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AMELIORATION DE L'UTILISATION DES DONNEES AU SAHEL: 
NECESSITE D'UN PLAN D'ACTION POUR LE RENFORCEMENT 

DES CAPACITES LOCALES D'ANALYSE ET DE DIFFUSION 
DE L':NFORMATION SUR LES MARCHES 

Josu6 Dion6 ' 

I. INTRODUCTION 

Le besoin en information fiable et largement accessible se fait de plus en plus 
sentir avec la lib6ralisation progressive des march6s c6r6aliers au Sahel. L'abandon 
graduel d'une r6gulation trop administrative des march6s et I'accroissement 
cons6quent du nombre d'acteurs et de la visibilit6 des op6rations de ceux-ci rendent 
6vidente la n~cessit6 d'un arbitrage effectif par la circulation d'informations utiles aux 
prises de d6cisions des uns et des autres. 

Suite 6 des efforts ponctuels d'6tudes empiriques sur la structure et le 
fonctionnement des march6s c6r6aliers (notamment ceux de l'appui canadien au 
PRMC et du Projet S~curit6 Alimentaire CESA-MSU-USAID), l'importance du r~le 
strat6gique que joue l'information dans un systeme liberal de march6 est explicitement 
reconnue au Mali lors du S6minaire National sur la Politique C6r6ali6re en Juin 1987. 
En effet, ce s6minaire recommandait, cornme un des rles de I'Etat en tant que 
puissance publique, la mise "en place d'un syst6me efficace d'information, d' valuation 
et de pr6vision concernarnt le march6 c6r6alier et les capacit6s de stockage" 
(R6publique du Mali, 1987). Cette r6solution s'est traduite en r6alit6 par la mise en 
place, avec l'appui financier et technique des bailleurs de fonds du PRMC, du 
Syst6me d'Information des March6s sous la tutelle de I'Office des Produits Agricoles 
du Mali (OPAM). Au S6n6gal, le Commissariat la S~curit6 Alimentaire (CSA) fournit, 
depuis Avril 1987, un service d'information sur les prix des produits agricoles ccllect6s 
en milieu rural et urbain et diffus6s dans la presse 6crite et parl6e (Ou6draogo et al., 
1989). Des efforts similaires s'op.rent dans d'autres pays sah6liens, notamment au 
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Burkina Faso et au Niger (Ou6draogo, 1990; Souleymane et al., 1990). 

Si l'unanimit6 est faite autour du besoin en information sur les march6s, il ne 

semble toutefois pas en 8tre autant pour la (les) forme(s) d'information que devrait 

g6n6rer et diffuser les syst~mes nationaux en formation. D'aucuns pergoivent ces 

syst~mes comme des "services de nouvelles des march6s", d'autres les consid6rent 

comme des "services statistiques sp6cialisbs", d'autres enfin les congoivent comme 

des "syst6mes d'information de gestion des politiques des march6s". Sous une 

optique alternative, les diff6rences entre ces trois visions d'un SIM portent 

essentiellement sur la nature et le degr6 d'analyse des donn6es 6 collecter, traiter et 

diffuser. Plus explicitement, la question fondamentale est de savoir si un SIM devrait 

(1) se limiter la centralisation, au traitement et A la diffusion de donn6es de prix et 

de quantit6 des produits qu'il suit sur les march6s, (2) 6tendre son activit6 mais en la 

limitant 6 I'analyse tendancielle des statistiques observ6es, ou (3) pousser cette 

analyse & la prise en compte de 'ensemble des variables explicatives de 1'6tat et 

1'6volution des march6s. 

Ce document est une contribution & la r6flexion sur cette question 

fondamentale. IIplace le r6le d'un SIM dans le contexte de I'effort global d'information 

des questions importantes sur la s6curit6 alimentaire au Sahel. Organis6 en deux 

sections, le document pr6sente d'abord quelques exemples d'activit~s d'analyse et de 

diffusion d'information utile aux politiques des march6s alimentaires. La deuxi~me 

section discute, A la lumi~re de ces exemples, le besoin d'un plan d'action qui vise, 

par l'interm6diaire d'une interaction entre analystes et d6cideurs politiques de la sous

region, 6 identifier des domaines prioritaira3s d'activit6s d'analyse et de diffusion devant 

conduire Aun programme de suivi et de formation cons6quent. 

II. 	EXEMPLES D'ACTIVITES D'ANALYSE ET DE DIFFUSION D'INFORMATION 
UTILE AUX POLITIQUES DES MARCHES ALIMENTAIRES 

D6cennie marqu6e par l'initiation de multiples r6formes d'ajustement structurel 

&travers le Sahel, les ann~es 80 se sont 6galement caract6ris6es par une multitude 
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de consultations et d'6tudes Al'initiative de commanditaires vari6s, dans le but 6vident 

d'appr6hender les effets de telle ou telle politique mise en oeuvre. IIn'est gubre 
surprenant qu'avec I'attention toute particuli~re qu'ont requ les politiques c~r6ali~res 
de la sous-r~gion frapp6e par un d6ficit alimentaire structurel, les efforts d'information 
sur les march6s c6r6aliers se soient tailI6 une part de choix dans I'agenda global des 
investigations des uns et des autres. Parall6lement au processus d'accumulation des 
connaissances 6parses sur ces march6s s'est engag6 une dynamique de diffusion, 
voire de vulgarisation des r6sultats obtenus 96 et I. Ainsi se sont accrues la 
production et la circulation de bulletins et de lettres d'information de m~me que se 
sont multipli6s les forums de d6bats (s6minaires, ateliers, groupes de travail, etc.) sur 
les facettes vari6es des 6changes c6r6aliers, tant sur le plan national que celui de la 

sous-r6gion. 

Un des exemples 6loquents de ces efforts r6cents est l'impressionnante s6rie 
de travaux de l'IFPRI sur la demande et la consommation des c6r6ales en Afrique de 
I'Ouest en g~n6ral et les pays du Sahel en particulier. Ainsi, Delgado et Miller (1984) 
rapportaient lors d'un atelier sur la substitution des c6r6ales import6es pour les 
c6r6ales traditionnelles, qu'en Afrique de I'Ouest, un 6cart structurel se creusait 
rapidement entre la consommation et la production Ala tralne du riz. Ces chercheurs 
faisaient 6galement remarquer que des choix de politiques appropri6es en mati6re de 
consommation ne sauraient 6tre forn,16es sans une solide connaissance de la 
r6ponse des producteurs et des consommateurs aux changements des prix relatifs de 
diff6rents produits. En effet, des 6tudes affin6es de I'IFPRI et de ses collaborateurs 
aboutissaient subs6quemment, entr'autres, aux conclusions que (a) la consommation 
urbaine en riz est aussi bien r6pandue chez les pauvres que chez les riches, (b)cette 
consommation est peu sensible au ratio de prix entre le riz et les c6r6ales 
traditionnelles, (c) 1'61asticit6-prix de la demande en riz est notoirement faible et (d) des 
facteurs autres que les prix (urbanisation, facilit6 et temps de pr6paration, r6duction 
du coOt en combustible, etc.) sont des facteurs significativement associ~s A 
I'expansion de la consommation de riz (Delgado, 1989; Reardon, Thiombiano et 
Delgado, 1989). Ces diff6rents r6sultats sugg6rent clairement qu'il est difficile 
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d'infl~chir significativement la consommation en riz Apartir uniquement de politiques 

de prix de ce produit. 

Un deuxi6me exemple important de ces efforts d'analyse et de diffusion de 

I'information des filikres agro-alimentaires au Sahel regroupe les multiples 6tudes et 

r6unions (s6minaires, ateliers et groupes de travail) organis6es conjointement par le 

CILSS et le Club du Sahel. Dans ce domaine, on notera particuli6rement les travaux 
du groupe de recherche INRA - UNB -IRAM sur une grande question d'actualit6 

sah6lienne, celle des 6changes agricoles intra-r~gionaux en Afrique de I'Ouest. Les 

r6sultats des 6tudes de ce groupe nous font apprendre, Atravers des recoupements 

des statistiques de diff6rentes sources, que d'importants 6changes non-enregistr6s de 

c6r~ales ont lieu entre pays voisins aux conditions d'offre et de prix diff6rentes 

(exportations de plus de 100.000 tonnes de mil et sorgho du Nig6ria au Niger et de 

35.000 tonnes des m~mes procuits du Mali sur la Mauritanie, la Cote d'lvoire et le 

S6n6gal en 1988/89), entre pays contigus de zones mon6taires diff6rentes 

(r6exportations de 65.000 6 85.000 tonnes de riz bris6 de la Gambie au S6n6gal en 

1986 et 1987 et d'environ 25.000 tonnes de riz et 25.000 tonnes de farine de b16 de 

la Mauritanie au Mali en 1987) et dans les zones frontali~res 6 production importante 

(7.000 tonnes de riz export~es des p~rim6tres irrigu~s de la Mauritanie vers le S6n6gal 

en 1987/88).2 Outre les avantages comparatifs (dotation relative en facteurs de 

production) des diffrents pays, plusieurs autres facteurs (notamment les variations 

climatiques, les aides alimentaires, les fluctuations des cours mondiaux et les 

disparit6s des politiques 6conomiques nationales) figurent parmi les principaux 

d~terminants de ces 6changes intra-r6gionaux. Dans le lot des disparit6s des 

politiques 6conorniques nationales (politiques de prix, subvention aux intrants ou la 

consommation, droits de douane, contingentement, etc.) auxquelles s'associent les 

diff6rences de prix cr6ant les opportunit6s d'6change de part et d'autre des fronti6res, 

les politiques mon6taires joueraient un r~le prepond6rant dans la stimulation des flux 

des biens entre pays de la zone CFA et pays ayant d'autres monnaies (peu ou non 

convertibles et d6valu6es par surcrolt) en quote de francs CFA convertibles pour 
importer du march6 mondial. Cet ensemble de r6sultats constitutue An'en pas douter 
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une information pertinente 6 'exercice de formulation des politiques d'int~gration 
r6gionale en Afrique de I'Ouest. 

En troisi~me lieu fig !-rent les efforts de recherche entrepris conjointement par 
des institutions nationales de recherche (IER/Secr~tariat Technique de la CESA au 
Mali, ISRA/BAME au Sk6gal) et le Dpartement d'Economie Agricole de Michigan 
State University (MSU). Les activit6s de ce groupe de recherche sontse 
caract6ris6es, d6s le depart avec 'exp6rience du BAME au S6n6gal suivie de celles 
plus r6centes des projets d'6tude sur la s6curit6 alimentaire au Mali et au S6nbgal, par 
une approche oprationnelle qui vise I'accroissement simultan6 de trois produits 
conjoints: les connaissances, la capacit6 locale de recherche et d'analyse et le 
dialogue sur les politiques alimentaires.3 Au Mali comme au S6n6gal, la recherche et 
les analyses d'information ont vis6 6 6clairer sur la structure, le fonctionnement et les 
performances des march6s c6r6aliers et 6 initier des syst~mes qui permettent un suivi 
r6gulier des transactions commerciales (quantit6s et prix effectifs) sur un ensemble de 
march6s allant du producteur au consommateur. 

Les analyses men6es dans le but d'informer les diff6rents intervenants daris les 
systdmes de commercialisation des c6r6ales au Mali et au S6n6gal ont, dans une large 
mesure, port6 sur trois principaux domaines: l'identification des contraintes de 
structure et de comportement aux diffrents niveaux des chaines de 
commercialisation, le degr6 d'int6gration des march6s c6r6aliers nationaux et les 
marges spatiales et temporelles de pi.x. Les m6thodes privil6gi6es par ces 6tudes 
pour l'identification des contraintes affectant les op6rations des diff6rents acteurs des 
march6s c6r6aliers sont celles du suivi des transactions effectives (prix et quantit6s) 
et des sondages d'opinion effectu6s directement au niveau des intervenants. 
L'appr6ciation du degr6 d'int6gration spatiale des march6s int6rieurs proc6de de 
I'anaiyse Ala fois des correlations inter-march6s des prix et de I'examen de la stabilit6 
relative des marges de prix entre march6s. Les marges spatiales brutes et relatives, 
en d'autres termes les differences de prix entre diff6rents niveaux hi6rarchiques 
(collecteurs, grossistes, d6taillants) de la chaine de commercialisation, informent tant 
sur la variabilit6 des coOts d'approche que les conditions et forces de l'offre et de la 

PRISAS / DT 01-90 Page 5 



demande des produits concern6s. Les niarges brutes et relatives dans le temps 

(differences de prix d'une p6riode d'observation ' une autre) renseignent non 

seulement sur les conditions d'approvisionnement des marches, mais aussi sur la 

r6mun6ration probable des op6rations de stockage. Josserand (1990) pr6sente une 

description concise de ces outils ou m6thodes d'analyse dont de bons exemples 

d'application concrete sont fournis par Demb61 et Steffen (1988) (voir figures 1 et 2 

en annexe). Ces trois types interd6pendants d'analyse des donn6es brutes ont 

produit des 

r6sultats fort utiles 6 la compr6hension que I'on a aujourd'hui des marches c~r6aliers 

au Mali et au S6n6gal et de 'effet de certaines politiques sur le fonctionnement et les 

performances de ces march6s. 

Premi~rement, il a t donn6 de constater qu'au Mali comme au S6n6gal, le 

faible pouvoir d'autofinancement combin6 6 I'acc~s trop restreint au cr6dit bancaire 

constituaient une contrainte majeure aux operations annuelles et V'investissement A 

long terme des commergants priv~s (Newman, Sow et NDoye, 1985; Demb6l6, Dion6 

et Staatz, 1986, Dion6, 1989a). Au Mali, cette information se concilie bien avec celle 

d'une concentration relativement 61ev6e du commerce de gros au niveau d'un faible 

nombre de grossistes.4 Le faible niveau de financement des commer(ants combin6 

6 l'instabilit6 des anticipations caus~e par les divers risques d'ur commerce aux 

multiples impond6rables (distribution d'aides alimentaires, interventions commerciales 

publiques, ambigu't6s relatives aux r~gles du jeu, etc.) sous-tendent, dans une large 
mesure, la prU6frence manifeste d'op6rations de courte dur6e 6 celles plus 6tal6es 

dans le temps (rotation rapide des stocks par exemple) qu'affichent les commergants 

de c6r6ales. 

Deuxi~mement, les analyses d'int6gration spatiale (correlations, indices de 

connexion et coefficients d'int(gration) ont montr6 qu'au Mali, par exemple, le march6 

c6r6alier national est mieux int.-,r6 le long de certains axes que d'autres et pour 

certains produits (mil et sorgho) que d'autres (maYs et riz) (Demb6l6 et Steffen, 1988; 

Barry, 1989; Dion6 1989a). Cette disparit6 dans le degr6 d'int6gration du march6 

c~r6alier national s'exp!ique tant par les diff6rences d'accessibilit6 des regions et zones 
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du pays que par des irr6gularit6s spatiales et temporelles de l'offre des c~r6ales. 

Troisifmement, les analyses de marges spatiales et temporelles des prix 
permettent de plus en plus, au Mali et au S6n~gal, de se rendre compte r~guli~rement 
des effets de certains facteurs sur le comportement et les performances 6 court et 
moyen termes des march6s c6r6aliers. Ces analyses ont, par exemple, montr6 
comment les interventions publiques de soutien des prix au producteurs par I'OPAM 
au Mali et le CSA au S6n6gal ont perturb6 le cycle saisonnier des prix au point de 
rendre nulles, voire n6gatives, les marges brutes sur stockage et ainsi inhiber toute 
incitation des commergants priv6s 6 mener des op6rations de stockage inter-saisonnier 
des c6r6ales traditionnelles en 1985/86 (Dion6 et Demb616, 1986; Dion6 et DembN16, 
1987; Ou6draogo et NDoye, 1986; NDoye et Ou6draogo, 1987). 

Enfin, se font jour des tendances vers des analyses plus globales prenant en 
compte les effets interactifs de facteurs de plusieurs ordres pour expliquer I'6volution 
des prix des c6r~ales. Ainsi, au S~n6gal, le BAME montrait comment (a) une 
distribution d'aides alimentaires faisait baisser le prix du mil entre Mars et Juin 1985 
et (b) les ventes de mil avaient sensiblement augment6 entre Avril et Juin 1986 sous 
les effets conjugu6s d'une production accrue de ce produit, une production (par 
cons6quent d'un revenu) m6diocre de I'arachide et une r6duction du credit semence 
et engrais d'arachide (Ou6draogo et NDoye, 1986). Le SIM au Mali, quant 6 lui, 
informe depuis son bulletin trimestriel No.3 (Janvier - Mars 1989) des effets combines 
sur P6volution des prix des c6r6ales, de facteurs vari6s tels que les programmes de 
cr6dit de campagne, le contr6le des exportations, le mode d'approvisionnement du 
stock national de s6curit6, l'introduction de petites d6cortiqueuses privies du paddy 
dans les zones rizicoles, etc.. 

Les exemples ci-dessus suffisent A illustrer la richesse de la gamme 
d'informations que peut g6n6rer, selon le niveau d'analyse ori il se place, un syst~me 
d'information sur les march6s c6r~aliers. Et comme l'ont not6 bien d'autres analystes, 
une diversit6 dans la nature et le degr6 d'analyse de l'information des march6s est 
indispensable pour rendre cette information utile A des cat6gories d'acteurs aux 
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preoccupations vari~es. Tandis qu'un producteur, un commergant ou un 

consommateur cherchant 6 savoir o6i effectuer ses toutes prochaines transactions 

pourrait 6ventuellement trouver son compte dans une information sur les niveaux de 

prix dans diff6rentes localit6s, le d6cideur qui s'adonne A une programmation de 

politiques et strat6gies sur une plus longue p6riode voudra certes plus de pr6cisions 

sur les facteurs essentiels (souvent variables instrumentales des politiques) qui 

expliquent I'6tat et les tendances du march6. Ceci nous ram6ne au besoin d'accorder 

une attention toute particulire aux capacit6s d'analyse des syst6rmes d'information sur 

les marches. 

III. NECESSITE D'UN PLAN D'ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITESD'ANALYSE EY DE DIFFUSION DE L'INFORMATION DES MARCHES 

Pour mieux saisir la port6e 6 long terme de l'information sur les march6s 

c6r~aliers au Sahel, il convient de se r~frer A une definition de la s6curit6 alimentaire 

en tant que "capacit6 d'un pays ou d'une r6gion d'assurer, & long terme, que son 

syst~me alimentaire procure &sa population toute enti~re un approvisionnement 

r6gulier, fiable et nutritionnellement ad6quat de nourriture" (Eicher et Staatz, 1987, 

p.216). Dans cette optique, l'information utile Ala s~curit6 alimentaire doit, 6 terme, 

porter Ala fois sur les deux c6t6s de I'Mquation de la s6curit6 alimentaire, 6 savoir sur 
les disponibilit~s (production int~rieure, stocks, apports ext6rieurs, etc.) et I'accessibilit6 

(Atravers la production, le march6 et divers mcanismes de transfert) des denr~es 

alimentaires (Rukuni et Eicher, 1985). Cette information doit 6galement rendre compte 

des dimensions transitoires (diminutions conjoncturelles de consommation) et 

chroniques (insuffisance persistante de revenu r6el pour assurer un r6gime alimentaire 

ad~quat) de l'ins6curit6 alimentaire. 

Pour 6tre utile aux d6cisions relatives &la s~curit6 alimentaire comprise dans le 

sens ci-dessus, l'information sur les march6s des principaux produits alimentaires doit 

tendre 6 8tre la plus complete possible, multiforme, rigoureusement analys~e A 

diff6rents degr6s suivant la cat6gorie d'acteurs vis~e et diffus6e &temps opportun sous 
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des formes adapt6es aux diff6rentes cibles. Ceci implique, tel que clairement expos6 
par Lalau-Keraly (1990), un effort considerable en vue d'une int6gration et une 
synth~se r6ellement syst6mique de I'information g6n~r6e par les diff6rents types de 
sous-syst~mes d'information en place et, par consequent, un effort prioritaire dans le 
but d'am6liorer sensiblement les capacit6s de collecte, de traitement et d'interpr6tation 
des donn6es et de diffusion de l'information que devraient 8tre appel6s A g6rer les 
syst~mes en d6veloppement dans la sous-region. Compte-tenu des ressources 
disponibles et des coOts d'une telle entreprise, un plan d'action r6aliste visant & 
renforcer les capacit6s autonomes des syst6mes d'information dans ces domaines 

devrait 	6tre: 

1. 	 congu dans une perspective de moyen terme (3 A5 ans), 
2. 	 graduel dans sa d6marche: proc6der par 6tapes cumulatives au lieu de 

vouloir trop embrasser d'embl~e au risque d'6touffer le syst~me et de 

compromettre son efficacit6 et sa viabilit6, 

3. 	 adopter une approche de produits joints qui vise, par une formation 
fonctionnelle sur mesure et une interaction soutenue entre fournisseurs 
et utilisateurs de I'information 6 1'6chelle nationale et r~gionale, 
I'am~lioration 6 la fois de la qualit6 des donn6es brutes, des capacit6s 
d'analyse et de diffusion de l'information sur les march6s. A ce titre, il 
importe d'accorder une attention m6thodologique particuli~re au lien 

entre les besoins d'information identifi6s, la nature des donn6es 6 
observer, les m6thodes de leur traitement, l'interpr6tation et la diffusion 
des r6sultats. 

4. 	 concert6 pour maximiser les synergies entre les apports de tous ceux 
qui interviennent pour renforcer les syst6mes d'information. 

Mise au point 6 travers les projets d'6tudes parain6s par I'Accord de 
Coop6ration entre I'USAID et Michigan State University sur la S~curit6 Alimentaire en 
Afrique, une telle approche fait d6j6 ses preuves au Mali, au S~n~gal et, plus 

PRISAS / DT 01-90 Page 	 9 



particulirement dans certains pays d'Afrique Australe (SADCC). Dans ce dernier cas, 

un solide r6seau de recherche sur la s6curit6 alimentaire regroupent d6j& les 

chercheurs des institutions nationales et leurs collaborateurs expatri6s de m~me que 

les d~cideurs des diff~rents pays et leurs partenaires au d~veloppement autour de 

programmes annuels concert6s de recherche dont les r6sultats sont 6chang6s et 

discut~s au cours de conf6rences annuelles regroupant les m8mes acteurs. 

Encourag6 par ce succ~s, le m~me Accord de Coop6ration a r6cemment 

entrepris d'appuyer, au niveau de I'Institut du Sahel, un programme similaire pour les 

pays du CILSS. Intitulb Programme R6gional de Renforcement Institutlonnel en 

Matire de Recherche sur la S~curit6 Alimentaire au Sahel (PRISAS), ce 
programme vise simultan~ment 6 renforcer la capacit6 institutionnelle de recherche, 

am~liorer la production et la diffusion des r6sultats de recherche et assurer une 

formation pratique des chercheurs en m6thodes am6lior6es de recherche. Sa mise 

en oeuvre suivra une d6marche interactive appliqu~e Ades thames prioritaires sur la 
s6curit6 alimentaire au Sahel. Le programme viendra en appui aux chercheurs 

sah6liens dans I'identification, I'Mlaboration et la gestion de projets d'6tudes 

sp6cifiques, par une contribution financi~re limit6e Ala r~alisation de certaines de ces 

6tudes, par la production et la diffusion de syntheses d'information scientifique 

pertinente aux politiques de s6curit6 alimentaire et par I'organisation d'ateliers de 

formation m6thodologique et de s6minaires d'6change d'information. 

Dans sa phase actuelle de d6marrage, le PRISAS entreprend des contacts avec 

les institutions et personnes impliqubes dans des 6tudes sur diff6rents aspects de la 

s6curit6 alimentaire au Sahel. Ces contacts visent essentiellement 6 mieux cerner, par 

rapport aux objectifs ci-dessus, la place optimale de la contribution compl6mentaire 

du programme A un effort conjugu6 pour le renforcement des capacit6s 

institutionnelles de collecte, d'analyse et d'interpr~tation de donn6es et de production 

et de diffusion d'une information scientifique et technique qui r6ponde mieux aux 

besoins r6els des diff6rents acteurs politiques et 6conomiques de I'espace sah6lien. 
Des reunions de concertation plus formelles sont pr6vues pour arr8ter un agenda 

d'actions et des modalit~s concretes d'intervention du programme qui, profitant du 
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present s~minaire, sollicite d'ores et d~j& les points de vue et suggestions de tous les 
partenaires dans I'effort collectif d'am~lioration de I'information scientifique 
indispensable AI'am~lioration des politiques et strategies de s~curit6 alimentaire dans 

les pays du CILSS. 
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NOTES
 

1. Coordonnateur du Programme R~gional de Renforcement Institutionnel en Mati~re 
de Recherches sur la S6curit Alimentaire au Sahel (PRISAS), Institut du Sahel, 
Bamako, Mali. Plac6 au sein de la Division Socio-Economie du D6partement de la 
Recherche sur le Milieu et I'Agriculture de I'Institut du Sahel, le PRISAS est un 
programme mis en oeuvre avec I'appui financier de I'Agence Am6ricaine pour le 
D6veloppement International (USAID) et la Collaboration Scientifique et Technique du 
D6partement d'Economie Agricole de Michigan State University (MSU). Le PRISAS 
vise essentiellement, dans son ex6cution A travers une participation int6grale des 
syst~mes nationaux de recherche des Etats sah6liens, les objectifs suivants: (1) 
renforcer la capacit6 interne de recherche sur les politiques de s6curit6 alimentaire, (2) 
am6liorer la production et la diffusion des r6sultats de cette recherche, (3) former les 
chercheurs sah6liens en m6thodes am6lior6es de recherche sur la s~curit6 alimentaire 
et (4) stimuler de nouvelles 6tudes sur les aspects vari6s de la s6curit6 alimentaire. 

Tout en remerciant I'Institut du Sahel, Michigan State University et I'USAID pour 
leur appui institutionnel, de m~me que ses coll~gues John M. Staatz et Michael T. 
Weber pour leurs commentaires et suggestions utiles & 1'6aboration de cette note, 
I'auteur assume seul la responsabilit6 des id6es ici exprimees qui ne refl6tent pas 
n6cessairement la position officielle d'une quelconque des institutions impliqu6es. 

2. Pour plus de d6tails sur ces 6changes dans les espaces c6r6aliers sous-r6gionaux 
en Afrique de I'Ouest, se r~f6rer 6 Egg (1989), Lambert et Egg (1989), Igu6 (1989), 
Igu6 et Harre (1989), NDoye, Ou6draogo et Goetz (1989). 

3. Weber et al. (1988) pr6sente une discussion d6taill6e de cette approche de 
produits conjoints en recherche. 

4. Mehta (1989) estime qu'6 Bamako, seulement 4 grossistes comptaient pour environ 
40% du volume global des ventes de c6r6ales effectu~es au cours des trois 
campagnes 1985/86 - 1987/88 par les quelque 50 grossistes de I'6chantillon de 
commergants du Projet d'Etude CESA - MSU - USAID. 
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Figure 1. Evolution Compar~e des Prix du Mil au Producteur, Grossiste et 
Consommateur 

Figure 2. Evolution Temporelle des Marges de Prix-Grossiste du Mil, Mopti 

Source: Demb6l et Steffen (1988, graphiques IIet IV). 
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