maïs durant 

cette campagne a été effectuée par des agents privés. 

En 1984/85, la participation du CSA a été explicitement prévue. Le 

décret de campagne mentionne que les quantités de céréales achetées par le 

CSA seraient par ordre de priorité destinées à être revendues aux meuniers 

pour une transformation industrielle, ou revendues au comptant au niveau des 

zones déficitaires ou distribuées gratuitement aux populations sinistrées. 

Le CSA devrait s'approvisionner soit directement auprès des producteurs 

de mil/sorgho au prix officiel de 60 francs CFA/kg, soit par la canal des 

coopératives/SV aux prix de 68 francs CFA et 66 francs CFA/kg respectivement 

selon que la coopérative/SV autofinance ses achats auprès des producteurs ou 

reçoit un préfinancement du CSA. La coopérative/SV recevrait donc une marge 

de commercialisation de 3 francs CFA/kg, serait payée à raison de 3 francs 

CFA/kg pour le transport des graines du magasin de la coopérative/SV au 

magasin du CSA et enfin, obtiendrait une "prime d'encouragement" de 2 francs 

CFA/kg si elle autofinance ses achats. Pour le maïs, le CSA avait signé des 

accords de commercialisation avec la SODEVA, 1 a SOMIVAC, 1 a SODAGRI et 1 a 
SODEFITEX. Ces SRDR effectuent des achats auprès des producteurs avec le 

préfinancement du CSA et collectent aussi les remboursements en nature des 

dettes contractées par les paysans. Les SRDR rétrocèdent le produit au CSA 

au prix de 6 8  francs CFA/kg dont 60 francs CFA/kg pour le prix au 
producteur, e t  8 francs CFA/kg pour l e s  f r a i s  de l ivraison d u  produit e t  l a  

marge de commercialisation des SRDR (tableau 1 et 2). 

L'objectif de commercialisation du CSA portait sur 32.000 tonnes de 

mil/sorgho et 7.500 tonnes de maïs, soit respectivement 15% et 13% de 1 a 

production estimée de mil/sorgho et de maïs. Les opérations d'achat du CSA 

ont démarré dès le mois d'octobre 1984. Les quantités de mil/sorgho et de 

maïs qui ont été finalement achetées par le CSA durant la campagne ont porté 

sur 1.752 tonnes de mil et 498 tonnes de maïs, soit 0,4% de la production 

estimée de mil et 0,5% de celle de maïs. 

Cet écart sensible entre les réalisations et les objectifs de la 

commercial isation pub1 ique de niil et de niaïs s'explique essentiel lement par 

la différence importante qui a prévalu entre les prix officiels au 

producteur pour le mil et le maïs et les prix observés dans les marchés. 



Tableau 1 : PRIX OFFICIELS DU HIL AUTORISES POUR LES CMPACNES DE COWRCIALISATION 
DE 1983/84 et 1984185 

Aclieteure : : Grosaistes/ : 
: Cooperativea : CSA : demi-groeeistee : Détaillants : Coneomnateurs : 

: Vendeurs : 1983/84 : 1984/85 ; 1983/84 ; 1984185 : 1983184 : 1984185 : 1983/85 : 1984/85 : 1983184 : 1984185 : 

: Groeeietee/ : : e f :  
: demi-grosaietee : - .  - .  - .  - .  - .  - I 67e 66f : 73 72 : - .  - 
.-----------------.---------.---------.---------.---------.---------.---------.---------.---------.------ 
: D6taillants - .  - .  - .  - .  - - - .  - f -:------- ri - I 69e 68 : 8oe 78 . 
a 
Avec livraison au magaein CSA 

b 
Avec livraiion au magaoin coop6rative 

C 
Avec livraison au magasin CSA et autofinancement de la cooperative 

d 
Avec livraison au magaain CSA et prefinancement effectue! par le CSA 

e 
Prix dane la c o w u n e  de Dakar 

f 
Prix dano les autree localitt!e 

Sourcei : De!cret 84-053 du 23 janvier 1984 et dCcret 84-1512 du 21 decembre 1984 portant sur l'organieation 
des campagnes de conuuercialiaation des c6r4ales. 



fwbleau 2 : PRIX OFFICIELS DU MAIS-CRAINS POUR LES CAMPAGNES DE COIOIERCIALISATION 
DL 1983184 et 1984185 

Acheteurw: : Induwtriew de : : Growwiwtew/ 
: CoopCrrtivem : SRDR : trrnwfomrtion : CSA : deii/groweiatew : DCtwillwntw : Conwoimwteurw : 

:Vendeur@ : 1983184 : 1984/85 : 1983/84 : 1984185 : 1983/84 ; 1984185 : 1983184 : 1984185 : 1983184 : 1984185 : 1983/85 : 1984185 : 1983/84 ; 1984185 : 

:Producteur@ : 50 : 60 : 50 : 60 ; - .  - .  . - :  - :  5 0  6 0 :  - .  - .  
:Coop(rativee : - .  - -  - .  - .  - .  - W I  6 8 :  W P :  W :  - .  - .  - .  - .  

- .  - a  - .  - .  - .  W :  6 R  W P :  W :  - .  - .  - :  - :  
.-_----------.------.--------.____-___-.___-_--__.---_--_-.-_--_-_-.---------.---------.---------.---------.---I----.---------.-_-------.--_-I-. . 

11P - Won prCtlwC 

Bourrer : Voir Tableau 1 



Dans la plupart des cas, les prix au marché ont été supérieurs aux prix 

officiels au producteur (figure 1). Les paysans ayant compris qu'ils 

pouvaient obtenir dans le marché "libre" des prix plus rémunérateurs ont été 

peu enclins à commercialiser avec les agents du CSA, des SRDR ou avec les 

coopératives. Selon 1 e CSA, les quanti tés de mil achetées proviennent 

essentiel 1 ement des coopératives/SV (87%), le reste provenant d'achats 

effectués par les agents du CSA au niveau des marchés hebdomadaires et de 

ventes effectuées par les paysans au niveau des magasins du CSA. En plus, 

toutes les coopératives/SV qui ont acheté du mil ont été préfinancées par le 

CSA. Cependant, 14% des 50 coopératives/SV qui ont été enquêtées par 

llISRA/BAME indiquent qu'elles ont préfinancé des commerçants privés pour 

acheter du mil au profit de la coopérative/SV. 

Cependant, le concours des coopératives/SV s'est accompagné de 

sérieuses difficultés; parmi les 160 coopératives/SV qui ont reçu un 

préfinancement, 38% ont été déclarés "1 itigieuses," c'est-à-dire que soit 
elles n'ont ni livré du mil, ni remboursé au CSA les fonds reçus, soit la 

valeur du mil qu'elles ont livré au CSA était inférieure à la somme qui leur 

avait été avancée par le Commissariat. 

Pour le niaïs, i l  n'est pas surprenant que les quanti tés commercialisées 

par les SRDR soient bien en deçà des prévisions. En effet, en 1983/84, le 

prix officiel au producteur pour le maïs-grain a été inférieur au prix 

officiel pour le mil. En 1984/85, les prix des deux produits ont été portés 
au même niveau. Par contre, les enquêtes menées par llISRA/BAME ont révélé 

qu'au niveau des marchés, les prix du maïs-grain ont été partout supérieurs 

aux prix du mil, bien qu'en 1984/85 une production record de 98.000 tonnes a 

été enregistrée pour le maïs. 11 faut remarquer cependant que contrairement 

au mil, le maïs se commercialise en quantités importantes à la récolte sous 

forme d'épis verts. Cette situation réduit sensiblement les quantités de 

maïs commercialisables en grains. En outre, par opposition au mil, la 

préparation du maïs-grain ne nécessi te pas des opérations 1 abori euses de 

décorticage du produit. 

Dans une note sur le "Bilan Provisoire de la Campagne de 

Commercialisation des céréales de 1984/85," le CSA mentionne que "ce qui 

est important dans l'intervention du CSA, c'est la moralisation et la 

promotion de la culture céréalière; 1 'enjeu n'était pas de réaliser à tout 



FIGURE 1 PRIX MOYEN MIL ASHETE 
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p r i x  l e s  o b j e c t i f s  de commerc ia l i sa t i on  du CSA. La présence du CSA a  

empêché l e  p r i x  au p roduc teur  de descendre au-de là  de son n i veau  o f f i c i e l  de 

60 f r a n c s  CFA/kg. " Cependant, 1  es enquêtes menées p a r  1  ' ISRA/BAME o n t  

r évé lé ,  qu'à 1  ' excep t i on  des zones f r o n t a l i è r e s ,  l e s  p r i x  au marché o n t  é t é  

assurés p a r  l a  l o i  de l ' o f f r e  e t  de l a  demande en début  de campagne . 
11 e s t  c l a i r  que, dans l ' o p t i q u e  d'une promot ion des cé réa les  l o c a l e s ,  

s o u t e n i r  l e s  p r i x  au p roduc teur  r é d u i t  pour  ce d e r n i e r  l e s  r i s q u e s  d'une 

ba i sse  impo r tan te  des p r i x  e t  a i n s i  f a c i l i t e  l e  passage de l a  p r o d u c t i o n  des 

cé réa les  pour l 'auto-consommation à l a  p r o d u c t i o n  des cé réa les  comme c u l t u r e  

de ren te .  S i  c e t  o b j e c t i f  d o i t  ê t r e  r é a l i s é  p a r  l e  b i a i s  d'une o r g a n i s a t i o n  

pub1 i que  comme l e  CSA, au moins deux c o n d i t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  r emp l i es :  a) 
l ' é v e n t a i l  des o b j e c t i f s  ass ignés à l ' o r g a n i s a t i o n  d o i t  ê t r e  en harmonie 

avec 1  es c a p a c i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  f i n a n c i è r e s ,  e t c .  de ce1 u i  - c i  ; b) l e s  

d i v e r s  o b j e c t i f s  d o i v e n t  ê t r e  c l  a i  rement h i é r a r c h i s é s  de manière à g u i d e r  

p l  us e f f i cacemen t  l e s  modes d ' i n t e r v e n t i o n  de 1  'organisme, c ' e s t - à - d i r e  en 

t e n a n t  compte des o b j e c t i f s  impo r tan t s  q u i  son t  a r r ê t é s .  Par exemple, s i  

1  ' o b j e c t i f  majeur  du CSA e s t  de r é a l  i s e r  une c o l  1  e c t e  de 32 .O00 tonnes de 

m i l ,  il e s t  p robab le  que l e s  agents du CSA se ron t  amenés à i n t e r d i r e  aux 

commerçants d ' ache te r  l e  m i l  à des p r i x  supé r i eu rs  au p r i x  o f f i c i e l  a f i n  de 

f a c i l i t e r  l e u r  approvis ionnement en m i l .  De t e l s  cas nous o n t  é t é  s i g n a l é s  

dans c e r t a i n s  marchés du Bass in  A r a c h i d i e r  pendant l a  campagne 1984/85. O r ,  
s i  l e  souc i  p remier  du CSA e s t  de s o u t e n i r  l e s  p r i x  au p roduc teur ,  l e  CSA ne 
p e u t  que se r é j o u i r  de v o i r  l e s  p r i x  au marché supé r i eu rs  aux p r i x  

o f f i c i e l s ,  même s ' i l  n 'en achète pas. 

Cas du r i z  l o c a l  

La commerc ia l i sa t i on  du r i z  d é c o r t i q u é  p r o d u i t  1  ocalement r e s t e  sous l e  

monopole o f f i c i e l  de l a  CPSP. Durant  l e s  campagnes de 1983/84 e t  1984/85, 

seu les  l a  SAED, l a  SODAGRI, l a  SOMIVAC e t  l a  SODEFITEX é t a i e n t  a u t o r i s é e s  à 

ache te r  1  e  paddy auprès des p roduc teurs .  L '  i n t e r v e n t i o n  des commerçants 

p r i v é s  dans l a  c o l l e c t e  du paddy a  é t é  donc cons idérée  comme i l l é g a l e .  Le 

paddy e s t  acheté p a r  l e s  SRDR aux p r i x  o f f i c i e l  au p roduc teu r  é t a b l i  p a r  l e  

gouvernement. 



11 existe cependant un circuit parallèle privé pour le riz local. Ce 
circuit est très mal connu. 11 est constitué de commerçants qui achètent le 

paddy au producteur, le décortiquent à la machine (décortiqueuse) ou au 
pilon, et procèdent à la distribution du produit au consommateur. Selon 

Morris (1985), le développement de ce circuit est un phénomène relativement 
récent. Des 141 décortiqueuses qu'il a recensées dans le Fleuve durant le 

mois de février 1985, plus de 60% sont âgées de moins de 18 mois. Elles 
ont donc commencé à fonctionner à partir de 1 a récol te de 1983/84. 
C'est-à-dire qu'en dépit de son illégalité, ce circuit connaît un dynamisme 

important. Morris estime que 70% des 7.700 tonnes de paddy décortiquées 
chaque mois dans le Fleuve depuis la récolte de 1984/85 sont effectuées à 

l'aide des décortiqueuses privées. 

L'élément important qui a favorisé le développement du circuit 

parallèle durant la campqgne de 1984/85 a été l'augmentation du prix du riz 

au consommateur. En effet, en pleine période de campagne, le gouvernement 

augmentait de 23% le prix du riz au consommateur, le portant ainsi à 160 

francs CFA/kg. Dans le même temps cependant, le prix officiel au producteur 

pour le paddy est resté maintenu à 66 francs CFA/kg. Cette situation a eu 

pour effet de stimuler le commerce parallèle du riz local dès lors que le 

commerçant peut, de façon profitable, acheter le paddy au producteur à un 

prix supérieur au prix officiel et/ou revendre le riz décortiqué à des prix 

inférieurs au prix officiel ail consommateur. 
Le problème majeur au niveau de la commercialisation du riz local 

réside dans 1 a difficulté d'atteindre simultanément deux objectifs 

importants mais inconciliables. En effet, le monopole officiel sur la 

commercialisation du paddy octroyé aux SRDR s'explique pour l'essentiel par 
le souci du gouvernement de s'assurer que les SRDR qui encadrent les paysans 

puissent récupérer leurs créances vis-à-vis de ceux-ci et aussi de permettre 
aux rizeries des SRDR de traiter autant de riz que possible. Dans le même 
temps cependant, une légalisation ou un encouragement du secteur privé à 

intervenir dans la commercialisation du paddy élargirait l'éventail des 

débouchés disponibles aux producteurs. Le manque à gagner pour le 

producteur est important, surtout quand les prix dans le marché privé sont 

supérieurs aux prix officiels et quand la mise en place des fonds de 

collecte des SRDR accuse beaucoup de retard. 



La Comnercialisation Privée (mil/sorgho et mais) 

La commercial isation privée des céréales (mil/sorgho, maïs) a toujours 

joué un rôle important dans la circiilation de ces produits au Sénégal (Van 

Chi Bonnardel, 1978). Aussi, cette commercialisation reste fortement 

réglementée. Même au cas où la commercialisation est autorisée, les 

participants doivent remplir certaines conditions, les produits doivent être 

achetés et vendus à des prix déterminés, la commercialisation doit débuter à 

une date précise, etc. 

Pourtant, 1 e gouvernement attend du secteur privé une contri but ion 
importante dans la réalisation de plusieurs objectifs de la NPA. Pour 

qu'une telle contribution soit effective, i l  est nécessaire que la 

réglementation commerciale soit de nature à inciter la participation des 

agents privés dans la commercialisation et à susciter l'intérêt de ces 

agents à investir dans la filière. Cependant, si l'activité des commerçants 

est menée dans une atmosphère de risque et d'incertitude (vis-à-vis des prix 

à pratiquer, de la réglementation sur les transferts géographiques de 

céréales, etc.) i l  est peu probable que la commercialisation privée des 

céréales enregistre 1 es succès anticipés. Les principaux éléments qui ont 

introduit beaucoup de difficultés dans le fonctionnement du système de 

commercialisation durant les campagnes de commercialisation de 1983/84 
comprennent sont: la période de définition des dispositions réglementaires, 

la nature des agents autorisés à participer à la commercialisation, les prix 

officiels des produits et les marges officielles de commercialisation des 

agents privés. 

La période de défi nition des dispositions réql ementaires 

Les dispositions qui ont défini l'organisation officielle des 

campagnes de commercialisation des mil/sorgho et du maïs pour 1983/84 et 

1984/85 ont été arrêtées le 23 Janvier 1984 et le 21 Décembre 1984 

respectivement (décrets 84-053 et 84-1512), c'est-à-dire 3 à 4 mois après 

les récoltes de ces produits. En conséquence, de la période des récoltes à 

1 a promulgation des décrets, i 1 n'existait aucune base juridique pouvant 



confirmer ou infirmer la légalité des opérations commerciales qui ont été 

menées durant cette période. Par exemple, durant les premiers mois qui ont 

suivi -1 a récol te de 1984/85, plusieurs commerçants affirmaient que soit 

leurs produits étaient saisis par des agents de contrôle de 1 'Etat, soit ils 

devaient s'acquitter d'une contravention parce qu'ils transportaient du 

mil/sorgho sans être munis de factures d'achat, Pourtant, ce n'était qu'en 

1983/84 qu'il était demandé aux commerçants de se munir de factures d'achat. 

Ceci avait d'ailleurs posé des problèmes pratiques importants, car i l  est 

difficile pour le commerçant de recevoir une facture auprès de chaque paysan 

auprès de qui i l  a acheté du mil. C'est pourquoi, en 1984/85, i l  n'est pas 

demandé aux commerçants de se faire établir des factures. Mais comme le 

décret a été promulgué tardivement, les agents de contrôle de 1'Etat 

continuent à se référer aux dispositions de 1983/84. D'autre part, après 1 a 

dure traversée de la période de soudure, i l  est difficile pour le paysan de 

ne pas commercialiser une partie de sa production au moment de la récolte. 

Ses besoins en numéraire atteignent des niveaux élevés pendant 1 a 

post-récol te. 

Assurer au producteur qu'à n'importe quel moment après la récol te (ou 

au moins à une période bien précise) i l  peut vendre légalement une partie de 
sa production constitue une mesure d'accompagnement importante pour la 
promotion des céréales 1 ocales. De plus, si 1 'essentiel des céréales 

locales commercialisées est le fait d'agents privés, on peut se demander la 
nécessité même d'établir une date officielle pour le début de la 

commercialisation. Si à la récolte les paysans ont des besoins pressants de 

1 iquidités et peuvent être à la merci des commerçants privés qui leur 

proposent des prix bas pour leurs céréales, différer le début de la 

corrimercialisation par des dispositions réglementaires ne résout pas le 

problème. En effet, quand la commercialisation est officiellement suspendue 

pendant 3 ou 4 mois après les récoltes, les besoins de vente des paysans ne 

sont pas suspendus. Parallèlement, certains commerçants s'abstiennent de 

participer à la commercialisation pour éviter le risque de payer des 

contraventions, ou alors effectuent leurs transactions discrètement à l'insu 

des agents de contrôle de 1'Etat. Dans les deux cas, l'effet immédiat 

serait une réduction des débouchés pour le producteur. 



Les aqents autorisés à ~ a r t i c i ~ e r  à la comnercialisation 

L'achat au producteur et la revente au gros et au demi-gros du 

mil/sorgho et du maïs requièrent du commerçant la possession d'une carte de 

grossiste/demi-grossiste, c'est-à-dire la possession, entre autres, d'une 
attestation bancaire de 3 millions de francs CFA. 

Cependant, les enquêtes menées par l1ISRA/BAME durant les deux 

campagnes de commercialisation ont révélé qu'une partie importante de la 
collecte auprès des producteurs se faisait par des achats en quantités 
inférieures à 100 kg, très souvent de 3 Pa 20 kg. Les commerçants qui 
mènent ces transactions disposent d'une surface financière faible. Les 
quanti tés col 1 ectées journal ièrement (300 à 800 kg) sont généralement 

revendues aux grossistes/demi-grossistes officiels et non officiels le jour 

même. Ce mode d'opération se traduit par un mouvement rapide des produits 
et permet aux acheteurs de coiniiiercialiser en quelques semaines plusieurs 
tonnes de céréales. Les agents collecteurs offrent un débouché important 
aux producteurs parce que leur système de commercialisation s'adapte à la 

stratégie de vente par petites quantités utilisées par beaucoup de 
producteurs. Et c'est par le biais de ces col lecteurs et des 
grossistes/demi-grossistes officiels et non officiels que l'essentiel des 
zones déficitaires est approvisionné (Sidebe, Newnian, Sow, Ndoye, 1985). 

En conséquence, établir que tout achat de mil/sorgho ou de niai's auprès 
du producteur ne peut être effectué que par des grossistes/demi-grossistes, 

revient à réduire sensiblement l'éventail des débouchés dont dispose le 
producteur. Un al 1 égement des conditions requises pour 1 'achat au 
producteur augmenterait probablement le degré de concurrence entre 

commerçants et en même temps limiterait les possibilités de corruption entre 
commerçants et agents de 1'Etat. Ce dernier point est très important. S'il 
s'avère trop coûteux (en termes de temps et d'argent) d'obtenir une 

attestation bancaire de 3 millions, de disposer de locaux de stockage agréés 
par la DCIP ou de faire des déclarations inensuelles sur les achats et les 

ventes auprès des services du Contrôle économique, i l  peut être plus 
rationnel pour le commerçant de mener ses activités illégalement, 
c'est-à-dire sans remplir ces conditions mais en acceptant de donner par 

moment des pots de vin aux agents de 1'Etat durant les périodes de contrôle. 



F a c i l i t e r  l ' e n t r é e  à l a  p r o f e s s i o n  commerciale r e v i e n t  donc à r é d u i r e  

l ' i n t é r ê t  pour  l e  commerçant de mener des t r a n s a c t i o n s  d i s c r è t e s  ou de 

chercher  des "compromisn avec l e s  a u t o r i  t é s  de c o n t r ô l e  des a c t i v i t é s  

commerci a l  es. 

Les ~ r i x  o f f i c i e l s  

Au Sénégal, 1  a  dé te rmi  n a t i o n  des p r i x  o f f i c i e l  s  des cé réa les  e s t  une 

t r a d i t i o n  au moins auss i  v i e i l l e  que l ' indépendance du pays. 

Sow (1983) es t ime que du ran t  l e s  décennies 1960 e t  1970, l e s  p r i x  

o f f i c i e l s  au consommateur du r i z  d é c o r t i q u é  o n t  évo lué  (en termes r é e l s )  en 

é t r o i t e  r e l a t i o n  avec l e s  p r i x  du marché mondial ,  b i e n  que 1 ' E t a t  t a x a i t  ou 

s u b v e n t i o n n a i t  1  a  consommation sénégala ise de r i z ,  s e l  on l e s  f l u c t u a t i o n s  du 

p r i x  du marché mondial  de ce  p r o d u i t .  Ou t re  l e  r i z ,  il e x i s t e  des p r i x  

o f f i c i e l s  pour  1  es p r i n c i p a l e s  cé réa les  consorrimées au Sénégal . 
L ' a p p l i c a t i o n  e f f e c t i v e  des p r i x  o f f i c i e l s  dans l e s  marchés s u r t o u t  pour  l e  

m i l / so rgho  e t  l e  maïs c o n s t i t u e  une excep t ion .  

Durant  1  es deux campagnes de commercial i sa t i on ,  1  es p r i x  à chaque 

n i veau  de l a  commerc ia l i sa t i on  (p roduc teur ,  demi-gros, d é t a i l )  o n t  é t é  

é t a b l i s  uni formément dans t o u t e s  l e s  r é g i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  du pays, sau f  à 

Dakar où i l s  é t a i e n t  légèrement p l u s  é levés .  A  c e t  égard, il e s t  

i n t é r e s s a n t  de n o t e r  que pour  l e  r i z  b r i s é  don t  l ' e s s e n t i e l  e s t  impor té ,  l e s  
p r i x  o f f i c i e l s  au niveau de chaque r é g i o n  ou zone géographique s o n t  

déterminés en a j o u t a n t  aux p r i x  à Dakar un f o r f a i t  de t r a n s p o r t .  P lus  une 

d e s t i n a t i o n  e s t  é l o i gnée  de Dakar, p l u s  l e s  p r i x  au consonimateur y son t  

é levés  p a r  r a p p o r t  au r e s t e  du pays. 

Pour tan t ,  l e s  t r a n s f e r t s  géographiques des p r o d u i t s  c o n s t i t u e n t  des 

é léments impo r tan t s  de l a  commercial i s a t i o n  des m i l / so rgho  e t  du maïs. 

Généralement, l a  p r o d u c t i o n  de mi l / so rgho  e t  de maïs e s t  p l u s  concen t rée  au 

sud du pays. Par conséquent, 1  a  consommation de ces p rod i l i  t s  p a r  l a  

p o p u l a t i o n  du Nord e s t  en grande p a r t i e  t r i b u t a i r e  des t r a n s f e r t s  

commerciaux de cé réa les  du Sud au Nord. En 1983/84, 62% de 1  a  p r o d u c t i o n  

de m i l / so rgho  e t  48% de 1  a  p roduc t i on  de maïs p rovena ien t  de 1  a  s e u l e  

r é g i o n  du Sine-Saloum q u i  ne r e g r o u p a i t  que 19% de l a  p o p u l a t i o n  n a t i o n a l e  

en 1985. 



La démarche rég lementa i re  qu i  procède d'une l é g a l  i s a t i o n  des p r i x  des 

céréa les  dans t o u t e s  l e s  rég ions  du pays e t  durant  t o u t e  l 'année ( à  

l ' e x c e p t i o n  de Dakar) ne s t imu le  pas des t r a n s f e r t s  commerciaux de céréa les  

des zones re la t i vemen t  excédenta i res (Sine-Saloum, Casamance) aux zones 

for tement  d é f i c i t a i r e s  s i tuées  au nord du pays. En e f f e t ,  l a  s t r u c t u r e  des 

p r i x  o f f i c i e l s  a r rê tée  durant  l e s  campagnes de commerc ia l i sa t ion  de 1983/84 

e t  1984/85 imp l ique que s i  l e  commerçant achète du m i l ,  d isons  au mois de 

novembre 1984 à Kaolack ou à Fat ick ,  l e  s tocke jusqu'en août 1985, e t  

ensu i te ,  l e  t r a n s p o r t e  jusqu'à Louga, il devra revendre son p r o d u i t  à Louga 

au p r i x  auquel il 1  ' a u r a i t  revendu en novembre 1984 à Kaolack ou à F a t i c k .  

Par conséquent, s i  l e s  p r i x  o f f i c i e l s  do i ven t  ê t r e  appl iqués,  il s e r a i t  

douteux que l e  commerçant accepte d 'approv is ionner  l e s  zones d é f i c i t a i r e s .  

Dès l o r s ,  on peut s ' i n t e r r o g e r  su r  l e s  o b j e c t i f s  p o u r s u i v i s  dans l a  

dé terminat ion  des p r i x  o f f i c i e l s .  111 e x i s t e  une v a r i é t é  d ' o b j e c t i f s  qu'un 

gouvernement peut  chercher  à r é a l i s e r  à t r a v e r s  une p o l i t i q u e  de p r i x ,  

notamment une promotion de l a  p roduct ion  e t  de l a  consommation de c e r t a i n s  

p rodu i t s ,  l a  p r o t e c t i o n  ou l ' a m é l i o r a t i o n  du revenu r é e l  des producteurs ou 

des consommateurs, l a  s t a b i l i s a t i o n  des f l u c t u a t i o n s  des p r i x  du marché, 

e t c .  Seulement, il ne s u f f i t  pas de v o u l o i r  é t a b l i r  un p r i x  à un n iveau x  

pour qu' i 1  en s o i t  a i n s i  . Des mesures d'  accompagnement appropr iées do i ven t  

ê t r e  mises en p lace.  C'est a i n s i  qu'un p r i x  au consorrimateur f i x e  peut  

n é c e s s i t e r  s o i t  une o f f r e  i n f i n i n i e n t  é l a s t i q u e  du p r o d u i t  au d i t  p r i x ,  s o i t  

un rat ionnement du p r o d u i t  ou une i n t e r v e n t i o n  massive des pouvo i rs  de 

p o l i c e .  Si. un gouvernement n 'es t  pas p r ê t  à supporter  l e s  coûts  imp l iqués  

pa r  ces a l t e r n a t i v e s  - ces coûts peuvent ê t r e  é levés - y  compris l a  tâche 

d i f f i c i l e  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  de ces opt ions,  l e  p r i x  décré té  ne peut  ê t r e  

respecté.  

Les marqes o f f i c i e l l e s  de comnerc ia l i sa t i on  

En même temps q u ' i l  détermine l e s  p r i x  o f f i c i e l s  aux d i f f é r e n t s  stades 

de commerci a l  i sat ion ,  1  e  gouvernerrient d é f i  n i t  impl i c i  tement 1  es marges 

b ru tes  des commerçants. L 'accepta t ion  pa r  l e  commerçant d ' o f f r i r  des 

débouchés au producteur ,  d 'approv is ionner  l e s  consorriinateurs, de s tocke r  des 

céréa les  pendant une c e r t a i n e  pér iode e t  de l e s  t r a n s p o r t e r  e n t r e  zones 



géographiques, e t  de payer  un c e r t a i n  t a u x  d ' i n t é r ê t  pour  son c a p i t a l  

emprunté dépend des poss i  b i l  i t é s  de rémunéra t ion  que ces d i v e r s e s  f o n c t i o n s  

pe rme t ten t  d ' o b t e n i r .  A  p résen t ,  il e s t  d i f f i c i l e  de s a v o i r  s i  l e s  revenus 

perçus p a r  l e s  commerçants son t  " r a i sonnab les "  ou "exagérés" quand on ne 

c o n n a î t  pas l e s  f r a i s  encourus p a r  c e t  agent pour  mener ses d i v e r s e s  

a c t i v i t é s .  

Cependant, s i  l a  dé te rm ina t i on  des marges o f f i c i e l l e s  n ' e s t  que l e  

r é s u l t a t  de l a  d é t e r m i n a t i o n  des p r i x  o f f i c i e l s ,  il y a  l e  r i s q u e  que l e s  

marges des commerçants se ron t  déterminées indépendamment des c o û t s  

a c t u e l  1  ement suppor tés p a r  1  es commerçants. Par conséquent, s i  1  a  marge 

b r u t e  o f f i c i e l l e  du commerçant sous-est ime l e s  coû t s  encourus p a r  l e s  

commerçants, s o i t  l e  commerçant ne respec te  pas l e s  p r i x  o f f i c i e l s  a f i n  de 

ne pas t r a v a i l l e r  à p e r t e ,  s o i t  il renonce à p a r t i c i p e r  à l a  

commerc ia l i sa t i on  des cé réa les .  Dans l ' u n  ou l ' a u t r e  cas, c ' e s t  l a  

r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s  du gouvernement q u i  e s t  menacée. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

L 'harmon isa t ion  des D i s p o s i t i o n s  Réqlementa i res Avec 
l e s  O b j e c t i f s  du Gouvernement 

Les o r i e n t a t i o n s  généra les  du Gouvernement Sénégala is  dans l a  f i l i è r e  

des cé réa les  1  oca l  es o n t  é t é  c l  a i rement  d é f i n i e s  dans p l u s i e u r s  documents e t  
d i s c o u r s  o f f i c i e l s  (MDR, 1985). L ' o p t i o n  en f aveu r  d 'une l i b é r a l i s a t i o n  des 

marchés ne f a i t  l ' o b j e t  d'aucun doute.  

L ' a d m i n i s t r a t i o n  d'une t e l  1  e  po l  i t i q u e  généra le  r e q u i e r t  e n t r e  a u t r e s  ' 

1  a  mise en p l a c e  de d i s p o s i t i o n s  rég lemen ta i r es  appropr iées ,  c ' e s t - à - d i r e  

q u i  s t i m u l e n t  l a  performance du système de commerc ia l i sa t i on  en d i r e c t i o n  

des o b j e c t i f s  du gouvernement. O r ,  il e s t  apparu, d u r a n t  l e s  deux d e r n i è r e s  

campagnes de commerc ia l i sa t i on ,  que pour  ê t r e  a u t o r i s é  à ache te r  du m i l  ou 

du maïs auprès du p roduc teur ,  l e  commerçant d e v a i t  d i spose r ,  e n t r e  au t res ,  

d'une a t t e s t a t i o n  banca i re  de 3 m i l l i o n s  de f r a n c s  CFA, q u ' i l  ne p o u v a i t  

mener ses a c t i v i t é s  qu'après 1  ' ouve r tu re  o f f i c i e l  1  e  de 1  a  campagne de 

commerc ia l i sa t i on ,  q u ' i l  d e v a i t  revendre  son m i l  ou son maïs au même p r i x ,  



dans les zones excédentaires comme dans les zones déficitaires ( à  
l'exception de Dakar), etc. 

Ces dispositions réglementaires peuvent avoir un effet préjudi ci ab1 e 

sur la commercialisation des mil/sorgho ou du maïs. C'est ainsi que, par 

exemple, pour pouvoir collecter auprès du producteur une valeur de 

6.000 francs CFA, le commerçant doit disposer en banque d'une somme égale à 

3 millions de francs CFA. Au-delà de ce fait, on peut se demander si 

l'obtention d'une somme de 3 millions implique nécessairement que le 

commerçant est à présent capable de participer à 1 a commercialisation des 

mil/sorgho ou du maïs. D'autre part, si 1 'essentiel des achats auprès des 

producteurs est effectué par les commerçants privés, quel est l'intérêt de 

lier le début de la commercialisation à l'ouverti~re officielle de la 

campagne? En 1984/85, le décret qui déf-init la date d'ouverture de la 

campagne et les modalités d'organisation de cette campagne n'a été 

promulguée qu'en fin décembre 1984, c'est-à-dire 3 ou 4 mois après les 

récol tes. 
Enfin, i l  existe au moins deux considérations qui limitent la 

détermination actuelle des prix des mil/sorgho et du maïs. D'une part, le 

gouvernement ne dispose pas actuellement des moyens de sa politique de 

fixation des prix. En effet, depuis l'indépendance du Sénégal, les 

quantités de mil/sorgho commercialisées à travers ces circuits représentent 

en moyenne 2,08% de la production. C'est-à-dire que même si les prix au 
marché s'etablissent en deçà des prix officiels pour le producteur et 

au-delà des prix officiels pour le consommateur, ni le producteur, ni le 

consommateur ne dispose d'une alternative capable de lui acheter ou de lui 

vendre le mil au prix officiel. La seule alternative véritable reste donc 

le marché privé. En conséquence, une amélioration du fonctionnement du 

marché, par exemple par ilne stimi~lation de la concurrence entre commerçants 

(ceci peut être réalisé en facilitant l'accès du commerçant à la 

commercialisation des mil/sorgho et du maïs) pourrait grandement contribuer 
à améliorer la performance du système de commercialisation. En d'autres 

termes, le marché doit être conçu comme un instrument de réglementation 

commerciale et non comme l'objet de la réglementation. 



La Pol i t ique des P r i x  des Produits Aqricoles 

Les prix des produits agricoles ont un effet important sur les 

quantités de céréales locales que le producteur compte commercialiser, voire 

produire, et sur l'importance des céréales locales dans les achats des 

consommateurs. Aussi, 1 es différents ni veaux des prix des céréal es 
infl uencent 1 ' intérêt pour 1 e comnierçant d'offrir des débouchés aux 

producteurs, et d'approvisionner 1 es zones déficitaires en céréales, sans 

qu'une intervention coûteuse de 1 ' Etat soit nécessaire. 
Si les prix officiels des céréales sont établis à des niveaux 

i ncompat i bl es, 1 eur appl i cat i on peut décourager 1 a product i on et 1 a 
consommation de ces produits, ainsi que les activités de stockage et de 
transport effectuées par les conimerçants privés. Ceci impliquerait une 

augmentation des charges de 1'Etat pour l'achat, le transport et le stockage 

de céréales de provenance extérieure. 

Un des éléments clés de 1 a NPA concerne 1 a promotion de 1 a production 
et de la consommation des céréales locales. La réalisation d'une telle 

politique nécessite que 1 'Etat cherche à comprendre les moyens de stimuler 

la production et 1 a consommation des céréales et en même temps d'encourager 

la participation des commerçants à la commercialisation céréalière, De plus, 
i l  est important que 1'Etat définisse son rôle et précise ses objectifs 

vis-à-vis de la filière céréalière. 
Au Sénégal,  1 e d é s i r  des autori t é s  de 1 i béral i s e r  1 e s  marchés agricol  e s  

est d'actualité. Cependant, i l  est probable que 1'Etat continuera à 

utiliser une politique de fixation de prix comme moyen de limiter 

1 ' incertitude encourue par 1 es producteurs et 1 es consommateurs. Pour 1 e 

moment, les produits traditionnels de rente (arachide, coton) bénéficient 

d'un prix garanti directenient ou indirectement par 1'Etat. 

L'existence d'une incertitude totale vis-à-vis des prix au producteur 

pour les céréales rendrait la production de ces produits à des fins de 

commerci al i sati on hasardeuse, par comparai son aux cul tures traditionnel 1 es 
de rente. 

Dans les développements qui suivent, nous évaluerons des options en 

matière de politique des prix à la lumière des objectifs du gouvernement. 

L'accent est mis sur l'objet même de l'établissement des prix céréaliers et 



des marges de commerc i a l i sa t i on .  Ceci c o n s t i t u e  un p r é a l a b l e  e s s e n t i e l  à l a  

d é t e r m i n a t i o n  des n iveaux  absolus e t  r e l a t i f s  des p r i x  a g r i c o l e s .  

P r i x  P lanchers ,  P r i x  P la fonds  ou P r i x  F i x e s  

Le recou rs  à une l i b é r a l i s a t i o n  t o t a l e  des marchés c é r é a l i e r s  peu t  

compromettre l a  r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s  du gouvernement. En e f f e t ,  en 

p é r i o d e  de t r è s  bonne p roduc t i on ,  l a  p o s s i b i l i t é  d 'une ba i sse  i m p o r t a n t e  des 

p r i x  p o u r r a i t  provoquer  une ba i sse  des revenus du p roduc teur .  Une t e l l e  

s i t u a t i o n  p o u r r a i t  à l ' a v e n i r  i n c i t e r  ce d e r n i e r  à r é d u i r e  ses su r f aces  

emblavées en m i l / so rgho  ou maïs. Pa ra l l è l emen t ,  en cas de sécheresse, une 

hausse i m p o r t a n t e  des p r i x  au consommateur p o u r r a i t  décourager  1  a  

consommation des cé réa les  l o c a l e s  e t  pousser l e  consommateur à l a  recherche  

de s u b s t i t u t s  m e i l  l e u r  marché. 

Les n o t i o n s  de p r i x  p l anche rs  e t  p r i x  p l a f o n d s  peuvent o f f r i r  un cadre  

i n t é r e s s a n t  pouvant f a c i l i t e r  l a  r é a l i s a t i o n  d 'une p o l i t i q u e  de p romot ion  

des c é r é a l  es 1  oca l  es. 

P r i x  ~l anchers 

Un p r i x  p l anche r  pour  l e  p roduc teu r  a p p a r a î t  comme un p r i x  minimum 

g a r a n t i  que l e  p roduc teu r  p o u r r a i t  o b t e n i r  en vendant son p r o d u i t  à un agent  

p r i v é ,  p a r a - p u b l i c  ou p u b l i c .  Ce p r i x  e s t  d i f f é r e n t  d 'un p r i x  un ique  ca r ,  

t a n t  que l e  p roduc teu r  peu t  t r o u v e r  un débouché p l u s  rémunérateur  pour  son 

p r o d u i t ,  il n ' e s t  pas t e n u  de commerc i a l i se r  au p r i x  p l anche r .  A i n s i ,  l e  

p r i x  p l anche r  se p résen te  comme une s o r t e  d 'assurance pour  l e  p roduc teu r .  

Pour l e  gouvernement, é t a b l i r  un p r i x  i m p l i q u e  un engagement à acheté 

l e s  c é r é a l e s  au p r i x  minimum, à procéder  à des subven t ions ,  ou à r e c o u r i r  à 

un système de s t i m u l a n t s  ou de sanc t i ons  v i s - à - v i s  des p a r t i c i p a n t s  au 

marché ( coopé ra t i ves ,  commerçants, e t c . )  de façon  à s ' a s s u r e r  que des 

débouchés e x i s t e n t  pour  l e  p roduc teu r  e t  à des p r i x  égaux ou s u p é r i e u r s  au 

p r i x  p l anche r .  Dans l e  même temps, s i  l e s  p r i x  payés aux p roduc teu rs  s o n t  

s u p é r i e u r s  au p r i x  p lancher ,  1 ' E t a t  n ' a u r a i t  pas beso in  d ' i n t e r v e n i r .  

Néanmoins, il e s t  i m p o r t a n t  de r e t e n i r  que s i  1 ' E t a t  é t a b l i t  un p r i x  

p lancher ,  il devra  ê t r e  p r ê t  à suppo r t e r  c e r t a i n s  c o û t s  a f i n  de g a r a n t i r  



l ' e x i s t e n c e  e f f e c t i v e  d'un p r i x  au p roduc teur  minimum pour  l e s  cé réa les  

1  oca l  es. 

L ' u t i l i s a t i o n  d'un p r i x  p lancher  pour  l e s  cé réa les  peu t  s t i m u l e r  l a  

p r o d u c t i o n  de ces p r o d u i t s  c a r  e l l e  r é d u i t  l e  r i s q u e  pour  l e  p roduc teu r  

d'une ba i sse  impo r tan te  du p r i x  de ses p r o d u i t s  c é r é a l i e r s ,  en termes 

absolus e t  p a r  r a p p o r t  aux a u t r e s  p r o d u i t s  de r e n t e .  

P r i x  p l  afonds 

Un p r i x  p l a f o n d  e s t  é t a b l i  quand 1 ' E t a t  veu t  l i m i t e r  l e  r i s q u e  pour  l e  

consommateur de payer des p r i x  supér ieurs  à un n i veau  déterminé.  Comme l e  

consommateur cherchera à t r o u v e r  des s u b s t i t u t s  quand l e s  p r i x  des cé réa les  

l o c a l e s  augmentent, un p r i x  p l a f o n d  peut  ê t r e  maintenu g râce  à une 

combinaison d ' i m p o r t a t i o n s  de p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  de d i s t r i b u t i o n  d ' a i d e  

a l i m e n t a i r e ,  de subvent ions e t  auss i  d ' u t i l i s a t i o n  des p o u v o i r s  de p o l i c e .  

Du p o i n t  de vue du r ô l e  de I ' E t a t ,  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  un p r i x  f i x e  e t  un 

p r i x  p l a f o n d  e s t  que dans l e  d e r n i e r  cas, l e  r ô l e  de 1 ' E t a t  e s t  l i m i t é  à une 

s imp le  s u r v e i l l a n c e  du n iveau  des p r i x .  L ' E t a t  n 'aura  beso in  d ' i n t e r v e n i r  

que quand l e s  p r i x  approchent l e  n iveau  du p r i x  p l a fond .  

La combinaison de p r i x  p lanchers  e t  de p r i x  p l a fonds  permet à 1 ' E t a t  de 

s ' assu re r  que l e s  n iveaux  des p r i x  au p roduc teur  e t  des p r i x  au consommateur 

r e s t e n t  dans une c e r t a i n e  f o u r c h e t t e .  La g e s t i o n  d'un t e l  système de p r i x  

a p p a r a î t  p l u s  s imp le  e t  p e u t - ê t r e  moins coûteuse que l a  g e s t i o n  d 'un système 

de p r i x  au p roduc teu r  f i x e ,  un p r i x  au demi-gros f i x e  e t  un p r i x  au 

consoriimateur f i x e .  

Ac tue l lement ,  l a  r ég lemen ta t i on  su r  l e s  p r i x  des m i l / so rgho  e t  du 

maïs se c a r a c t é r i s e  p a r  une i n c e r t i t u d e  cons idé rab le  pour  l e  p roduc teur ,  l e s  

commerçants, l e s  agents chargés de f a i r e  a p p l i q u e r  l a  r ég lemen ta t i on  e t  l e s  

responsables a d m i n i s t r a t i f s .  Par exemple, du ran t  1  a  campagne de 

commerc ia l i sa t i on  de 1984/85, l e  p r i x  au p roduc teur  pour l e  m i l  a  é t é  dans 

c e r t a i n s  cas t r a i t é  comme un p r i x  f i x e .  Ce f u t  l e  cas notamment dans 

c e r t a i n s  marchés r u r a u x  où il a é t é  i n t e r d i t  aux commerçants d ' ache te r  du 

m i l  au p roduc teur  à des p r i x  supé r i eu rs  au p r i x  o f f i c i e l  de 60 FCFA/kg. De 

l ' a v i s  de p l u s i e u r s  commerçants, c e t t e  d é c i s i o n  a  beaucoup f r e i n é  l e  d é s i r  

des p roduc teu rs  de commerc ia l i se r  du m i l ;  e t  des t r a n s a c t i o n s  d i s c r è t e s ,  



effectuées hors des marchés, avaient commencé à se développer. En 

conséquence, si la nature des prix officiels était précisée avant même 

l'ouverture de la campagne de commercialisation, i l  y aurait moins 

d'incertitude dans la commercialisation céréalière; en même temps, le rôle 

approprié que 1'Etat doit jouer dans la commercialisation serait connu 

d'avance. L'annonce des prix officiels des céréales que le Président de la 

République a effectué récemment, c'est-à-dire trois mois avant les semis, 

constitue un pas important dans cette direction; toutefois, bien que 

l'organisation de la commercialisation des arachides soit précisée par le 

Chef de I'Etat, i l  reste qu'à l'avenir, l'annonce du niveau des prix 

officiels des céréales doit être immédiatement complétée par des précisions 

sur la nature de ces prix (prix fixes, planchers ou plafonds), sur les 

agents autorisés à participer à la commercialisation, et sur les modalités 

de transfert géographique de produits. 



Annexe : L'ORGANISATION OFFICIELLE DE LA COWERCIALISATION DES MIL/SORGHO 
CAMPAGNES DE 1979/80 - 1983/84 

: Dates d ' ouve r t u re  
: o f f i c i e l l e  : 19 Nov.1979 : 19 Nov.1980 : l e t  Oct.1981: 15 Nov.1982 : 2 Nov.1983 : 15 Oct.1984 : 

: Dates d'annonces des 
: p r i x  o f f i c i e l s  : 19 Nov.1979 : 11 Nov.1980 : l e r  Oct.1981: 8 Déc. 1982 : 7 Nov.1983 : 8 Oct.1984 : 

: Date de p romu lga t ion  : 
: du déc re t  d 'ouver-  : 4 Jan. 1980 : 11 Nov.1980 : 2 Oct. 1981 : 8 Déc. 1982 : 23 Jan.1984: 21 Dkc.1984 : 
: t u r e  de l a  campagne : 

Personnes au to r i sées  a : 
p a r t i c i p e r  à l a  comner-: 
c i a l i s a t i o n  p r i m a i r e  : 
(acha ts  au n i veau  
du p roduc teur )  

Comnercants : 
agréés 

Coopérat ives:  
a g r i c o l e s  : 

fl :- Coop.agric.:-Comnercants:-Comnercants : 
Coopérat ives:-  C A A : gross is tes / :  g ross i s t es /  : 

a g r i c o l e s  :- Comnerçants: demi -gros : demi -gross.' : 
: agréés :-Coopérat. : demt-gross. : 

: a g r i c o l e s  :- CSA : 
:- SRDR 
:-Coop. agr i c . :  -----_------------------------------------------------. 

: Personnes au to r i sées  à : :- CAA : - CAA :- CAA :-Comnercants:- CSA 
: p a r t i c i p e r  a l a  comner-: Comnercants :- M i n o t e r i e s  :- CPSP :- Comnerçants: grossistes/:-Comnerçants : 
: c i a l i s a t i o n  secondai re  : agréés :- Comnerçants:- Comnerçants: agréés : demi-gros : g ross i s t es /  : 
: ( d i s t r i b u t i o n  aux : agréés : agréés : -CSA éven- : demi -9ross. - : 
: comnerçants d é t a i l l a n t s :  : tue l lement  :- SROR 
: e t  aux c o n s o m t e u r s  : 

En Mers 1982, un a u t r e  d é c r e t  a é t é  promulgué e t  q u i  ab rogea i t  c e r t a i n e s  d i s p o s i t i o n s  an té r i eu res  
r e l a t i v e s  a l a  campagne de comnerc i a l i sa t i on  de 1981/82. C'est  a i n s i  que. o u t r e  l e s  coopéra t i ves  
a g r i c o l e s ,  il a é t é  demandé a l a  CPSP, au CAA e t  aux comnercants agréés de p a r t i c i p e r  a l a  
c o m n e r c i a l i s a t i o n  p r i m a i r e  des céréa les.  

SDURCE : Décret  80-808 du 4 Janv ier  1980; 80-1135 du 11 Novembre 1980; 81-889 du 2 Octobre 1981; 
82-967 du 8 Décembre 1982; 84-053 du 23 Janv ie r  1984; 84-1512 du 12 Décembre 1984. 
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