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Du 23 au 28 Mars 1992, s'est tenu ABamako un atelier regional, organis6 par le 
programme PRISAS de l'Institut du Sahel sur le theme: "Environnement Institutionnel 
et Juridique des March6s des Intrants et des Produits Agricoles au Sahel." 

La c6r6monie d'ouverture en a 6t6 pr6sid6e par Mine le Chef de Cabinet,
reprdsentant Mme le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Environnement du 
Mali, en pr6sence du repr6sentant du Directeur G6nral de I'INSAH. 

L'atelier a d6mair6 par des remarques pr6liminaires de Dr. Josu6 Dion6, 
Coordonnateur r6gional du programme PRISAS. Ces observations ont port6 sur la 
clarification des objectifs, les produits anticip6s, l'organisation op6rationnelle et le 
calendrier des travaux. 

Le reste de la matin6e fut consacr6e Aune s6rie de trois expos6s portant sur les 
fondementsjuridiques et institutionnels des 6conomies de march6 en d6veloppement. Ces 
expos6s furent suivis par une r6capitulation des points pertinents d6velopp6s dans les 
interventions pr6c6dentes et enrichis par des commentaires additionnels. Le r6sum6 des 
interventions par ordre chronologique de pr6sentation se pr6sente comme suit. 

Le Professeur Alkn Schmid de Michigan State University (MSU) s'est appesanti 
sur I'6laboration d'un cadre conceptuel apte a sous-tendre l'analyse des aspects
institutionnels inipliqu~s dans les 6cor.omies de march6 en d6veloppement. Dans sa 
d6marche, le Professeur Schmid a privilgi6 l'approche au niveau micro selon la 
perspective 6conomique et celle de la rsolutionz des -nflits. Un accent sp6cial est port6 
sur le r6le des anticipations futures comme strat6gies privil6gi~es des acteurs. Le 
conf6rencier a particuli&ement insist6 sur: 

1. 	 la levee des contraintes ittutituionnelles qui limitent les op6rateurs priv6s 
dans l'accomplissement de leurs fonctions de march6; 

2. 	 Ia reduction des i:terventions des pouvoirs publics A des actions aptes A 
crder les conditions optimales qui devraient aider les acteurs priv6s
r~aliscr ce qui leur 6tait impossible de faire, car 6tant trop complexe; 
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3. 	 la r6duction des coi2ts de transaction lids A la commercialisation des 
productions locales; 

4. 	 la mobilisation du capital apte i financer les investissements pour le 
d6veloppement; et 

5. 	 le choix des types d'acteurs qu'il faudrait privil6gier compte tenu de leurs 
actions mfritoires. 

L'expos6 du Professeur Schmid s'est termin6 par une invitation la rdflexion sur 
quel type de march6 faut-il pwir soutenir les 6conomies en d6veloppement. 

Le Professeur Harouna Demb6l6 de l'Ecole Nationale d'Administration du Mali 
a abond6 dans le sens des relations entre l'environnement juridique et le commerce des 
cdrfales au Mali. Dans une perspective historique s6lective, le Professeur Demb61& a 
pass6 en revue les principales lois qui ont r6glement6 le commerce des c6r6ales depuis
1870. Cependant, la permanence du commerce clandestin est un signal qui a longtemps 
traduit l'inadfquation entre les politiques r6glumentant la vente des c6r6ales locales et 
les objectifs des interm6diaires privfs. MaIgr6 les mesures louables prises par les 
pouvoirs publics, des difficultts majeures persistent encore aujourd'hui, parmi lesquelles, 
la inobilisationdes capitautr et l'acc~s au credit de campagne et d'investissement. Pour 
conclure son exposd l'auteur a insist6 sur d'autres pr6occupations clefs que sont 
l'initiation des commerqants aux principes de base de la gestion des affaires, les 
probl~mes lids au transport (infrastructure routire et v6hicules), la promotion des 
cfr6ales locales, l'atomisation de l'offre de c6rfales locales et, enfin, la r6glementation 
des procidurcsrelatives a l'obtention de contrats de vente. 

Monsieur Ken Johm de la Direction de la Planification du Ministre Gambien de 
l'Agriculture a bri~vement dfcrit le cadre gambien en matire de commerce c6rfalier. 
L'expfrience gambienne constitue ici une situation particuli~re, dans la mesure ooi le 
pays b6n6ficie d'une longue tradition lib6rale. Avant les ind6pendances des pays de Ia 
sous-r6gion, le march6 des c6rfales fonctionnaient dfjA librement, la commercialisation 
des seules cultures industrielles 6tant r6glement6e. Actuellernent, I'intervention de I'Etat 
est partout r6duite au minimum. On note parmi les actions de politiques en cours Ia 
libfralisation des importations de riz avec l'61imination des tarifs a l'importation, Ia 
reduction des subventions aux importations d'intrants agricoles et la cr6ation d'un comit6 
de gestion des intrants. La contrainte institutionnelle la plus limitative reste sans doute 
celle d'accroitre l'incitation des priv6s As'investir dans le secteur de la distribution des 
intrants. Des mesures d'accompagnement sont aussi n6cessaires pour compenser 
certaines d6faillances du march6, particulirement en cc qui concerne les m~canisinesde 
partage du risque, l'accs au crdit, la mobilisation des capitauax et le dilemne da 
producteur qui est aussi consommateur de cfrfales locales. 
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A la suite de ces trois expos6s, Dr. Chris Delgado de l'IFPRI a procOd6 Aune 
synthbse comment6e des ides centrales d6velopp6es dans les diffdrentes contributions. 
Parmi les points forts retenus hous notons que: 

1. 	 l'Nmergence des institutions est le r6sultat d'une volont6 de rendre 
prdvisibles les transactions. Une bonne anticipation des besoins peut 
induire la modification des institutions vers de meilleures structures; 

2. 	 moins d'Etat ne veut pas dire plus d'Etat du tout. Les 6tats doivent 
intervenir pour cr6er les conditions optimales aptes sous-tendre
rincitation priv6e; 

3. 	 des m6canismes de partage du riscle encouru par l'initiative des privds 
m6ritent une attention particulire dans les investigations futures. 

Dr. Delgado a par la suite soulev6 un certain nombre d'interrogations Atitre de
 
suggestions d'axes de rnflexion pour alimenter les d6bats en cours. Parmi ces axes sont
 
retenues les questions suivantes:
 

(a) 	 Les expcriences d'outre-ner sont elles transf6rables compte tenu de la 
dimension de temps? 

(b) 	 A qui profite les institutions mises en place? 

(c) 	 Jusqu'o0 faut-il aller dans la recherche de ]a d6marcation entre 
l'intervention et la non intenention? 

(d) 	 Faut-il remplacer systfmatiquement les i'Lsitutions traditionnellespar de 
nouvelles ou, plut6t renforcer les structures qui existent? 

(e) 	 L'harnonisationdes institutions devrait-elle s'orienter vers une int6gration 
verticale ou horizontale des syst~mes agro-alimentaires? 

Les d6bat se sont poursuivis I'apr~s-midi par une deuxi~me s6rie d'exposds portant 
sur l'impact de l'environnement institutionnel et juridique sur les coats de transaction 
dans les march6s des intrants et des pioduits agricoles. 

Deux conf6renciers de Michigan State University (MSU) se sont pench6s sur les 
relations entre coots des transaction et croissance dcononique. Le Professeur John 
Staatz a, dans cc cadre, ddvelopp6 le concept d'Lchalges personnalisestout en insistant 
sur les trois avantages que comporte cette approche. INs'agit: 

1. 	 de la rfalisation d'6conomies d'clhelle potentielles; 

2. 	 de l'61argissement du choix des consommateurs; 
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3. 	 d'un partage plus large des risques encourus par les diff6rents acteurs 
concernds. 

Le Professeur Staatz s'est par la suite 6tendu sur la composition des cooits de 
transaction dont nous retiendrons les coots d'obtention de l'infonnation, ceux lids A la 
ndgociation du contrat (formel et oral) et ceux associ6s au suivi et au respect des termes 
du contrat. L'intervenant a soutenu que le niveau de complexit6 et le coot de 
n6gociation du contrat d6pendent essentiellement du degr6 de confiance qui rtgne entre 
les parties concern6es. 

Dr. Tom Reardon a, pour sa part, insist6 davantage sur le fait que la connaissance 
des coOts de transaction sur le plan local est primordiale. Les 6tudes qui seront mendes 
dans ce domaine devraient aider a alimenter les d6bats politiques en cours dans la sous
r6gion. En se basant sur des r6sultats d'6tudes men6es antcrieurement sur les coots de 
transaction des c6r6ales, Dr. Reardon a partag6 avec les participants les propositions 
suivantes: 

1. 	 Le niveau des coits de transaction aggrave l'instabilit6 inhrente des prix; 

2. 	 Des coots de transaction 6lev6s diminuent I'incitation a accroltre les 
quantit6s commercialisOes de c6r6ales locales; 

3. 	 Ces coOts ont des effets n6gatifs sur les revenus r6els des commerqants; 

4. 	 Ces coots ont 6galement un effet d6pressif sur le revenu r6el des 
consommateurs. 

La pr6sentation suivante anim6e par Dr. Ousmane Badiane de I'IFPRI portait sur 
les coots de transaction des 6changes agricoles au Sahel et en Afrique de l'ouest. Dans 
son expos6, Dr. Badiane a particulirement insist6 sur trois points principaux, a savoir: 

1. 	 la vision du march6 par les d6cideurs; 

2. 	 l'accroissement des ddbouch6s des produits; 

3. 	 rimportance du secteur du transport sur le coot des transactions. 

11 a par la suite illustro son expos6 en utilisant les r6sultats d'une 6tude men6e 
r6cemment aupr s des commerqants priv6s du Bassin arachidier du S6n6gal. Apr~s avoir 
discut6 les principaux rfsultats obtenus, il a mis en 6vidence, entre autres, I'importance 
des coots de transTport sur !-acomposition des cotats de transfert, d'une part et l'ampleur 
et les clisparit6s inter-r6gionales des taxes de commercialisation, d'autre part. En outre, 
cette intervention a mis un accent special sur le l'imp~rative nOcessit6 de combler le vide 
caus6 par le dfsengagement des Etats et I'urgence de I'int6gration des Etats de la sous 
r6gion. 

DC 92-01/PRISAS 	 Page 4 



La deuxi~me journde de l'atelier a commenc6 par l'expos6 de Mine. El6ni Gabre-
Madhin de la CNUCED, sur les coots et les marges de commercialisation des c6r6ales 
en zone frontali re ouest du Mali. Mme. Gabre-Madhin a d6but6 son expos6 par une 
discussion conceptuelle du terme libdralisation. La d6marche adopt6e met l'accent sur 
le sens positiviste du concept associd A sa valeur instrumentale. Par ailleurs, 
l'intervenante a particulirement insist6 sur la noton de coi2t de tran.fert qui doit inclure 
aussi bien les cotats physiques (transport, stockage) que les coits de coordination (cr6dit, 
information et reglementation). 

L'6tude prcsentde portait sur trois axes du march c6rhalier an Mali: l'axe reliant 
les march6s de Ba'Jinko, Kita et Kayes, celui reliant les marches de Bamako, Kolokani 
et Nara en enfin I'axe reliant les march6s de Zangasso, Koutiala et Bamako. Dans sa 
m6thodologie, l'6tude comporte plusieurs volets: 

1. 	 une analyse de la structure et de la performance des march6s suivis; 

2. 	 une analyse descriptive des march6s ainsi que leurs implications au niveau 
sous r6gional; 

3. 	 une analyse 6conom6trique utilisant un syst~me d',quations simultan6es. 

L'analyse comparative de la structure et de la performance des trois axes a rv616 
une plus ou moins grande sp6cialisation dans le commerce des c6rales et ceci en 
fonction des axes. Toutefois, des disparit6s existent entre les moyens de stockage et de 
transport. Pour ce qui est des coots de transfert, ils'est rv616 que les coots de transport
repr6sentent 72% des coots support6s et constituent ainsi la partie la plus importante de 
coots. 

L'analyse descriptive des marges a permis de comprendre que: 

(a) 	 les marges spatiales semblent tre plus 6lev6es partout ob la demande 
locale est plus forte que l'offre locale, et oO des barrires A l'entr6e dans 
les marches existent, notamment dans le circuit Kita-Kayes; 

(b) 	 des marges dlev6es dans les march6s frontaliers ne sont pas forc6ment 
synonyme d'exportations massives et 

(c) 	 les marges plus 6lev6es sur le rail par rapport A celles sur le sorgho
indiquent des flux importants vers les march6s d'exportation, c'est le cas 
de Bamako-Nara et Kolokani-Nara. 

Les rdsultats de I'analyse 6conom6trique soulignent l'importance des coots de 
transfert, l'influence des liens Al'intdrieur des circuits du transport et de la saisonalit6 
des marges, l'importance des 6conomies d'&helle r6alisdes compte tenu de la distance 
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et enfin la faible r6ponse des flux aux changements spatiales de marges dans le court 

terme. 

En matinre de recommandations, Mme. El6ni Gabre-Madhin a mis I'accent sur: 

1. 	 ]a reduction des coats de transfert dont 72% sont imputables au 
transport; 

2. 	 l'att6nuation des effets de la saisonnalit6 dans la commercialisation des 

c6r6ales;
 

3. 	 l'encouragement de la spdcialisationen mati&e de commerce c6rdalier; 

4. 	 La mise en place de proc6dures visant Aamoindrir le risque 1i6 Ala 
profession. 

L'expos6 de Dr. Bino Tdm6 de l'Institut d'Economie Rurale du Mali a port6 sur 
la Matricede Planificationde Recherche (MPR). I1a pr6cis6 qu'il s'agit ]A d'un outil de 
travail qui rend les activitfs de recherche op6rationnelle. Elle fait la part des difficult6s 
en d6composant la probldmatique de recherche en questions fondamentales, en 
composantes, sous-composantes, questions sp6cifiques, nature, source et frdquence des
donndes Acollecter, etc.. C'est un processus it6ratif qui pernict au chercheur de mieux 
s'organiser et d'6viter certaines improvisations coutcuses. La MPR est une structure non
fige qui doit tre conforme au besoin de l'utilisatCur. L'illustration de cet outil de 
planification fut donn6e par un exemple de son application Aun projet d'6tude sur la 
fili~re mais au Mali. 

Cette deuxi.me sfrie d'exposfs fut suivie par une synthse des principales
propositions formulkes par les diff6rent intervenants. Ce travail de recapitulation
prdpar6 par Dr. Ousmane Badiane de l'IFPRI et Monsieur Ken johm de la Gambie a 
permis de ddgager des pistes de recherche 6noncdes selon diff6rents horizons de temps.
Pour le court terme, les recherches suivantes seraient envisageablcs: 

.	 L 'otganlsation,les types et les modalits d'-rxcution des contrats 
entre les diffirentspartenairesdes inarchs; 

2. 	 La structure et l'ampleurdes coats de traiLvaction des creales locales; 

3. 	 Les objectifs, la mnie en oeuvre et la perception des acteurs du processus de 
la libdralisation. 

Pour le long terme, les themes suggdrds sont les suivants: 
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1. 	 Les questions relatives a l'valuatiun de i'impact du corit de transfert des 
cdrgales locales surl'adoption des technologiesgdnerdes par la recherche; 

2. 	 Le r6le du secteurdes transportsdans la composition du coat de transfertdes 
cjrjales locales, les diffcrents rigiinesde taration en vigueur et les prvisions 
de senices par anticipationsur les besoins; 

3. 	 Les stratcgies o1envisagerpour infl&chir les coats de transactiondes c6riales 
locales. 

II fut convenu que ces diffdrents themes de recherche servent de cadre de 
r6f6rence pour les discussions de groupes. Le travail en groupe a permis de dfgager 
pour chacun des quatre pays reprdsent6s A l'atelier les pistes sp6cifiques de recherche 
suivantes: 

* 	S6ngal/Gambie: Environnement institutionnelet juridique des refortnes du mnarchd de 
l'arachideen Gambie et au S ;~gal. 

* 	Mali: Analyse des pratiquescontractuelleset de leur incidence sur les coats 
de transactiondans les filires c&r aliresau Mali. 

* 	Niger Importance de la structure des coa'ts de transaction sur la 
cominercialisationde l'oignon de Gahni. 

* Burkina Faso: 	 Rble des arrangementsinstitutionnels et contractuelset des coats de 
transfert dans la dtennination des perfornance du commerce des 
cjrjales au Burkina Faso. 

+++ 

La deuxi me partie de l'atelier a port6 sur les communications du Club du Sahel 
sur "Les Espaces Rgionaux en Afrique de I'Ouest: Progr~s des Connaissances, Inertie 
des Politiques". Ces pr6sentations s'inscrivent dans le cadre des nouveaux rapports A 
6tablir entre le Club et le CILSS. L th~me a t6 introduit par Monsieur Jean-Marc 
Pradelle et prfsent6 par Messieurs Jony Egg et JTrome Coste. 

Monsieur Pradelle a rappel6 les origines du "Dossier Espaces Rcgionaux' qui 
remontent en 1979 au Colloque de Nouakchott oii ilavait ddja 6t6 recommand6 de 
rffldchir Aune autosuffisance alimentaire en termes plutct regional que national. Le 
Colloque de Mindelo (1986), en recommandant d'6tudier ]a creation d'un espace
c6rfalier regional proteg6, a amen6 le CILSS et le Club du Sahel As'investir plus
directement dans ]a r6flexion sur la coopfration regionale. En vue d'appuyer un 6change
constructif au sujet de la cooperation r6gionale, les deux institutions se sont fix6s deux 
objectifs principaux: 
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1. accroitre la connaissance de 1'6conomie rdelle et 

2. d6velopper le dialogue sur la coop6ration r6gionale, 

Cette initiative a dt6 encourag6e Ala fois par les Etats membres du CILSS et les 
agences d'aide lors de la r6union des instances du CILSS ABissau en 1990. 

C'est cependant le S6minaire de Lom6 qui, en 1989, posait clairement la 
probldmatique en termes defonctionnement reldes cconoines c &rires,contrairement 
A.]a ddmarche jusqu'alors conventionnelle, ax6e essentiellement sur les vertus ou les 
inconv6nients de politiques c6r6alires conques sur la base d'un modele 6tatiste de 
fonctionnement de l'6conomie. Ainsi le s6minaire de Lom6 a favoris6 dans un premier

"temps la formation des sons-espaces rigionaa dans lesquels les gouvernements
6changeraient des informations sur les productions, ICs courants commerciaux, etc., 
permettant Aterme une plus grande coh6rence des politiqucs. Les bases 6taient ainsi 
dc.finies pour l'organisation des travaux au sein de trois sous-espaces: sous-espace Est, 
sous espace Centre et sous-espace Ouest. Ce partage a W fait en tenant compte de 
l'importance des flux entre les pays et des disparit6s de politiques 6conomiques. 

Au titre des rdsultats, les analyses et les concertations conduites dans le sous
espace Ouest en 1990 et 1991 ont 6galement permis d'affiner les discussions pr6sent6es

ALomd. II en ressort que le sous-espace Quest est fragmcnt et extraverti. Ce constat
 
porte en particulier sur les c6rdales qui restent des denr6es largement autoconsomm6es,
 
dont les 6changes rdgionaux sont faibles et compos6s a 70% de reexportation de b16 et
 
de riz import6s depuis 'e march6 mondial. Dans cc sous-espace, les c&r6ales ne
 
constituent pas, A elles seules, un facteir suffisant d'intgration rgiunalc. L.es
 
conclusions de la Rencontre de Bamako (1991) renforcent l'ide que, dans le m~me 
sous-espace, le cheminement vers l'int6gration r6gionale sera long et, sans aucun doute, 
sem6 d'embfiches. 

Les commentaires de Monsieur Dramane COULIBALY du Secrdtariat Ex6cutif 
du CILSS r6affirment la position du CILSS dans ]a nouvelle forme de cooperation entre 
les deux Institutions. Le constat est qu'il existe une faible participation des institutions 
nationales de recherche des pays du CILSS dans le programme d'6tudes sur les sous
espaces. La creation de la coordination r6gionale des politiques agro-alimentaire devra 
servir au transfert des centres de r6flexion au Sahel et en Afrique. Cette action constitue 
un ddti .relever car ils'agit d'alimenter les ddbats par les r6sultats de recherche. 

L'expos6 de Dr. Henri Josserand a port6 sur I'aperqu des travaux relatifs aux 
produits de l'61evage. En effet les produits de l'61evage constituent les produits les plus
6chang6s en valeur significative, mais ce secteur a souffert de multiples facteurs, 
notamment la s6cheresse, les probl~mes de sant6 animale, les importations et la chute 
des revenus des pays consommateurs. 
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L'examen des question de l'Nlevage adopte les niemes sous-espaces d6finis dans 
le cadre de ces 6changes c6r6aliers. Les sous-espaces son, organisds pour partager leurs 
pr6occupations communes concernant: 

1. le domaine des actions qui comprend les 616ments suivants: 

- Organisation des professionnels 
- Simplification des proc6dures et r6ductions des taxes 
- Informadon r6gionale 
- Transport et infrastructure 
- Financement 
- Politique r6gionale commerciale 

2. la politique r6gionale qui s'appuie sur: 

- les mesures unilat6rales 
- la Concertation 
- les n6gociations pour le changement d'option possible 

3. la recherche de coherence entre: 

- les politiques portant sur les echanges dans la sous region 
- les politiques de gestions de l'interface avec le march6 mondial. 

L'exposd de Monsieur Abdoul BARRY a port6 sur les travaux de I'AIRD et a 
pos6 ia probldmatique de l'avantagecomparatifdes 6changes des produits agricoles dans 
les pays suivants: COte d'Ivoire, Guinfe, Mali, et S 6ngal. 

Pour mieux comprendre les diffdrents enjeux, les cofits de production et de 
commercialisation sont calculus Ala fois de faqon financi&re et 6conomique, pour le riz, 
les mil/sorgho et le ma's, A deux difffrents points de consommation. Partant des 
r~sultats, on peut montrer que certains flux de cfr~ales, constatts par les 6tudes 
empiriques, r~pondent bien au principe des couts comparatifs. 

Comme le suggrent les simulations, une politique commune permettant 
d'accroitre le prix des crdales importdes amdliorerait ha comp~titivit6 des cdrdales 
locales. Des gains de productivitd donnent le mrnme r~sultat. Ainsi, des politiques 
harmonisfes permettront de dfvelopper les ichanges r6gionaux stir la base des coats 
comparatifs des cr6ales de la sous region tandis que des gains de productivitd 
dynamiseront les dchanges, contribuant Aaccroitre la s~curit6 alimentaire. 
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FICHE DE RECHERCHE BURKINA FASO
 

TITRE: 

RESPONSABLE: 


OBJECTIVE 
GENERAUX: 


OBJECTIFS 
SPECIFIQUES: 

Performance du commerce des crdales au Burkina Faso: Le r6le 
des arrangements institutionnels et contractuels et des coots de 
commercialisation1 

Kimseyinga SAVADOGO 
Chercheur au CEDRES 
Enseignant a la Facult6 de Sciences Economiques et de Gestion, 
Universit6 de Ouagadougou 

1. 	 Mesurer la performance du commerce c6r~alier entre 
r6gions choisies du Burkina. Les indicateurs de performance 
utilises seront les ecourtes spatiaux des prix, les marges 
relatives, et les volumes transf6r6s. 

2. 	 Identifier les coots de commercialisation et quantifier leur 
impact sur les indicateurs de performance. 

01: 	 Dresser une typologie des diff6rents couts de transaction 
dans le contexte du Burkina Faso. 

02: 	 D6terminer les diff6rents types d'arrangements 
institutionnels publiques et prives qui peuvent influencer ces 
coats. 

03: 	 Estimer les diverses composantes des coots de transaction 
supportes par les participants. 

04: 	 Comparer ces coots aux frais a payer pour exercer dans le 

formel. 

05: 	 Mesurer les coots de transport sur les diff6rents axes. 

06: 	 Estimer les autres coots physiques (stockage, manutention, 
etc.). 

07: 	 Estimer les prix d'achat de vente des produits a l'originc et 
a la destination. 

1 Par 	cofts de commercialisation, il faut entendre; 
-Les coQts physiques impliques dans les 6changes (transport,
 
stockage, etc.).

-Les cotts de transaction au sens institutionnel (cofts lies aux
 
arrangement contractuels, a 1'informatisation ax textes l6gaux).
 

:..DC 92-01/PRISAS 	 Page 10 



08: 

09: 

10: 

HYPOTHESES: Hi: 

H2: 

H3: 

H4: 

ROLE DE 
HYPOTHESES: HI: 

H2: 

H3 et H4 

D6terminer la part des coots de commercialisation dans 
l'6cart spatial des prix. 
Estimer les quantit6s de produits transf6r6es entre r6gions 

(sure une base hebdomadaire). 

D6terminer l'impact des coots stir les volumes 6changes. 

Les coots de transaction varient scion la taille des parties
impliqu6es (petits comnierqants a petits commerqants; 
grands commerqants a petits commnerqants). 

Les coots de transport par tonne kilomtrique varient scion 
la taille des v6hicules (6conomies d'6c&helle) et selon les axes 
(e.g. Rural-rural; rural-urban). 

I1existe une diffdrence de comportement entre commerqants 
moyens et grands coin imerants vis a vis du respect des 
textes l6gaux. 

Si H3 est vraie, alors le degr6 de formalisation varie selon 
la taille des acteurs, entrainants tine structure et un niveau 
diff6rents des coots des transaction/unit6. 

Permet de mieux r6pondre a l'objectif 03, en stratifiant 
l'Nchantillon de commerqants selon Ia taille. Beaucoup 
d'6tudes pass6es ont ignore cet aspect. 

Permet de mieux preciser l'objcctif 05. Elle implique la 
prise en compte non seulernent de la distance, mais aussi de 
la capacit6 (tonnage) des v6hicules utilises dans le transport 
comme determinants des coots unitaires. 

Permettent de mieux Inesurer lcs coits de transaction pour
atteindre l'objectif 02 et par suite I'objectif 03, en stratifiant 
selon la taille des acteurs, et leurs respects ou not des textes 
16gaux. 
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DONNEES NECESSAIRES ET SOURCES
 

TYPES DONNEES/INFORMATION 

1. Contexte institutionnel/dgal 

2. Types 'arrangements contractuels 

3. CoOts 16gaux a payer pour 6tre dans le 
formel 

4. CoOts de transaction 

4.1 Arrangements entre parties 
4.2 CoOts informels dus a 


l'ill6galit6 

4.3 Cofts de l'information 
4.4 CoOts de l'interm6diation 

5. Coits Physiques 

5.1 Transport 

5.1.1 Propridtaires v6hicules 
5.1.2 Non Propridtaires 

5.2 Manutention, stockage, pertes, 
reconditionnement 

6. Prix de Marche 

7. Flux des Produits Entre Marches 

7.1 Flux globaux 

7.2 Flux par commerqant 

SOURCES/COM MENTAIRES 

Documents ldgislatifs, administratifs, 
jurisprudence 

Enqu~tcs auprts des cornmcrqants (par 
taiile) 

Documents/entretiens avec responsables 
Minist&e de Commerce 

Enqu0 tes commerrants 
EnqtuL tes commerqants/suivi v6hicules 
transports 
Enqu ~tes 
Enquiies 

Enquctes Propri6taires par tonnage 
Enquites coninerqants, selon tonnage
v6h1icule utilise 

Enquetes commerqants (gros/petits) 

EnquOtes dans les marches d'achat et de 
revente (one veillera a baser les 
estimations sur I'unit6 de mesure du 
commerqant a chaqlue )0out) 

Recensement des quantit6s totales aupr~s 
des commerqants de Jongue distance, 
achetant dans le marche, selon la 
destination. 

Enqutes sur un 6chantillon, pour 
D6terininer le!. quantit6s par produit 
transf6r6es par chacun (de perference les 
mmcs commer ants ayant fourni les 
couts, fur chaque marche). 
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MARCHES/AXES CONSIDERES
 

MARCHE ORIGINE MARCHE KM (APPROX.)
 
DESTINATION 

Lo Ouagadougou 

Io Koudougou 
Lo Yako 

Bifha Ouagadougou 


To Ouagadougou 
To Koudougou 

Po Ouagadougou 
Po Kombissin 

Guelwongo Ouagadougou 
Guelwongo Zabr6 
Guelwongo Manga 

Pouytenga Ouagadougou 

VOIR CONFIGURATION APPROXIMATIVE 

NORD 


Yoko 

200
 
180 
250 

220
 

200
 
180
 

140
 
100 

180 
< 100 
< 100 

140 

SUIVANTE 

KoudnoaiNIGER 

Ouagadougou
 

Leo 

Guetwonga 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

REVUE LITIERATURE 	 I AVRIL - 31 MAI 

FINALISATION 1 AVRIL - 31 MAI
 
PROPOSITION/PROTOCOLE
 
ENQUETE
 

I AVRIL - 31 MAI
 
ENQUETES DOCUMENTAIRES
 

I JUIN - 15 AOUT
 
ENQUETES DE TERRAIN
 

16 AOUT - 10 SEPTEMBRE
 
TRAITEMENT DONNEES
 

11 SEPT- 30 SEPT
 
RAPPORT PRELIMINAIRE
 

1 OCI'OBRE - 15 OCTOBRE
 
JOURNEE BILAN/FEED-BACK
 

16 OCTOBRE - 31 OCTOBRE
 
REVISION RAPPORT ET
 
SOUMISSION
 

RESSOURCES HUMAINES IMPLIOUEES 

1 INVESTIGATEUR PRINCIPAL 

2 ASSISTANTS DE RECHERCHE, ETUDIANTS 3EME CYCLE 

1 ENQUETEUR DANS CHAQUE MARCHE, SOIT 12 AU TOTAL 

RESULTATS ATENDUS 

1) 	 Un rapport n'excedant pas 50 pages, resumant les rdsultats des investigations. 
Le rapport devra aboutir a des recommandations en mati~re d'arrangements 
institutionnels pour baisser les coats de transaction. Des conclusions seront aussi 
tir es sur les 6ventuels b6ndficiers (gros commerqants, petits commerqants, 
consommateurs des politiques qui pourraient tre initi6s). 

2) 	 Une base de donndes sur les 6changes et les conditions des 6changes le long de 
12 axes commerciawx au Burkina Faso. Etant donne qu'un grand nombre de 
marches de ravitaillement considrds sont proches de la fronti~re Ghana -
Burkina, les rdsultats refleteront les flux de crdales (surtout niais) du Ghana vers 
le Burkina Faso. 

3) 	 Une comparaison des rdsultats obtenus avec une 6tude une annde plus t6t 
permettra d'dvaluer les changements interannuels des 6changes. 

JDC92-01/PRISAS 	 Page 14 



BUDGET ESTIMATIF 

POST 
 FCFA
 

1. 	 Enqu~teurs/Assistants 

1.1 6 enq x 2,5 mois x 20,000/mois 	 300.000 
1.2 6 enq x 2,5 mois x 15,000/mois 	 225.000 
1.3 2 assist x 1 mois x 30.000/mois 	 60.000 

sous total 1 585.000 
2. 	 Supervision Enqu~tes (Per diems) 

2.1 	Chercheur principal 
20 jours sortie x 10.000/jour 200.000 

2.2 Assistants 
2 x 20 jours x 10.000/jour 400.000 

2.3 	Chauffeur (pr chercheru 
20 jours x 6000/jour 120.000 

sous total 2 720.000 

3. 	 Carburant/Frais transport assistaitts 

3.1 	 Carburant sorties Chercheur p.pal 
3500km x 15 1/100 x 280 f/I 147.000 

3.2 Transports assistants (voyage inddpendant) 
6000 f aller-retour x 11 sorties 66.000 

sous total 3 213.000 

4. 	 Secr6tariat/Fournitures 

4.1 5 rames papier a 3500 f/rame 	 17.500 
4.2 1 paquet stencils 	 35.000 
4.3 dactylographie documents 	 40.000 
4.4 Bloc notes/cahiers 	 5.0 

sous total 4 97.500 

sous total 1+2+3+4 1.615.500
5. 	 Divers (Pr6paration v6hicules. et¢) 

5% du sous total 	 80,775 

6. 	 Total G6n6ral 1.696.275 

Equivalent US$ a 270 CFA/$ 	 SUS 6282 
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THE INSTITUTIONAL/LEGAL ENVIRONMENT OF GROUNDNUT
 
MARKET REFORMS IN SENEGAL/GAMBIA
 

RESEARCH SPECIFIC 

QUESTIONS QUESTIONS
 

1.Contractual -Types 
Arrangement 

-modtalities 

2. Liberalization -Objectives 
-Instruments 
-Degrea of actual 
private sector 
participation 

-government 
budgetary outlays 

3. -Structure 
Transportation Performance of. 
Costs *creditmarkets 

*Insurance mkts 
*Information 

availability 

-Infrastructure 
public assets 

*private assets 

-Traders Specific 
data 
*Quantities traded 

before and after 
refoi.ns 
*Investment 

behaviors and 
perceived constraints 
*steps in marketing 
channel
 

METHOD CALENDAR (mouths) 

I1 2 3 4 5 6 7 8 

Literature Rev. 
secondary data X 

Question design 
primary data X 

Questionnaire 
Administration X X 

Data analysis & report
writing X X X X 

SECONDARY DATA 
COLLECTION 

X X X X 

Lit. Review 
Secondary data X 

Questionnaire 
Design x 

Questionnaire 
Administration X X 

Data Analysis and 
report writing 

x X X X 

- I-
ZONE: SOUTHEAST SENEGAL AND NORTHERN GAMBIA 

DC 9201/PRISAS Page 16 

http:refoi.ns


Analyse des pratiques contractuelles et de leur incidence sur les 
coOts de transaction dens les fillbres c6rdalibres au Mali 

MATRICE DE PLANIFICATION 

I 
Questions fondamentates Composantes Sous-composantes Donndes h cotlecter 

Quels sont Les types do 
contrats qui 
permettront de diminuer 

Inventaire des pratiques
i contrcctuettes 

-*Typotogie des contrats 
-TypoLogie des coots 
-CoOt d'information 

*Voir tableau 1 ci
dessous 

Les coCotsde 
transactions? "I*npsactdes contrats 

-CoCitde n6gociation 
-CoOt do suivi et **Voir tabLeau 2 ci

sur les coots do 
transaction 

d'arbitrage des Litiges 
-Identification des 

dessous 

tacunes 
Identification des -Identification d'autres 
alternatives types de contrats 

TABLEAU 1 

DONNEES A COLLECTER POUR IMPACT
 

COUT D'INFORMATION 
 -TEMPS
 
-FRAIS
 
-COUT D'OPPORTUNITE
 

COUT DE NEGOCIATION 
 -TEMPS
 
-FRAIS
 
-COUTS D'OPPORTUNITE
 

COUT DE SUIVI ET D'ARBITRAGE DES LITIGES 	 -TEMPS
 
-FRAIS
 

FREQUENCES ET RAISONS DES CONTRATS RATES 
 -PERTE ENTIERE DE MARCHE
 
-EXCLUIONS EN RETARD
 
-TRIBUNAL
 

FREQUENCES ET RAISONS DES CONT!:ATS RESPECTES 
 -TEMPS
 
____________________________________________ -FRAIS
 

TABLEAU 2
 

A COLLECTERDONNEES POURLESTYPOLOGIES 

-PRODUCTEUR/PRODUCTEUR 
 *DUREE ET CLAUSES
 

-PRODUCTEUR/COMMERCANTI 
 *DELAI
 

-PRODUCTEUR/TRANSFORMATEUR 
 *QUALITE
 

-CCMMERCANT/CONSOMMATEUR 
 *QUANTITE
 

-COMMERCANT/COMMERCANT 
 *PARTAGE DES RISQUES
 

-COMMERCANT/EXTERIEUR 
 *GARANTIES
 

-COMMEPC'NT/STRUCTURES ETATIQUES 
 *RESILIATION
 
*ONG
 
*BANQUES 
 *CONTENTIEUX
 

"COMMERCANT/TRANSFORMATEUR 
 * PARTAGE DES BENEFICES
 

*TAUX D'INTERET
 

*A COMPrE
 

*AVAL
 

*MODALITES DE PAIEMENT
 

(ch6que CCP comptant troc...)
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ILLUSTRATION DE L'IMPORTANCE DE LA 
STRUCTURE DES COUTS DE TRANSACTION: 

CAS DE L'OIGNON DE GALMI 

OBJECTIFS COMPOSANTE OUESTIONS SPECIFIOUE DONNEES A COLLECTER METHODES CALENDRIER 

IA M J J A S 0 
*Connaissance des structure *Typotogie des 

ccats 
Contrats *Nature et Nombre de 

contrats 
Budget X 

*Etablissement d'un modble 
sinpLe pour servir de base 
pour des 6tudes plus 
complexes 

*Mesure des 
coCits pour types 

d'acteurs 

*Circuits de transaction 

* Temps 
* D6nombreient des 
circuits 

*Donndes secondaires 

"Donn6es primaires 

X X 

X X 

Moyeris de Transport *Diffrent de L'information 
• Moyens d'action sur tes 
cocits 

•Incidence budg6taire de 

*Court terme 
Long terme 
Quets Agents 

coCits/etement de Trans. 
(transf. coord. ect.) 

*prix du marche (au ex 

*Rapport preliminaire 

*RLunion 
N 

[a baisse d'unecomposante des coCits *R6gtementation *Rapport Final X 
tarifaire 

X 
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PROJET DE BUDGET - CHERCHEURS - NIGER 

Postes Co6ts Unitaires Total 

I. Enqu~teurs/assistants
1. 6 enq x 1,5 mois (6tud.) 
2. 6 enq x 1,5 mois 
3. 2 assist x 1 mois 

25.000/mois 
20.O00/mois 
35.000/mois 

222.000,00 CFA 
180.000,00 
70.000,00 

II. Supervision Enqu~tes 
sous total 472.000,00 

Traitements de donnwes (p.d.) 
1. 1 chercheur Principal 

15 jours sortie x 3 fois 15.000/jour 675.000,00 

2. 2 assistants 
15 jours sortie x 2 fois 15.000/jour 450.000,00 

Ill. D~ptacements sous total 1.125.000,00 

1. Transport, chauffeur, carburant 300.000,00 

IV. Secr6tariat Fournitures 
sous total 300.000,00 

1. 5 Rames papier a 4000/rame 

2. saisie dactylographie 20.000,00 

3. disquettes 50.000,00 

4. photocopies 
20.000,00 

5. bloc notes/cahiers 10.000,00 

5.000,00 

V. Divers 5% (sous total 1+2+3+4) 
sous total 105.000,00 

Total G6ndrale 
99.100,00 

(sous total 1+2+3+4.5) 

Equivalent US$ (S1.00z280 FCFA) 2.081.100,00 

$7.432,50 
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