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Introduction
 

Julius Holt
 

Institut des D~sastres Internationaux, Londres W1M 3DE, Royaume-Uni
 

Les lecteurs du dernier numdro de Ddsastres (Volume 4, num~ro 1, 1980, pages 55 
65) sauroncqu'en 1978 il y a eu une famine au Za'r,. Peu d'autres s'en seront aperqu. 

C'est un 6vdnement qui s'est peu 6bruit4 puisqu'il n'a pas atteint les proportions 
auxquelles s'attend maintenant le public international des media Iorsqu'il s'agit de 
I'Afrique. Cependant, la s6cheresse Iocalis6e dans la plus petite region du Za'ire, le Bas-
Zaire, d6s la fin de 1977, a port6 un coup s6rieux aux habitants sur plusieurs plans. Tout 
d'abord cette s~cheresse a frapp6 la zone o6 la densitd de la population est la plus 6levde 
du pays, ensuite cette r6gion d'Afrique dtant g6n~ralement humide - bien que pouvant 
A l'occasion souffrir d'un manque de pluies - n'a pas, ces derni~res ann6es, r6v616 de 
pr6dispositions aux s6cheresses sdv~res qui semblent maintenant caract6riser beaucoup 
des terres plus arides d'Afrique. Finalement, le Bas-Zaire est le principal producteur 
de la nourriture ce base destinde h alimenter la toute proche capitale de Kinshasa oo 
vit 10% de la popuiation totale du pays. La sdchere~se a donc engendr6 des r6sultats 
d~sastreux sur un marchd d6j6 atteint par un des taux d'inflation les plus 6lev~s du 
monde. 

Le th~me de la conf(rence/table ronde 6tant celui de la famine en Afrique en g6n6ral, 
les organisateurs ont fait preuve d'une r6serve admirable en 6vitant de trop exposer leur 
cas particulier. Je n'ai pas commenc6 en citant cet dv6nement par simple respect pour 
nos g~n~reux et comp6tents h6tes du Za'ire, mais 6galement parce que je me suis trouv6 
parmi un groupe de participants qui avaient tous eu l'occasion d'oL-erver les effets de 
la s6cheiesse danis des lieux forts varies: dans la semi-aridit6 du Sahel, dans les 6tendues 
du Horn et de I'Afrique de I'Est, sur les bordures Est du massif montagneux d'Ethiopie 
et dans le d~sert du Kalahari. Le contraste dcologique 6conomique et social entre ces 

,endroi et le Zaire est important et la confrrence/table ronde a permis 6 ses partici
pants d'affiner leurs connaissances en ce qui concerne les aspects courants ainsi que les 
variantes de la p6nurie de nourriture, les mesures preventives contre la famine et les 
programmes d'aide lors d'une famine dans ces r6gions diff6rentes. 

La conference a eu lieu sous I'dgide du nouveau Centre d'Organisation de Nutrition 
du Za'ire (Nutrition Planning Centre) qui a W inaugur6 en 1978 et dont I'une des 
premi~res t~ches, fortuitement, a t6 de venir en aide aux -inistr6s de la famine. Le 

xv 



xvi Introduction 

centre est dirigd par le docteur Kabamba Nkamany, dgalement pr6sident de cette con
f6rence. L'Organisation d'Aide des Etats-Unis (USAID) afourni les investissements de 
base pour permettre lacr6ation de cc Centre (ainsi que les fonds n6cessaires h l'agence

ment de laconference 6 laquelle laF6d6iation Wunderman de New York a 6galement 
contribud) et a pe-mis au personnel expatri6 d'y prendra part, parmi eux le dr Robert 
R. Franklin, directeur adjoint repr6sentant lelin officiel existant avec lasection de 
Nutrition du Coll6ge Universitaire de Sant6 Publique et de M6decine Tropicale de 
Tulane en Louisiane (TUSPH & TM: Tulane University School of Public Health and 
Tropical Medicine). 

II n'est donc pas surprenant que plus d'un tiers des 40 participants de laconf6rence 
ait, en fait, 6t6 form6 des membres du personnel du Centre d'Organisation de Nutrition 
du Zaire, des membres du TUSPH & TM et des membres de I'USAID. De plus, leton 
am6ricain de laconf6rence a 6td plus encore renforc6 par lapr6sence des repr6sentants 
au Zaire de laLigue Am6ricaine des Volontaires pour laPaix (U.S. Peace Corps Volun
teers), de laCommission Pr6sidentielle Am6ricaine pour laFaim dans leMonde (Presi
dential Commission on World Hunger), du Service Am6ricain de laSant6 Publique (U.S. 
Public Health Department), du Bureau pour IaNourriture Internationale et le d6veloppe
ment Agricole d'Atlanta en Georgie (Bureau for International Food and Agricultural 
Development), du Centre International de laSant6 (International Center for Health 
Science) au Collge M6dical Maharry de Nashville dans leTennessee, du Service de 
Nutrition de 'Institut de Technologie du Massachusetts (MIT: Massachusetts Institute 
of Technology) et de laF6d6ration Wunderman. 

D'un autre c6t6, larepr6sentation Africaine a 6t6 d6cevante, marqu6e par l'absence 
des invit6s du Sahel et de l'Afrilue de !'Est. Le problume qui s'est pos6 au moins h un 
des repr6sentants du Sahel a 6t6 le suivant: leZaire avait ferm6 ses fronti6res pendant 
plusieurs jours 6 partir de NobI de mani6re 6 facilite un renouvdllement des billets de 
banclue au nom du contrdle de lamasse mon6taire et de ['inflation et lafronti6re avec 
leCongo- Brazzaville 6tait encore ferm6e. Heureusernent, les repr6sentants du Comit6 
de Secours et de R6organisation Ethiopien, ILMinist6re du Gouvernement Local et du 
Territoire de Botswana, lo Minist6re de laSant6 de Lesotho et un ou deux services 
gouvernementaux du Zaire 6taient pr6,,rnts pour guider I'assistance 6 large majorit6 
non-africaine au cours de certaines r6alit6s 6conomiques et politiques de I'Afrique. 

Mais Ia possibilit6 d'6changer nombre d'informations avec d'autres pays africains et de 
s'attaquer vigoureusement lIa barri6re Francophone/Anglophone nous a 6t0 d6ni6e. 
L'Organisation Alimentaireet Agricole des Etats-Unis (FAO: UN Food and Agricultural 
Organization) 6tait representee ainsi que p!isieurs associations volontaires: I'Arm6e du 
Salut (Zaire), Oxfam/Royaume-Uni (Za'ire), Le Comit6 de Secours International (Inter
national Rescue Committee), l'2.O.S. Assistance Internationale Inc. (France) et les 
inenmbies du projet d'aide m6dicale de l'H6pital Universitaire de St Pierre (Bruxelles) 
travaillani dans laprovince de Kivu, dans I'Est du Zaire. On n'a pu clue remarquer 
I'absence de repr6sentation des Services du Secours Catholique si I'on consid6re ler6le 
pr6ponddrant qu'ils ont jeue lors de lafamine du Bas-Za'ire. 

Les documents officiels et les ateliers-commissions qui se sont form6s ont pris trois 
th6mes de r6flexion principaux: Signes pr6monitoires et dispositions 6 prendre, mesures 
pr6ventives contre lafamine et Secours en cas de famine. 



Propositions et recommandations
 

Que ce soit A I'6chelle r~gionale ou nationale pratiquement tous les pays d'Afrique 
souffrent ou sont menac6s de famine. Dans la plupart des cas, ces famines sont le 
point culminant r~sultant d'un manque chronique dans le cycle nutritif de la majorit6 
de ces pays. Les raisons profondes de ces famines d'Afrique proviennent donc principale
ment des causes g~n6rales de p6nurie de nourriture parmi certaines couches de la 
population d'un pays donn6 et affectent ordinairement les foyers les plus pauvres 
de cette region. Les causes des famines peuvent 6tre examines en deux groupes: les 
causes naturelles et les facteurs humains. 

Les causes naturelles 

Les impairs du climat, y compris les carences de pluie et les inondations sont parmi 
ces causes principales. 

Les facteurs humains 

Les facteurs humains refl~tent le sous-d6veloppement chronique de nombre de pays 
africains exacerb6 par la distribution arbitraire des ressources et des plans de d~veloppe
ment avantageant certaines regions au detriment des autres au sein d'un mime pays. 
Les effets d'une pouss~e d~mographique accrue, les rn'thodes p~rim~es de cultiver la 
terre ainsi qu'une urbanisation rapide augmentent les risques de famines 6pisodiques 
parmi la population rurale d'un territoire. 

Les categories pauvres des zones urbanisdes sont de plus en plus menac~es par 
I'auqmentation des prix quand celle-ci n'est pas compens~e par une augmentation de 
salaire ad6quate. 

Le manque de stabilit6 politique et les conflits armds - frequents en Afrique 
perturbent les syst~mes de nourriture touchant plus particuli~rement les pauvres, les 
jeunes et les gens Sgs. L'atelier-commission sur les Mesures Pr6ventives contre la 
Famine en Afrique s'est tout particuli~rement inqui6t6 du fait que les causes principales 
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2 La famine en Afrique 

de lap6nurie de nourriture et de lafamine en Afrique ne semblaient en aucun cas 
s'att6nuer. Au coniraire, un nombre croissant de r6gions et de peuples semblent 6tre 
touch6s. II est probable qu'6 I'avenir cela se reproduise d'une mani~re aussi sdrieuse 
et aussi fr6quente jusqu'" cc quo leniveau de vio des groupes les plus concern6s - que 
co soit en milieu rural ou urbain - s'am6liore et se stabilise. 

La Commission tient 6 insister do nouveau sur les d6clarations d~j6 prononc6es
lors de r~unions r6gionales et internationales et A recommander que quelques sujets
dominants soient tout particuli6rement considtr6s. La premiere partie de co rapport
consiste 6 d(terminer les questions sp6cifiques qui permettront de fournir des indica
tions do base pour do futures discussions ou activit6s, ces questions reposant sur les 
exp6riences compar6es par les participants do laCommission originaires de pays 
d'Afrique. 

PREMIERE PARTIE 

1. 	 Le Groupe de Travail tient Aattirer I'attention sur les efforts internationaux
 
visant Aproscrire I'usage do lanourriture en tant qu' "arme" militaire et politique
 
et les approuve fortement. De telles interdictions quant I'usage do lanourriture
 
sont stipul~es clans los propositions et conventions appiopri6es des Nations
 
Unios, de laCroix Rouge Internationale et dans d'autres propositions et conven
tions officielles internationales. La conf6rence sugg6re que les gouvernements
africains et los principaux donateurs et producteurs de nourriture consid6rent 
lapertinence actuelle de ces propositions et conventions. 

2. 	 En co qui concerne lesprohl6mes d'aide on cas de famine, particuli6rement dans 
les r6qions o6 r6igne I'instabilit6 politique, lalutte civile et lesconflits arm6s, la 
Commission recommande aux gouvernements africains et ilI'Organisation de 
I'Unit6 Africaine qu'une affiliation r6gionale du Comit6 International de la 
Croix Rouge soit 6tablie , savoir une Croix Rouge Africaine. De plus, laCom
mission recommande quo I'on donne i'ilaCroix Rouge Africaine tous lespouvoirs 
et lesoutien dont ello aura hosoin de fai;on it cc qu'elle puisse operer en tant qu' 
agence principale pour tolls cas d'urgence et 6ventualit~is d esecours en Afrique. 

3. 	 La Commission reconnait 1'existence et I'importance d'un Comit6 Interminist6riel 
pour 	 laS(.cheresse! au sein do I'Organisation pour I'Unit6 Africaine (OAU). II a 
galemerIt (11.sugg('rn, orqanisme soit renforc devienne une v6r itableClue cet o:t 

rn6thoce do communication et de collaboration entre lespays d'AfricLue. 

4. 	 La Commission recommanle clu'Ln (o! SVS repr6sentants fasse on expos6 do ses 
conclusions le (iFred Sai (ILProgramme sur I;iFaim dans leMonde ii I'Uiniver
sit(! des Nations Unies - et qu'il l pr6sente au SuIs-Comite ACC des Nations-
Unies pour laNurtrition o''ilp(titionnera poIr obtenir c(s fonds do mani're 6 
illstaUirLr Ull S;crtariat Africain do It Nouriture et do ita Nutrition compos6 
de 0 memlries. La Coormissiorn a istclue lIanajor it.des memhres du Secrr;tariat 
dhvrait 6tre ahicaine. Le hut do ce Secr(:tariat serait (l'aider i) sensibiliser les 
gouvrriemenls alricains cluant au caractore imm6cliat et imprnieux de 1'6tat rde 
Cr iso ole nourritore el auIx n.cessaire de prendre(lartlt mnesores cor1crI:tes qIJ'iI V:st 
pouL so pr'parei i laire face iicette situation. Le Secr(tariat pourLaity parvenir 
crnLtilisarIt les mthioClUs (ont les grands traits sont expos6s cidessous: 



3 Propositions et Recommandations 

- En travaillant en liaison 6troite avec les gouvernements africains de fagon A 
les aider 6 d6velopper leur capacit6 d'int6rdt pour le manque aigu ou chronique 
de nourriture; 

- En collaborant au travail des organisations de volontaires en cas d'urgence de 
mani~re 6 faciliter leur role dans lamise en pratique des programmes de 
secours; 

- En aidant le d6veloppement de centres de personnel sp~cialis6 dans I'6valuation 
cfs besoins nutritifs, dans I'organisation et lamise en place de programmes 
de secours et dans le domaine des pr~visions 6 long terme pour lapr6vention 
de lafamine. 

Peut-6tre laCommission de laFAO sur laNourriture et laNutrition en Afrique 
pourrait-elle 6tre raffermie et son Secr6tariat renforc6 grace ? des fonds appropri6s et 
un personnel lui permettantdejouer un role sp6cifique dans laprevention de lafamine, 
le programme de nourriture et de nutrition et les activit~s li6es aux pr6visions, en 
particulier celles qui sont assocides h lap6nurie chronique de nourriture en zone 
africaine. 

DEUXIEME PARTIE 

Sujets proposes pour un examen plus approfondi et pour d'6ventuelles commissions 
d'6tude. 

1. Pr~vision de lafamine et syst~me d'alerte rapide 

- Cr6ation d'une m~thodologie visant A 6tablir un syst~me d'alerte efficace qui 
pourrait tre utile aux gouvernements nationaux. Persuader tous les gouverne
ments qui n'en font pas entore partie de se joindre au syst~me d'lnformations 
Globales et d'Alerte Rapide de laNourriture et de I'Agriculture de laFAO. 
De plus, convaincre tous les pays d'Afrique en voie de d6veloppement 
d'instaurer ou d'am~liorer, si n~cessaire, leur syst~me national d'alerte rapide 
et persuader les donateurs bilat6raux et multilat6raux d'aider ces pays-I6, 
cet .gaid. 

D6veloppement des connaissances nationales sur les caract6ristiques du 
syst;me le nourriture, des zones et groupes sociaux vuln~rables ainsi que des 
dynamiques de toute pTnurie de nourriture. 

- Etablissernent de systi':mes de contr6le, et de surveillance au niveau national 
assimilant lesmr(.thodes et l'exptrience traditionnelle entrainant aussi une 
collaboration intorminist6iielle nationale. 

- Rentorcement des voics de communication entre los syst;mes d'information 
et CIAuX iT(jissant au syst'ne d'ahor te contre lafamine. 

2. Dispositions 6 prendre i'jI'avance 

-- Identification des plans nationaux et des responsables. 

Mise en place d'un plan de contingence 
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- fonds,
 
- formation du personnel,
 
- problmes de logistique,
 
- fonctionnement,
 
- responsabilit6s g6n~rales,
 
- responsabilit~s au sein de l'institution,
 
- transport et communications.
 

- Reserves alimentaires de scurit6 et tacticues de stockage au niveau central, 
regional et au niveau local ainsi que d6finition des cat6gories pour les impor
tations de secours. 

3. Operations de secours 

-	 Coordination gouvernementale et administration 
- initiatives gouvernementales envers les associations bienfaitrices,
 
- d~finition des cas ayant priorit6,
 
- mobilisation des ressources nationales,
 
- coordination des institutions nationales,
 
- mobilisation et 6ducation au niveau de la population,
 
- bonne r6partition des dons,
 
- agencement des activit6s bienfaitrices,
 

-	 Contr6le et 6valuation
 
- Al'usage de I'administration des dons de secours,
 
- pour mettre fin aux operations de secours,
 
- pour les mesures preventives A long terme.
 

4. Strategies anti-famine visant 6 favoriser le d~veloppement 

- Les cas de famine surviennent g~rl'alement ou sont accentu6s 6 cause du 
sous-d6veloppement. 

- Les endroits touches par la famine sont presque toujours ceux qui souffrent 
d'une insuffisance chronique de nourriture et d'instabilit6 politique. 

- Par consequent toute operation de secours contre la famine devrait servir 
d'occasion pour mettre sur pied un programme plus g6n6ral de d~veloppe
ment dans la r~gion touch~e en insistant particuli~rement sur I'am~lioration 
du syst~me de ravitaillement. 

- Ce programme devrait 8tre mis en place tout de suite apr~s les operations de 
secours suivant une 6valuation g6n6rale des conditions de base et devrait, si 
n~cessaire, 6tre soutenu par les associations bienfaitrices au moins pour les 
probl~mes imm6diats. 

-	 Ce programme devrait faire partie de la strat6gie g6n~rale pour le d~veloppe
ment national. 

C'est apr~s des discussions en petits groupes de travail que nous en sommes venus a 
ces Propositions/Recommandations qui tournent autour des sujets pr6sent6s dans les 
textes suivants. 



Propositions et Recommandations 

Ces textes, pr~sentds par I'auteur, ont t6 rduits ou r6sum6s par I'6diteur de telle 
fa~on que le message essentiel en soit pr6serv6 dans es intentions d'origine, son propre 
point de vue etc. Nous avons ronsultO chaque auteur et lui avons donn6 la possibilit6 
de verifier ou de modifi1r Ie degr6 d'exactitude de sa "d~claration". 

Voici ce qu'il en a rsult6. 



Description d'un syst me alimentaire 
typique 

Roger Hay 

Un systbme d'approvisionnement alimentaire se d6finit par cet ensemble de facteurs 
qui d6termine la production, la distribution et la consommation ininterrompues de la 
nourriture destin~e aux besoins d'un groupe social donn6. Le syst6me d'approvisionne
ment alimentaire ne forme qu'une partie de la perspective 6cologique. L'autre partie, 
c'est la soci6t6 humaine qui agit sur ce syst6me. Partout o6 I'int~raction de la soci6td a 
pu causer des modifications ce syst~me se trouvent les risques d'erreur. 

Le concept d'un syst~me d'approvisionnement alimentaire ne peut qu'attirer notre 
attention sur les causes d'insuffisance de nourriture, la d~t~rioration du syst~me et 
ses points faibles. Si I'on fait un retour en arri~ie, on ne peut que s'apercevoir des 
marques d'intervention humaine. II est possible, grace aux connaissances actuelles de la 
dynamique des syst~mes alimentaires, de pr6dire I'ampleur de la p6nurie d'apr6s les 
observations des causes de ces interactions n~fastes. Ce sont ces possibilit~s de pr6
vision qui offrent le plus d'espoir et qui permettent de penser qu'il sera possible - A 
I'aide de plans rationnels - de venir A bout des famines plut6t que de se contenter 
d'en soulager les effets. 

Le concept d'un syst~me d'approvisionnement alimentaire permet de d6terminer les 
particularit~s et caractdristiques que I'on retrouve dans la faqon dont ce genre de 
syst~me fonctionne. Chaque syst~me d'alimentation semble avoir sa propre capacit6 
de r6sistance en ce qui concerne la notion de changement. Certains sont si fragiles que 
la moindre irr6gularit6 de climat tend A les d6truire. D'autres poss6dent une stabilit6 
naturelle considerable. D'autres encore semblent pouvoir r~sister au choc 6prouvant 
d'un accroissement de la population. Ceci est important lors d'une famine o6 des 
ph6nombnes de migration ont souvent lieu et ob ]a population tend, d'une mani~re 
inhabituelle 6 compter sur un syst~me alimentaire qui n'est pas le sien. 

Pendant le droulement d'une p~nurie de nourriture, la relation qui existe entre les 
divers 6lments d'un syst~me d'approvisionnement alimentaire ne sont pas n6cessaire
ment rigides. Toutes les communautds ont mis au point des processus pour contrer les 
effets de I'insuffisance de nourriture. Dans une dconomie alimentaire bas~e sur I'6levage, 
le climat d6termine I'dtat des p~turages et des r6serves d'eau pour la production 
animale. Traditiunnellement, lors des anndes difficiles, la d~t6rioration de I'6tat des 
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7 Description d'un syst~me alimentaire typique 

piturages peut-5tre contrecarr6e par la transhumance des gens et du btail durant la 
saison s6cho. Des moyens vari6s consistant partager los ressources avec d'3utres clans 
pastoraux, peuvent permettre d'amenuiser les effets cl'une perte plus s6rieuse d'animaux. 
On a pu obServer qLr'il existait un nombre plus important de processus de r6sistance 
parmi les socitS qui d6pendent de l'6levage que parmi colles qu: rl,'neldent des 
rtcoltes. D'un autle ct1, la dynamique de redressement 6conomique penche en 
faveur de l'agriculture bas~e sur les rr coltes pour la raison suivante: si la r6colte est 
bonne, le r6tablissement duI syst~me alimentaire peut se r(aliser en uine saison. 

Le concept d'un syst(me d'approvisionnement alimentaire nous permet de d6ve
lopper une technique nous donnant la possibilit6 de voir comment l'ensemble des 
facteurs se comporte et r~agit aux fluctuations de l',6cologie. G6n6ralement, chaque 
systrme possde une rsistance natur :. tout changement. Ce m6canisne de d6fense 
vaie d'un systL-me alimentaire ii !'autre. Lors do la d6gradation du syst~me, la premiere 
situation critique que l'on atteint est cello o6 le syst~me d'approvisionnement alimen
taire se trouve isoi6 du reste de l'6conomie g~n6rale de l'endroit. La seconde situation 
critique que l'on atteint est celle o6i les m6canismes de rrsistance naturelle commencent 

se d6sint6grer. Ceci peut se produire d'une mani~re progressive, par exemple dans Line 
communaut6 d6pendant de l'6levage ou bien d'une manire rapide comme dans une 
communaut6 baste sur les r6coltes jusqu'6 ce que, finalement, l'on atteigne 'effondre 
ment dI systme apr s une longue p6riode de d~s6quilibre et de d6tdriorationi. 

Gdn(raldmerit parlant, il existe deux types de famines mais qui se produisent 
g6nralement do pair. Le premier provient d'une r6duction de la production de nour
riture risquant ainsi d'entrainer une penurie. La communaut6 qui vit sur ses propres 
ressources est donc frappe par cette p6nurie. Le second type - celui qui touche les 
foyers d6pendant normalement du march6 pour leur consommation - est li h la 
r6duction relative dI contrble de l'approvisionnement alimentaire disponible ou h la 
ddvaiuation au niveau de la valeur d'6change des produits. 

Les doux ph6norrines peuvent so pr6senter conjointement, tel a 6t& le cas lors de la 
famine sHIrvenue (lans la r~gion du Ogaden en Ethiopie et en Somalie. La s6cheresse 
avait d6cim6 les troupeaux cc qui a occasionn6 une p.nurie g~n~rale dans l'approvi
sionnement de la nourriture. Cola a 6galement entrain6 la d~valuation au niveau de la 
valeur d'6change des produits chez les 6leveurs. Ceux-ci ont dCrfaire face i une hausse 
considerable du prix du grain et i une baisse instantan6e de la valeur d'6change de leurs 
animaux. Les riches ont maintenu une lourde demande sur la nourriture contribuant 

Line prix pauvres,u hausse suppl6mentaire des et contraignant les les dleveurs, h 
renoncer compltement au march6, 

L'A. ) 



L'importance des deserts en Afrique 

Fred Sai 

Ce sont des causes naturelles et des facteurs humains qui ont caus6 I'expansion du 
d6sert dans le Sahara Occidental et dans le Soudan. A moins que l'on ne prenne des 
mesures sdrieuses pour enrayer I'avance du d6sert, ce ph6nom~ne ne fera qu'intensifier 
les risques de famine dans nombre de r6gions d'Afrique. L'accroissement de la popula
tion humaine et animale, les m6thodes de culture et le manque de renouvellement du 
sol sont autant de facteurs contribuant AI'avance du d6sert. 

Beaucoup de zones rurales perdent leur main-d'oeuvre Acause de I'urbanisation, 
celle-ci entraine 6galement le manque d'initiative et d'effort n6cessaires aux activit6s 
locales d'ordre 6conomique et agricole. Les gens ne sont plus capables de se suffire A 
eux-m~me en ce qui concerne la nourriture et deviennent d6pendant des march6s des 
villes. La pauvret6 augmente dans les villes alors que les prix alimentaires montent et 
sont disproportionn6s par rapport aux salaires. Les gens remplacent les nourritures 
traditionnelles pr~f6rant celles qui sont d'ordre plus pratique bien que souvent moins 
nourrissantes. Ces "remplacements" ne sont pas toujours faciles 6 trouver et les prix de 
la nourriture ordinaire sont inabordables. Ceci forcant de fait la population pauvie des 
villes 6 renoncer au march6. C'est sur ce secteur du march6 que p6se la menace d'une 
"famine urbaine d6guis~e". De plus, la pression due 6 I'accroissement de la population 
et au d6garnissement ces terres font que la production agricole deviont insuffisante 
faca 6 la demande et le restera 6 moins qu'une op6ration r6paratrice ne soit immediate
mont mise en cours. 
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Le systeme alimentaire du Bas Zaire 

Kabamba Nkamany 

II faut parler du r6le du Centre d'Organisation da Nutrition pendant las~cheresse et 
lafamine au Zaire. Les r6sultats des sondages sur lanutrition ont montr6 que parmi les 
causes majeures de lafamine se trouvaient las6cheresse et les maladies des cultures. De 
novembre 1977 Aoctobre 1978 une grave s6cheresse dans le Bas-Za'ire a entrain6 une 
chute de 60% dans laproduction alimentaire. De plus, l'infestation des cultures vivri6res 
par le virus de lamosaique du tabac n'a fait que diminuer les ressources alimentaires 
provenant des r~coltes. 

Les causes profondes de lafamine d6coulaient de probl6mes 6 long terme tels que la 
malnutrition chronique aggrav~e par lavague de r6fugi6s et par une forte poussde d6mo
graphique naturelle s'ajoutant Aune r6gion d6jA fortement peupl~e. L'inflation a rendu 
les prix de lanourriture inabordables et les gens se sont tournds vers des produits de 
remplacement ce qui les a conduits Adtre encore plus d~pendants du march6. De plus, 
lesecteur de I'6nergie a, lui aussi, 6t touch6 par I'inflation faisant ainsi monter le coot 
de ladistribution et entrainant une hausse suppl~mentaire des prix de la nourriture. 

Sans Syst~me d'Alerte Rapide pour prddire lacatastrophe, la famine a t d6couverte 
trop tard pour que l'on puisse prendre des mesures protectrices. Le contr6le du niveau 
des eaux de pluie aurait permis de d6celer qu'une s~cheresse 6tait imminente et qu'une 
famine en r~sulterait. De plus, si I'on avait v6rifi6 le produit des r~coltes on aurait 
d'autant plus facilement pu pr~dire qu'un d~sastre imm~diat se pr6parait. Les syst~mes 
de pr6vision par satellite n'ont pu d~celer ce flau car ilsne sont pas con~us pour cet 
usage. Les syst~mes de prevision par satellite sont faits pour contrbler les variations de 
conditions climatiques. 

La m~thode dont on s'est servi pour 6valuer I'dtat de nutrition de lapopulation a 
60 mise au point par le CDC en Atlanta. Cette m6thode permet d'6valuer lasituation 
d'une mani~re tr~s rapide et tr~s comp6tente en utilisant des proc~d~s d'6valuation 
standardisds. Au Zafre, le Centre d'Organisation de Nutrition ainsi que des 6quipes 
d'6valuation de Nutrition de Tulane et du CDC ont r6ussi 6 mettre un programme sur 
pied en un peu plus d'un mois. Un des traits particuliers de ce programme est qu'il 
repr~sente une 6valuation de plusieurs sections. Les r6sultats montrent que 17,3% des 
enfants d'6ge scolaire seulement ont atteint 80% de la courbe standard de leur poids 

9 



10 La famine en Afrique 

par rapport 6 lour hauteur. La limite de 80% est fixde comme dtant le seuil de la sous
alimentation aigub lorsriu'il s'agit de d6finir I'ttat de nutrition. Le pourcentage 
d'oed6rnes remarqbn.s a Ogalement dnontre la pr(sence de kwashiorkor. II est possible 
que la relation poids/hautour sous-estime 1'6tat de nutrition des enfants atteints de 
kwashiorkor puisque le liquide s6rCLIX pout ajouter jusqu' i 10% al poids de I'enfant. 
Le docteur Vernon Bailey -- Conseillor R6gional de la Nutrition pour V!HO h Brazza
ville - a donr recornmand6 que I'on additionne le nombre de ces enfants souffrant 
d'oed('m s au nombre de ceux qui nont pas atteint les 80% de la courbe poids/hauteur 
de facon i 6valuer plus exactement I'61tendue de la sous-alimentation. 

Les informations corroboratives quant aux r6centes hospitalisations ont 6t6 utiles 
pour confime I'COtat do famine. On a pi remalrluer quo la cause r'un nornbre croissant 
CI'ospi tatisations Otait due l une grave et 6vidente sous-alimentation. Cola signifiait 
(donc une v(ritable "'6pidhmie" de sous-alimentation. La sous-alimentation chroni
que, latente dlepuis longtemps, 6tait la cause profonde de cette crise si aigui de 
matnutlition. 

Au dh'but de Ia fam;ne on a rapidement pu prouver 1'6tat de malnutrition, p- irtant, 
los Secours ont ut, longs ii venir. It fallait que ce soit les services officiels go verne
mentaIx qui fassent une dernande d'aide. Co procede qui consiste a passer par e canal 
hureaucratique pout devenir improductif si I'on gaspille un temps pr~cieux 6 attendre 
un ravitailhrnent de secours. Hlureusernent, au Zaire, les semences sont arriv6es 6 
temps polr la moisson suivarilte, rie facon ii survenir aux bosoins de la population 
pendant ]a saison. 

L'.at (it! malnutrition .tait presque enti~irement (10 au manque de protines et de 
calories; on na signal6 aucun manque inhabituel de vitamines ou do min6raux. Bien 
que certaines maladies infectieuses inhabituelhls aient 6t6 signalkes (cholra, typhoide, 
schistosomiase) elles n'ont pas atteint des proportions suffisantes pour justifier 
l'application de mesures m&l,,:jles d'urgence. Nous avons trouv6 que l'importante 
)opulation sous-aliment6e relevant do la pdiatrie n'tait pas immunis6e contre la 
rougeole Cc qui a pos6 le probl6me aigu d'un accroissement du taux de mortalit6 h 
cause die ctte maladie courante. II a 6t6 recomrnani6 clue l'on organise une v~ri table 
campagne (i vaccination contre cetto maladie au taux te mortalit(.1 ;lev6, si uie 
6pid6mie devait se declancher. 

(Ouclques-uns des participants n'6tant pas familiaris6s avec la methodologie abbr6vi6e 
de sondage du CDC. Nous avons donc prr~par le rsujme suivant i lour intention.) 

Evaluation simplifi6e et sur le terrain de I'6tat de nutrition 

La m6thodologie (IL CDC est un systrme simplifi6 pour i;valuer 1'6tat de malnutri
tion. Les traits particulin s (ht0cotto mtthodologie sont les procrlc3 employs rour 
sWlectionnier la population a (otudier et les m6thodes reposant sur un noyau minin i rr, 
d'6hments indicateurs de hase d(o I'etat de nutrition. La mdthodologie repose su, ,es 
param':tros souivants: donni(tes de base do l'identification, donn(es d6mographir, es et 
socio-6conomiques, mensurations du corps, hauteur, poids, tour du bras, 6paisseur des 
bourrelets rI (laisse, examen cliniqu: en cas l'oedtimes et d'autres signes de ce genre, 
estimations en laboratoire de I'lnoglobine, (e l'h6matocrite, du plasma sbrique et de 
la composition de l'urine. Nous avons fait tout particuli6rement attention au choix 
d'un 6chantillon optesentatif des enfants l'jge pr6-scolaire. La population est 6gale en 
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nombre pour hus de,ix sexes de faqon i faciliter les analyses statistiques des donnes. 
Le )ut ie lamc1thode cieSofldage est de prodoire des informations utiles repr6sentant 
les prohl6mes de nutrition les plus s6vcres et es plus rupandus parmi les jetines enfants 
des pays en voie de dv6wloppernent et de fournir uie base solidce i'partir de laqLielle on 
petit mettre sur pied Lill plan cier6tablissement. 

Cornmentaires des docteurs Flay et Carter 

Les avantages des 6tudes anthropomCltriques, bien qu'extrr-rnement utiles, ont 
tendance a ttre sur-estim6s. On peut se dernander si on sondage limit6 aux enfants 
d'age pri,.scolaire peut vrairnent repr6senter ce qui ce passe au niveau de lapopulation 
gyn6rale compos',e d'enfants plus ,tgis, d'adolescents, d'hommes et de femmes adultes, 
de femmes enceintes et d gens g6s. 

On ne peut pas non plus dire rue l'anthroporn'trie pr6voit aussi bien laiamine clue 
lefont ues616mlets indicateirsdo clirnat, du niveau d'eau des pluies e tie latemp6rature, 
du l'I'tat paturages des conditions d'ensemble pays que dedes et do ainsi ceux la 
qualit6t de l'eau, des rtserves d'eau, des poLircentages d'6vaporation et des taux ie 

migration et ceux indittuant larluantit possible d'animaux dI'lvage par foyer. 
Si I'on vet identifier legroupe qui risquC d'6tre leplus touchi6 par lafamine ilfaut 

identifier les plus ditpourvus parmi lapopulation pauvre en se ritfirant aux indices de 
pauvrit, aux taux dcemor, ;Iit6 infantile et de mortalit6 chez lev femmes e~lceintes, au 
poids ,t la naissance, etc. 



Le systbme alimentaire de Lesotho 

Pascal Ngakane 

Le syst~me alimentaire de Lesotho est compos6 d'un ensemble de facteurs 6cono
miques et d'environnement reposant sur I'importation de nourriture. Mme A plein 
rendement, la production nationale de nourriture ne peut survenir - au niveau des 
calories - qu'aux besoins de 30% de [a population. De plus, 41,3% de la main d'oeuvre 
disponible travaille en Ripublique Sud Africaine. Le march6 d6pend donc des achats 
effectu6s avec I'argent gagn6 dans les champs et les mines d'Afrique du Sud. 

Les conditions climatiques instables dont souffre Lesotho ont certainement 60 la 
cause pr6pond6rante de la famine. Des s6cheresses consid6rables et un temps inhabituel 
pour la saison peuvent d6sorganiser la production de grains et de legumes. IIest indispens
able d'am6liorui le standard des m6thodes de cultures dans cette region si I'on veut que 
le pays puisse se suffire Alui-m6me. 

La pluralit6 dc ces facteurs entraine des pt~nut ies de nourriture de courte dur6e. Ces 
p6nuries durent pendant deux ou trois mois 6 la fois. L'6tat de nutrition de la popula
tion n'a pas chang6 de mani6re significative au cours de ces p6nuries temporaires. 

I1existe Line menace constante venant d'Afrique du Sud quant au retrait possible 
de la nourriture et de ]a main d'oeuvre. In6vitablement cela provoquerait une situation 
de crise au niveau de la nourriture. L'un des buts du Gouvernements d Lesotho est de 
faire en sorte que le pays puisse se suffire lui-m6me en produisant sa propre nourriture 
de base et qu'il ne d6pende plus autant des importations provenant de la R6publique 
d'Afrique du Sud. Les programmes mis au point par le Conseil pour la Nourriture et la 
Nutrition de Lesotho (Lesotho Food and Nutrition Council) et par les Commissions 
interminist6rielles visent 6 atteindre ce but. 

L'une des activit6s dont le Minist6re de la Sant est responsable est le programme 
de surveillance de la nutrition d'apr6s le CDC. L'objectif principal de ce programme est 
de surveiller d'une mani~re constdnte I'6tat de nutrition et les modifications de cet 6tat 
chez les enfants de moins de cinq ans. La m6thode est la suivante: il s'agit d'utiliser des 
param6tres anthropom6triques qui sont simples h d6terminer et 56valuer. Ces renseigne
ments seront utilis~s dans le but d'initier et de d6velopper des programmes appropries 

une action rectificatrice au niveau des villages, des r6gions et au niveau national. 
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Le systeme alimentaire de Botswana 

Bathusi Dintwa 

II faut compter avec le probl~me du desert et celui des s~cheresses qui se r~p~tent 
au Botswana. Une s6cheresse suffit 6 6liminer pratiquement toute la production des 
r~coltes. L'61evage est beaucoup plus resistant sauf si le manque de pluies dure pendant 
plusieurs ann6es cons~cutives. 

Pendant les bonnes ann~es, les fermiers produisent assez de nourriture pour durer 
de six 6 neuf mois pendant la saison suivante. Lors d'une s6cheresse cette r6serve est 
61imin~e. Au Botswana, ob il y a davantage d'animaux que d'habitants, se pose le 
problme de faire paitre ce b~tail si nombreux autour des points d'eau pendant une 
s6cheresse; les pertes de b6tail peuvent atteindre 80%. L'ann6e 1979 a 6td une des pires 
6 cause du manque de pluies. 

Parmi les probl6rnes majeurs du Botswana quelques-uns relvent des mauvaises 
conditions de transpoat et de communication. La distribution de nourriture se fait par 
vnie maritimp via l'Afriqu# (ILISud puis par chemin de fer jusqu'au Botswana. Restent 
les problinmes de transport de cette nourriture jusqu'aux villages et finalement jusqu'aux 
individus eux-mEres. Les indigdnes posent un problme particulier la distribution de 
la nourriture. 

Le contr6le cle la nutrition s'effectue d'une manire continue au Botswana depuis la 
mise en service, en janvier 1978, d'une Section De Nutrition au Minist6re de la Sant6. 
Le procd6 (lui consiste .h utiliser la courbe poids/hauteur chez les enfants d'5ge prd
scolaire est en pratique courante dans les cliniclues au nom du contrble de I'dtat de 
nutrition. 

Commentaires du Dr Carter: 

On note une cessation de la menstruation et de l'ovulation ainsi qu'une perte de 
poids chez les femies Kung de I'Afrique du Sud toute voisine lorsqu',lles partent 
chasser et faire des rdserves pendant 6 mois d'affil6e, Iorsque la nourriture est rare et 
Iorsqu' elles sont particulidrement actives physiquement. Elles recouvrent ces fonctions 
physiologiques Iorsque la nourriture nest plus rare. Par consequent, beaucoup de b~b6s 
naissent ]Iamdme 6poque tous les ans. 
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Le cas d'6tude 6thiopien 

Aklilu Mewaee 

La famine peut se d6finir comme dtant le r~sultat d'une situation o6 la nourriture 
existe en quantit6 insuffisante ou bien est inaccessible A la population pauvre. Les 
famines qui se sont d6roul6es en Ethiopie sont dues en grande partie 6 I'absence de 
tout syst~me d'alerte. EIllrs n'ont, par consequent, 6t0 d6couvertes que beaucoup trop 
tard pour qu'on puisse y rem6dier. II s'est donc av~r6 que les plans officiels prdvus pour 
palier au manque de nourriture n'6taient pas , la hauteur de la situation et c'est ainsi 
que la Commission de Secours Pt de Rtablissement a t6 fonde. Les Syst~mes de 
Surveiklance de la nourriture et di la Nutrition ainsi que las Programmes de Disposi
tions aprendre en cas de DMsastre functionnent au sein de cette Commission. 

Ces syst~mes consistent contr-ler la production, la distribution et la consomma
tion de la nourriture de fapon ider.tifier les endroits qui manquent de vivres et ceux 
o6 ils abondent. L'6tat de nutt ition d la population sera 6galement v6rifi6 de mani~re 
Saider les responsablus 5 piendre des resui es Idpides. Les secuurs en cas de fI1au, qui 

font partie de ces systdmes, viseront ,i aiteindre un degrd plus 6lev6 d'ind6pendance 
plutbt qu'a se contenter de restaurer la situation d'avant la catastrophe. Ce genre de 
secours atteint la population avant le commencement de la famine, lorsque les gens 
sont particulierement vuln~rables et Iorsque les secours sont 6 bon march6. 

Les 6quipes de surveillance de la nutrition entreprennent des expeditions de recon
naissance sur le terrain. Quand elles d6couvrent une situation grave, elles entrent en 
contact radio avec la Commission pour que I'on prenne des mesures rapides pendant 
qu'elles-m~mes restent sur le terrain. 

Lorsqu'il s'agit d'une p~nurie de nourriture touchant un syst~me bas6 sur les 
r~coltes, les secours doiveriL 6tre rapides car la situation n'a gu~re de possibilit~s de 
s'am6liorer avant la prochaine moisson. Les semences sont indispensables au syst~me 
bas6 sur les cultures vivri~res. 

Les p6nuries de nourriture affectant les syst~mes bas6s sur I'6levage sont moins 
brutales que celles qui affectent les syst~mes bas6s sur les cultures vivri~res mais il est 
beaucoup plus difficile d'y rem,dier. En g~n~ral, ces p~nuries ont lieu dans de vastes 
r6gions disposant de pauvres moyens de communications. La distribution s'av~re 
chore et difficile. Si I'on identifie asset. tt les 616ments indicateurs du fl6au, un 
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approvisionnement or, grain - des prix controls - permet aux 6leveurs de ne pas 
vendre trop d'animaux pour achoter du grain, risquant ainsi do faire tomber les prix 
des animaux sur le march6. 

Lorscqu'il s'agit d'uno p~nurie croissante, une des tactiques possibles do stockage 
consiste 6tablir trois sortes do r~serves cle nourriture placdes aux points strat~giques 
du pays. Une R6serve de Sdcurit6 Nationale sera clestinde 6 fournir une aide rapide aux 

p('nuries se d6clanchant au sein des syst~mes bases sur les cultures vivri~res. 
Cette reserve est une r6serve do premiers secours et devrait tre maintenue un bon 

niveau grace au surplus national de la production domestique ou grce , des sources 
exterieutes. Une reserve anti-famine h des fins commerciales doit btre limit~e A ceux 
qui dependent du march6 pour leur approvisionnement. Si le grain manque sur le 
march6 de l'6levage, la reserve commerciale doit leur servir de stock de secours. Cette 
r~serve doit 6galement 6tre maintenue grace au surplus domestique ou aux importations. 



Le programme de CEMUBAC dans 
les montagnes du Kivu 

Philippe Goyens 

L'6tat de nutrition dans la partie Est du Kivu cause de graves inqui~tudes. En fait, la 
population enti~re est sous-aliment6e. Cette situation chronique ne fait qu'empirer. 
Les deux causes principales de cette situation (l'aucroissement de la population et la 
d~t6rioration du sol) ne sont pas contr6les et ne font que s'aggraver. 

Pour 6valuer cette aggravation, il est indispensable de contr6ler I'6tat de nutrition 
de la population d'une mani~re permanente. C'est ce travail qu'effectue la section 
m6dicale de I'Institut de la Recherche Scientifique du Za'ire en collaboration avec le 
CEMUBAC.* La m6thodologie de ce sondage clinique est adapt6e aux probl~mes 
sp~cifiques locaux et tient compte des informaions d6jA recueillies. 

Les sondages sur la consommation de noun iture sont une de ces sources d'informa
tions. En fait, ils ont 60 effectu~s il y a plus de dix ans. Les r6sultats montrent que les 
besoins en 6nergie sont satisfaits 6 environ 85/90% des niveaux requis en calories, c'est 
h dire des niveaux normaux tels que les d6finissent la FAO et WHO. Les haricots, les 
pommes de terre douces et la cassave fournissent la majeure partie des calories. Puisque 
les calories proviennent de trois sources diff6rentes, la courbe de hauteur reste relative
ment stable. 

Par contre, les besoins en prot6ines sont loin d'dtre satisfaits. II est important de 
noter que les haricots seuls apportent environ 50% du total des prot6ines disponibles. 
Les variations saisonni~res affectent sensiblement les quantit6s de prot6ines dont on 
peut b~n6ficier. II y a beaucoup moins de prot~ines disponibles en octobre et en 
novembre que pendant le reste de I'ann6e. La raison est que la saison s~che dure du 
mois de mai au mois de septembre et qu'il n'y a pas de r~colte de haricots avant 
d~cembre/janvier. A cette 6poque-Ih, la consommation de prot6ines augmente mais 
chaque annde un manque de prot~ines est 6vident pendant les quatre mois d'intervalle. 

Le syst~me alimentaire des montagnes du Kivu est un syst~me d'auto-subsistance o6i 
toute la nourriture provient des lopins de terre familiaux, on peut donc en d~duire que 
les paysans ne sont pas en mesure d'6tablir des reserves et qu'un probl~me de sous
alimentation, dG au manque de prot6ines/calories, se posera et ne fera que s'aggraver, 

*Gouvernement Beige et Universit6 Libre de Bruxelles. 
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du mois d'octobre au mois de d6cembre. Un autre aspect typique du syst~me d'auto
subsistance est que I'approvisionnement en 6nergie par personne d6croit lorsque le 
nombre des enfants de moins de quinze ans augmente et ceci pour la raison suivante: 
la surface cultivde ddpend de I'effort fourni par les adultes, en particulier par les 
mores. Le pourcentage de la consommation en calories d6croit en fonction du nombre 
d'enfants, de plus, la capacit6 de travail d'une femme s'amenuise avec chaque grossesse. 

L'examen clinique des enfants a confirm6 que ce sont les prot6ines qui manquent le 
plus. D'autres signes de sous-alimentation, tels que le manque d'616ments mici onutritifs, 
apparaissent 6galement mais sont d'importance secondaire. Par cor.s~quent, il s'av~re 
n6cessaire de d6terminer le niveau de s6rum de prot6ines et d'albumine s6rique si I'on 
veut 6valuer 1'6tat de nutrition de cette r6gion, au niveau des prot6ines. 

Ceci est 6galement important pour la raison suivante: il existe un lien dtroit ontre le 
niveau d'albumine s6rique et le taux de mortalit6 dans les h6pitaux. Quand on analyse 
la sous-alimentation en g6n6ral, ce lien n'existe pas. Donc, dans cette rdgion, le niveau 
d'albumine s6rique est un 616ment indicateur tr6s important de 1'6tat de nutrition de 
la population sur le plan des prot6ines. 

On remarque une variation saisonni~re du niveau d'albumine s~rique chez les 
enfants de 2 , 6 ans Iorsqu'ils sont le plus vuln6rables. Les enfants dont le niveau 
d'albumine s6rique est inf6rieur 6 2,5 doivent 6tre hospitalis6s. 

Dans une r6gion atteinte de malnutrition end6mique importante, ce ne sont pas 
seulement les enfants qui souffrent de sous-alimentation mais aussi les femies. Elles 
sont particuli6rement vuln6rables car elles passent la plus grande partie de leur vie 
fertile h enfanter ou i allaiter. Voici deux 616ments indicateurs ce sous-alimentation 
chez les femmes: (1) le poids pendant la grossesse (2) le niveau d'albumine s6rique. On 
a trouv6 que le niveau d'albumine s6rique des femies qui sont en train d'allaiter 6tait 
inf6rieur celui des hommes. 

La diminution de lait maternel produit est 6galement caract6ristique de la malnutri
tion: produire du lait d6pend tout d'abord des r6serves de mati~res grasses emmagasi
n6es par la m6re pendant la p6riode de grossesse (si elle n'a pas pris de poids, elle n'a 
pas fait de r6serves d matires grasses) ensuite cela d6pend aussi de la consommation 
quotidienne do prot6ines et celle-ci est insuffisante. Dans cc cas, 1'6tat de sant6 des 
enfants ne pout que s'en ressontir. 

Tr6s tot, les m.res sont oblig6es d'avoir recours 6 de la nourriture compl6mentaire, 
ce qui est toujoLrs le cas dans les zones urbanis6es. On considbre que 1'6volution de 
I'urbanisation a fortement porturb6 le principe de I'allaitement par la m~re. II s'ensuit 
de I'adjonction de nourriture en bas-ige que les enfants souffrent rapidement d'infesta
tions parasitaires. Tr6s jeunes (4 mois), on remarque un ralentissement de la prise de 
poids at do la coutbe do hauteur par rapport aux Europ6ens occidentaux. Une autre 
cons6tuence de celte adjonction de nourriture: les cas fr6quents do gastro-ent6rite et 
les cas da maigreur extr6me tr6s grave chez les enfants nourris au sein. Lorsque la sous
alimentation affecte des enfants de si bas-6ge, les 16sions c6r~brales sont 6 craindre. 
D'un autre cot6, il y a, parmi les b6b~s qui sont exclusivement nourris au sein, des cas 
de manque de prot6ines zicause de la production insuffisante de lait laternel. 

La sous-alimentation des meres ainsi que [a pratique courante d'allaiter les b6b6s 
pendant 2 ans, ont tendance i provoquer des am6norrhies post-partum prolong6es et 
c'espacer les naissances d 33 i 39 mois. On note une cessation de la menstruation 
chez les m6res clurant 1 an, cessation qui peut durer 2 ans dans 40% des cas. Cette 
plus longue durke do I'am6norrlie post-partum est doe aux niveaux de prolactine ainsi 
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qu' I'6tat de nutrition des m~res. Dans cc syst6me ce f~condit6 naturelle ob chaque 

m6re a de 7 5 9 enfants dont 4 meurent g~n6ralement, un accroissement important de 

la population est assur. C'est cc procdd6 d'accroissement do la population qui, ajout6 

au syst~me d'auto-subsistance, engendre I'6volution de la malnutrition. 
C'est la ne re qui porte le fardeau des probl~mes agricoles. C'est parce que les paysans 

ne peuvent se permettre d'acheter du lait ou d'6ever du b6tail quo les m6res prolongent 

la p~riode d'allaitement au sein. (.es deux facteurs ne font qu'augmenter les besoins 

nutritifs des mares, d'o6 leur 6tat de malnutrition. Elles r6agissent contre ces pressions 
et tentent ce r~tablir l'6quilibre en travaillant moins &nergiquement dans les champs, 

en prolongeant lour am~norrh6e et en rcduisant leur production de lait. On pout donc 

en dcluire qu'il est indispensable de trouver des solutions aux probl~mes de nutrition 

que posent les femmes en 6tat de grossesse ou les femmes qui allaitent. 
Si I'on r6ussit, la quantit6 de lait maternel sera accrue entrainant une meilleure 

sant6 des enfants ainsi qu'une augmentation de la capacit6 de travail des femmes. Reste 

le danger do reduire I'am6norrhre post-partum et d'aiolir ainsi l'intervalle qui existait 
grace i cela entre les naissances. Cla ne ferait qu'accentuer la pression d~mographique. 
II s'av~re donc que nous ne devons pas nous contenter d'am~liorer I'6tat de nutrition 

des mares mais clue nous devons aussi instaurer un syst~me artificiel de limitation des 
naissances. 

II est moins important d'attirer I'attention sur I'6tat do nutrition des b~b~s en zones 

rurales que de faire en sorte que Ia plupart des mn~res accouchent h I'h6pital o6 elles 

sont en contact avec une conception occidentale de la maternit6. Elles sont s~par~es de 

leur enfant et ne donnent le sein qu'aux heures indiqu~es. Un autre facteur est que les 

m~res sont oblig~es d'aller travailler et sont, , cc moment-hA, oblig~es de se s6parer de 

leur enfant. Elles donnent It sein avant do partir, le matin, mais I'aprs-midi quelqu'un 
de la famille cloit donner de la nourriture compl~mentaire au bb6. Quand les champs 

se trouvent loin, cette nourriture pout causer de graves probl6mes. 
Une 6tude futurologue des montagnes cle Kivu a W faite base d'une m~thode 

mathtmatique pour analyser les 6lments existants avec poul but de mettre sur pied un 

syst~me de previsions. La r6gion a t divis6e en deux zones: I'une repr~sentant les 

terres fertiles, I'autre les terres st~riles. Le saul 6lment stable clu syst~me 6tait la surface 
totale de la region. Voici quelques-uns des 6l6ments variables utilis~s qui influencent la 

population: I'6migration encourag~e ou spontan6e, le taux des naissances et le taux de 

la mortalit6, la production agricole -- influenc~e par le fait qu'une partie seule du pays 

est veritablement cultive -- la dt6rioration du sol (qu'il soit possible d'y rem~dier ou 
bion irr-versible) et la procluctivit6. 

L'une des hypotheses suppose que le situation pr~sente reste la meme. D'apr~s cette 
hypoth~se, la consommation de nourriture par personne reste stable jusqL'en 1970 dans 

les deux zones. A cette 6poque-l , la consommation de nourriture des habitants de la zone 

fertile commence h se r~duire i cause de la surpopulation et de l'utilisation 6 outrance du 

sol. L'6migration spontan6e des jeunes quittant les terres arides pour les terres fertiles, 

commence en 1980 et touchera approximativement 75% de la population en I'an 2000. 
D'apr6s I'hypothse rnath~matique, la population ce la r6gion pauvre s'amenuisera. 

II y aura uric baisse du taux de natalitd dans les deux zones. Pour la plupc t des pays 
d'Afrique la pouss~e d6mographique est de l'ordre de 3,5% par an. Le phinom~ne 
d'urbanisation en Afrique atteint I'Lun des taux de d~veloppement les plus ,lev6s du 
monde. L'abandon des terres cultivables et le d~laissement des activit6s agricoles 
pourraient occasionner un risque do famine. 

1)\ 
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Les pr6visions concernant I'agriculture sont encore moins encourageantes. En 1990, 
la partie cultiv6e sera pass6e de 50% , 100%. Le sol ne pourta plus se reposer et la 
productivitO tombera de 100% 50%. L'6rosion 6tant la cause de la r~duction constante 
de surface utilisable, la d~sertification commencera cluelques ann6es plus tard. 

La conclusion de catte hypothse est qu'un marasme est in6vitable clans les 20 ou 40 
ann6es prochaines si rien nest chang6 dans cette r6gion. Cela veut dire que la r6gion 
des montagnes du Kivu sera irr6vocablement transform6e en d6sert. L'autre hypothese 
souligne qu'5 moins d'un effort imm6diat de d6veloppement int~gr6 -- comprenant le 
controle de I'6migration, un programme anti.rosion intensif, la construction de routes 
et le raccordernent de systmes mon6taires compl6mentaires t l'int6rieur mtme du 
pays il s'av6rera impossible d'6viter la catastrophe irr6versible qui menace les r6gions 
montagneuses du Kivu. 



A propos des grandes famines 

James P. Carter 

D'apr~s Mayer, la fa.nine "est I'ultime rupture du syst~me de nutrition, de la santd 
publique et I'ultime d~b~cle de la socit6". Si I'on examine une famine, on trouve 
toujours un manque d'organisation sociale Ala base. Cela signifie que les operations de 
secours et de r~tablissement doivent aller beguc,.jp plus lon que de se borner h 
ramener les choses ob elles en 6taient, c'est A dire h un niveau qui laissait beaucoup 
ddsirer. II faut aller beaucoup plus loin dans la voie du d6veloppement et de I'organisa
tion 6 long terme. 

Les maladies infectieuses font partie de la d6finition de la famine. Le chol6ra, la 
typhoide et la dysenterie sont des maladies associ6es 6 la malnutrition. Un mauvais 6tat 
nutritif contribue hd~truire l'immunit6 naturelle contre les maladies. Chez les enfants, ob 
cette immunit6 naturelle est d~j5 fort r~duite, une 6pid6mie de rougeole peut 6tre fatale. 

Les maladies contre lesquelles la population i'est pas suffisamment immunisde sont 
celles qui pr~dominent en pdriode de famine comme la dysenterie. Quelquefois, un 
nombre trop restraint de personnes sont immunis~es pour pouvoir crier une "immunit6 
de masse". Ainsi, certaines maladies end~miques se trouvent naturellement s6lectionn~es 
et ont tendance 6 pr~dominer. II faut mettre sur pied un programme sp6cifique destin6 
Acontr6ler I'6volution des maladies infectieuses. 

Les causes naturelles telles que le climat, la s~cheresse et les inondations sont beau
coup moins importantes que les facteurs humains. Dans un syst~me 6conomique stable, 
on peut rapidement rem~dier aux conditions climatiques d6favorables. Dans un syst~me 
d'6conomie chancelante, il est beaucoup plus difficile de palier aux catastrophes 
naturelles. Les causes naturelles sont, en effet, beaucoup moins importantes que les 
facteurs humains pour la raison suivante: on peut les pr~voir. Une s6cheresse peut 
signaler le besoin de secours sans que la nourriture soit 6puis~e. 

Parmi les causes biologiques des famines on trouve les sauterelles, les rongeurs et les 
maladies des plantes. Une fois group~s, ces facteurs n'accomptent que pour 10% des 
famines en Inde. Avec un bon syst~me d'organisation, les soci6t6s devraient 6galement 
pouvoir se d~barrasser de ces causes biologiques. N6anmoins, si une soci6t6 est mal 
organis~e, la seule pr6vision de ces facteurs biologiques et climatiques ne sert 6 rien en 
ce qui concerne la prevention des famines. 
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Le physiologie de jefine, de la 
famine, de la faim et de la tension 

James P. Carter 

Quelle diff6rence existe-t-il entre I'6tat physiologique de quelqu'un comme Mahatma 
Gandhi qui s'astreint au jeOne, celui d'un habitant d'Am6rique Centrale - un ouvrier 
agricole mestizo, par exemple - qui est continuellement mal nourri et mal pay6, celui 
d'un professionel de lagrave de lafaim tel que Dick Gregory (qui en est 6 sa quatri~me 
semaine de jeOne total dans le but d'attirer I'attention sur le sort des h~tages am6ricains 
en Iran) et finalement celui d'un r6fugi6 cambodgien d',ge pr6-scolaire qui est atteint 
de malaria outde dysenterie? En gros, on peut dire que c'est latension due h l'infection 
et lecontr~le par le cerveau et le syst~me nerveux du rnanque de prot6ines musculaires 
ainsi que le recyclage du glucose, ces deux derniers facteurs 6tant apparemment des 
r6actions t6lologiques aux probl~mes de tension. 

Dans le cas de Gandhi, dans celui de Dick Gregory ou m~me dans le cas de I'ouvrier 
agricole mestizo, ily a aussi, probablement, une ditf6rence d'6tat d'esprit ou d'6tat 
mental. Les deux premiers sont heureux, peut-6tre m~me euphoriques, le paysan 
mestizo est tout au moins neutre, mais lepetit cambodgien est v6ritablement anxieux. 
II est possible que ces 6tats d'5mes soient causes par une division du syst~me nerveux 
autonome qui a t6 r~cemment d6crite et qui est chimiquement influenc6e par un 
groupe de substances produites naturellement: les endorphines. 

Les endorphines sont "lamorphine du corps humain", elles sont produites par le 
corps humain, sont actives contre ladouleur et sont certainement actives quand i. 
s'agit de conserver I'6nergie chez I'dtre humain, de conserver le poids - hormis la 
graisse - et de conserver d'autres ressources corporelles. C'est ce qui se passe chez 
I'ours noir d'Am~rique pendant sa p~riode d'hibernation. II y a aussi, probablement, 
une substance naturelle qui est produite: lasubstance "nalloxog~ne" qui s'oppose i. 
I'endorphine quant 6ses r6actions physiologiques. 

Margulis spicule ainsi sur I'action de I'endorphine-hbta: 

"L'endorphine-bdta, une substance comparable h la morphine, provoque 
un 6tat 16thargique, un 6tat de passivit6 et fait se d6tendre les muscles 
squelettiques. Une fois dans cet 6tat-I&, ilse produit une diminution 
marqu6e de lacapacit6 de r6action des centres d'impulsion classiques 
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associ6s au systrme nerveux sympathiclue, att6nuant ainsi les sensations de 
douleur, de froirl, d'asphyxie et de manque d'oxyg6ne ainsi clue les sensa
tions do frayeur et de fureur. Cola sert i conserver les i6seives d'6nergie en 
emp~chant do les utiliser. L'oncorphine-b6ta 6conomise 6galemont les res
sources d'ncigie en diminuant larquantit6 de thyroxine produite, en 
r6duisant latemp6rature minirnale CLIcorps et en augmentant ledegr6 de 
tol6rance de latension crke par lemtlange du gaz carbonique au sang. La 
reduction uIOla temprature du corps, de la respiration, dcelafonction 
cardio-vasculaire, du syst6me nerveux sympatique et des hormones 
thyroidiennes, provoquent un ralentissoment de laproduction d'nergie et 
att6nuent laconsommation d'oxyg~ne dans presque toutes les cellules du 
corps. L'action do I'encorphine-bta est coordonne celle de ]a glyc~mie 
et de I'insuline et favorise leur circulation de fa~on iconserver, , extraire 
et A emmagasiner I'eau, les min6raux et jusqu'au plus petit 616ment nutritif 
qui reste clans lecorps. Ceci pout se produire de plusieurs faqons, par 
exemple: en provocluant I'arr6t d'excr6tion de plusieurs organes. Les 
muscles sphinct6riens sont fortement contract6ss ompichant ainsi l'6vacua
tion des selles, de I'urine et dP I;hilp. Simultanmpnt, I mouvement 
p6ristaltique est in'eirompu et, pour le remplacer, lecontenu gastro
intestinal se m6lange et se compose 6 l'int6rieur mbme du petit et du gros 
intestin. L'endorphine-bta favorise aussi las~cr6tion de I'hormone anti
diurcktique qui agit sur les reins pour laconservation de I'eau. L'endorphine
beta agit 6galement pour freiner les hormones gonadiennes de mani~re 6 
r~duire lus impulsions sexuelles. L'action do I'encorphine-btta est soutenue 
par las6cr6tion d'hormones, lacortisone et ses d6riv6s, intervenant dans la 
production des sels min6raux et des glucides. Ces hormones conservent le 
sel et les hydrates de carbone plus longtemps en 6conomisant leur utilisation. 
Enfin, ilsemblo que l'endorphine-bta soit 6galement capable de stimuler 
lafaim et lasoif. L'hibernation est une forme extreme r6sultant des pr~pa
iations accomplies par ladivision du syst~me nerveux autonome produisant 
les endorphines. L'hibernation reprtsente une adaptation presque parfaite 
aux p6nuries saisonni6res de nourriture." 

Lorsque latension cr6e par I'infection est pr6sente, comme c'est le cas dans une 
situation de famine, on trouvO gin6ralement des r6actions physiologiques n6fastes chez 
lespatients souffrant de sous-alimentation. Ces r6actions transforment les prot6ines 
des muscles, c'est ,idire lapartie sans graisse du corps, en glucose (glucont~ogense) et 
retransforme en glucose le glucose qui a d6j 60 chang6 en lactate (cycle de Kori). Ces 
deux r6actions sont associ6es aux changemenis hormonaux qui entrainent une augmenta
tion de laglyc6mie ot une baisse de l'insuline et sont probablement provoqu6es par 
eux. Le fonctionnement de ces hormones est 6 son tour contrl6 par lecerveau et le 
syst~me nerveux autonome. Ces deux r6actions: des prot~ines au glucose et du lactate 
au glucose gaspillent 6normtnment d'6nergie et sont lacause d'un manque n~faste de 
calories et d'une disparition de nitrog~ne dans 'urine ou bien d'un manque de 
nitrog6ne. 

C'est cola qui cause lamort d'un petit r6fugi6 cambodgien si on compare son cas 
aux autres. Bien scir, les autres aussi mourront s'ils jeOnent assez longtemps et quo leurs 
muscles deviennent trop faibles pour leur permettre de respirer 
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Si seulement nous trouvions un moyen d'6viter cer.dangereuses r6actions, plutbt que 
de nous limiter 6 combattre I'infection seule peut-6tre pourrions-nous alors 
transformer I'6tat du petit Cambodgien en un dtat voisin de celui du paysan mestizo, 
peut-tre meme en un 6.at comparable celui de Gandhi et ainsi, nous pourrions 
I'emp6cher de mourir. 



Reactions sociales pendant les graves 
penuries de nourriture et les famines 

James P. Carter (d'aprbs Robert Dirks) 

Dans I'Anthropologie Actuelle volume 21, no 1, fdvrier 1980, Dirks examine la 
littdrature mondiale en ce qui concerne le changement du comportement pendant une 
famine. Pour paraphraser ses iddes, ilpense que les r6actions sociales des groupes 
pendant une famine passent par trois phases successives: lapremi6re phase est celle de 
I'inqui~tude, laseconde celle de la r6sistance et latroisi6me celle de I'6puisement. Ces 
phases correspondent pratiquement au Syndrome d'Adaptation Gn6rale de Sely6 
c'est Adire aux 6tats successifs par lesquels passe tout organisme qui se trouve confront6 

une situation de tension grave. Autrement dit, ilexiste d'abord une inqui6tude ou 
une r6action "battre ou se laisser abattre" pendant laquelle les hormones de laglande 
adr6nale jouent un r61e important, vient ensuite une seconde phase ob I'on essaie de 
pr6server toutes ses ressources corporelles et finalement survient latroisi~me phase 
c'est hdire 1'6puisement et lamort. Ces changements physiologiques sont remarquable
ment semblables Aceux qui se manifestent lors d'une p6riode de famine. 

D'abord, dtre affam6 cela veut dire devenir de plus en plus anxieux ce qui tend h 
regrouper les gens et 6 cr6er ainsi des situations dangereuses. Cela peut se traduire par 
une 6migration massive ou par des march6s regorgeant de vendeurs qui veulent tirer 
profit avant qu'il ne soit trop tard. 

Plus lamis6re augmente, plus les gens sont irritables, surexcit~s, nerveux et agitds. 
La violence et/ou les rebellions organisdes risquent de se produire pendant cette 
premiere phase. La r6action d'inqui~tude peut se baser sur une p6nurie r6elle ou sur la 
crainte d'une p6nurie de nourriture. Cela a certainement jou6 un r6le dans le renverse
ment recent de lamonarchie 6thiopienne vieille de 2000 ans ainsi que dans les 6meutes 
"du prix du riz" en 1978 ;iMonrovia au Lib6ria, o6 lar6pression a conduit 6 lachute 
de r6gime du Pr6sident Talbot. 

Cependant, Lin peuple gravement sous-aliment nest pas, g6n6ralement, un peuple 
r6volutionnaire car c'est un peuple qui est trop pr~occup6 par sa survie. Par contre, les 
vols et les cambriolages apparaissent d'une mani6re de plus en plus fr6quente pendant 
laphase de r6sistance car les gens n'ont nile temps ni 1'6nergie d'entreprendre d'autres 
formes d'actions qui pourraient 6ventuellement s'av6rer inefficaces. 

En meme temps que I'on traverse ces phases successives, "lacapacit6 de compassion 
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diminue dans l'ordre suivant: de la communaut6 Ala famille, de la famille Al'individu". 
C'est ce que Dirks a soulign6 ainsi que les Jellibes dans leur commentaire sur I'article 
de Dirks. 

Autrement dit "plus la faim se fait sentir dans une socitY, moins les gens s'aident 
les uns les autres". On ne s'occupe plus des faibles, c'est dire des gens Ag6s et des 
enfants d',ge pr6-scolaire, et on les laisse mourir. Les enfants plus 5g6s et les adolescents 
ont souvent tendance 6 se grouper en bandes pour piller et voler et peuvent aller jusqu'A 
la cruaut6 pour obtenir de la nourriture. 

On ne nourrit plus les vieUx volontairement et quelquefois les mares s'emparent de 
la nourriture destin~e 6 leurs b6b6s. 

La description du IK par Turnbull est un exemple de ce type de comportement. De 
plus, Murray signale que dans les refuges familiaux d'Ethiopie et de Somalie, dans 
I'Ogaden, en 1976, "on ne s'occupait pas des gens Ag~s qui 6taient mal nourris, mal 
v~tus, souvent malades et qu'on laissait mourir dans leurs pauvres abris mal construits 
et sdpar~s des autres". 

De plus, des articles ayant trait au comportement des gens pendant une p~nurie de 
nourriture en Ouganda, stipulent qu'il existe en ce moment m~me (c'est A dire au 
milieu de I'annde 1980) des gens qui ont atteint la phase d'6puisement de la famine. 
Comme le disaient les Jellibes dans leur commentaire: "l'homme, creature sociale, est 
remplac6 par l'individu, ddmoniaque et pour qui rien d'autre ne compte que sa propre 
survie". 

I , 



Production, transformation et 
conservation des denrees principales 

Hans Guggenheim et Ray Pariser 

Le but de ce texte 6tait de discuter de la production, de la transformation et des 

m6thodes de conservation des quelques denr6es principales vitales en Afrique rurales 

et egalement essentielles dans les endroits souvent touch6s par ia famine et pour les 

populations qui y sont pr6dispos6es. Ce texte se propose 6galement de servir de 

support i la recommandation suivante: il faut identifier et caract6riser les populations 
qui ont tendance . 6tre touch~es par la famine, il faut mettre au point et en pratique 
de nouveaux syst~mes de stockage des denr6es de base pour pouvoir am6liorer les 

conditions locales des r6serves, il faut enfin que les stocks d'urgence soient constitu6s 
au niveau des villages. 

Le facteur le plus important, parmi les causes naturelles de p6nurie de nourriture, 

est, tout comme autrefois, le probl~me de l'eau. D'une mani~re ou d'une autre, c'est 

h dire qu'il y en ait trop ou pas assez ou bien qu'elle soit de mauvaise qualitd, I'eau 

peut favoriser la propagation des maladies. 
Cependant, de nos jours, le facteur humain le plus important parmi ceux qui 

occasionnent les famines, n'est pas l'insuffisante production de nourriture au niveau 
mondial ni la production dle nourriture inappropri~e mais la distribution et la redistribu
tion inegales et inad6quates des r6serves mondiales existantes. Puisque le fermier n'est 

pas en mesure de changer cet 6tat de faits, il faut absolument qu'il puisse, lui et sa 

famille, survivre aux p~nuries de nourriture, il faut que des strat6gies soient mises au 

point pour lui lpermettre d'augmenter sa production de nourriture, de r~duire ses 
pertes de denrees et surtout pour qu'il soit scir clue toutes les denr6es suppl6mentaires 

qu'il produira seront destinees a sa propre consommation. Ce sont les conditions 
macro-economiclues dominantes qui influencent les decisions du fermier quant au 

choix d'un systeme spdcifique le production, quant h vendre soit une partie de ses 

stocks, soit leur quasi-totalit6 et quant au choix de tel ou tel systeme (Ie stockage. Ce 

sont ces r6mes conditions macro-6cononiCues qui favorlsent les risques de p6nurie 
(de nourr i turN aui niveau local. 

Malgr(6 quelques differences I'ordre mineur, la production de certaines cultures 

vivrieres, leur transformation et les m6thocles utilis~es pour les conserver sont pratique
ment les m6mes chez les fermiers de tous les pays en voie de d6veloppement. En 
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g6n6ral, le but principal du fermier est de s'assurer que sa famille ait assez de nourriture 
pour survivre; par consequent, ls m6thodes de production employ6es seront celles qui 
minimisent los risques cle pertes plutot que celles qui visent i produire un surplus 6 des 
fins lucratives. Puisque chaque famille cherche se suffire ' elle-m~me, c'ost la poly
culture qui est la plus courante. Los cult,.;.:e combin6es de plantes annuelles herbac6es 
ou de plantes herbac6es et do pl;:ntes ligneuses telles que le riz, le manioc, le ma'is 
ainsi clue los bananiers sont beauoup plus r6pandues que los cultures bas6es sur un soul 
produit. La monoculture ne se trouve clue lorsque le sol est si pauvre que seules los 
plantes rusistantes peuvent y pousser par exemple le manioc ou le millet ou bien 6 
I'inverse lorsque la plante pousse facilement mais appauvrit gravement la terre, comme 
c'est le cas du coton. G6n6ralement, plus les besoins en nourriture augmentent, plus la 
surface cultivie s'aggranlit. 

Dans chaque cas de famine on retrouve trois 6lments caract6ristiques dont il taut 
tenir compto si I'on veut rem6dier h' la situation. Le premier de ces 616ments concerne 
los endroits prddispos6s aux famines et ciont on ne sait presque rien. II faudrait que ces 
r6gions soient examines et clue ies informations suivantes soient recueillies: niveau des 
eaux dle pluie, caract6ristiques du sol et statistiques de production. Une telle analyse 
pourrait r6sulter en une am6lioration de I'infrastructure locale ou bion en un reboise
ment de la r6gion. 

Le dCuxieme uhiment clue I'on doit examiner est le cas des populations souvent 
exposees ilu': risques .Led famine. Los renseignements suivants seraient particulidrement 
pr.cieux: la densit6 de la population, le taux de la mortalit6, le der6 de morbidit6 
chez los enfants, los femmes et les gens ages ainsi que los conditions d'6pid6mies. De 
plus, il Iaudihit analyser los revenus, los valouts d'echange, les statistiques del'emploi, 
etc., en par ticulier dans los zones urbaines o6; souls cuelclues groupes sociaux pourraient 
etre frappis par la famine. 

Sans doute checouvriroris-nous quo parmi les populations souvent atteintes par la 
famine, on retrouve lhs groIpes los plus pauvres des zones rurales, ceux qui sont prati
quoment clans l'incapacit6 de produire lur approvisionnement on nourriture. C'est 
nqalement clans co groupo social clue l'on trouve un taux dle procluctivit6 particuli6re
ment faible et quo los Itlihodes traditionnelles destin6es htpr6server les cultures sont 
le fuls reMal apriliqu(es. 

Le troisi:mre 616ment qu'il faut citer dans le cadre do la pr6vention des famines, est 
le probl ir-(crodes cultures cIu i ont tenlance a occasionner cos famines. II s'agit, sp6cif ique
ment. (I cultures tellos quo le mil(let0o I manioc cILui refl6tent c16nralement une 

piorlion06 la l)rOoICftivitt' es1 laiblh. Ellhs no contiennent que 1)e do prot6ines et 
raidO"fLIltif Cl(r'roIahnrll, t (lautres 6l(1 !erQtsriutritifs. Les conditions particuliires do la 
1u)(Mocuilo;o0 nlanis Un but lucratil, tolle cue 1a culture dLI coton, feraient (ialement 
pa tie deo cotte Calroioe. Dalns Co(cas-lil, trols los efforts soit tourn6s vers Ia production 
(one rocoilto/ n r's fills corMirrIciales, rI coltW qui ne pout presque jariais btre 
consommoe pai I'l-homme Une analyse s.riouse des cultures uil risultient clentrainer 
dos famines somlohhrait donc )it particni(e'rement utile clans los ri6ions assez vastes o6 
los 1)(1-1, 11s (0 i1Ol; rrf; pIoro raiOnt ;itro 16solues par la rcorilarisation do la produc
tho;; Conmn, pal exempl, la (liversilicatioi des syst6riies traditionnels ciC production, 
Ia rduction iles per tes ho hnlrureos (avant ot aptns Ia r(colte) o! la rnise au point de 
riioillours systInies pour stocker la nout ife; 0. 

II x iste Ull Cortair IoIbrI do donr.'m!ns ieconnues r.Jin iralement comme essentielles 
pour const ilri des stocks servant do riserves d'urgrice en cas do puinurie de nourriture. 
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Ces denr~es telles que la cassave, I'igname, le millet ainsi que le poisson, sont toutes 

relies aux problmes de la famine. Toutes sauf le poisson ne contiennent que peu de 

prot~ines. Toutes, sauf le millet et I'igname, posent de srieux probl~mes de stockage. 

La production de millet depend enti~rement des pluies. La cassave contient une 

toxine qu'il faut 6liminer. Le poisson, s'il est abim6 ou contamin6 par les insectes, 
I'igname, semble-t-il, qui offrepr~sente de graves risques pour la sant6. C'est donc 

le plus d'avantages en tant que denr6e de r serve. 



D6gradation de la nourriture en 
reserve 

Ray Pariser 

Les cultures dont beaucoup de populations africaines d~pendent sont, pour la 
plupart, des c6r~ales seconddes par des fruits farineux Pt des racines tub6reuses. Dans 
I'ensemble, on trouve une culture principale et une culture compl~mentaire, mais dans 
certaines regions on ne trouve qu'une sorte de culture. Ce sont ces rogions qui sont 
les plus vuln~rables et qui risquent donc de souffrir de famine. On ne peut jamais 
vraiment pr~voir quelle sera la r~colte et dans la plupart des cas, il faut compter avec 
une p~nurie de nourriture chaque annie avant la r~colte. Bien que les pertes de denr~es 
ne s'6lvent pas 6 plus de 5%dans certaines regions, d'autres regions souffrent d'une 
perte de nourriture s'6levant jusqu'6 25% tout de suite apr~s la r~colte. Th6orique
ment, le gaspillage ou la d6gradation est consid6rable A cause de la consommation 
excessive et pr6matur6e des denr6es juste apr&s la r6colte. Le principe "mangeons tant 
qu'il y en a" a tendance 6pr6dominer. 

Si I'on veut que le fermier des zones rurales puisse survivre aux carences alimentaires, 
il faut Atout prix que I'on mette au point des syst~mes destines 6 I'aider 6am~liorer sa 
production die nourriture, 6 r6duire ses pertes de denr~es et 6 I'assurer que toute pro
duction suppl~mentaire de nourriture sera r6serv~e 6 sa propre consommation. En 
d6pit des progr~s accomplis, il est peu vraisemblable que les nouvelles techniques de 
production aient une influence majeure sur la productivit6 dans un proche avenir. La 
m~thode la plus efficace et la moins on~reuse pour la pr6vention des famines, serait 
donc de rdduire les pertes et de constituer progressivement des stocks de r6serve. 

Le meilleur moyen serait de d~finir quelles sont les r6gions et les populations pr6
dispos~es aux famines. Parmi ces populations on retrouve ces groupes les plus d6favoris6s 
des zones rurales qui sont pratiquement dans l'incepacit6 de produire leur propre
approvisionnement en nourriture et qui d~pendent beaucoup des conditions d'environne
ment. C'est parmi ces groupes-l que la productivitd est faible et que les m~thodes de 
conservation traditionnelles sont le plus mal appliqu~es. II est essentiel d'utiliser une 
technologie appropri~e, au niveau du village, pour palier aux probl~mes de conserva
tion des r~coltes en r~serve. Mdme dans les endroits ob les pertes de denr~es sont 
minimes, il est essentiel de preserver un stock suffisant pour que la communautd puisse
faire face, si besoin est, 6des pertes plus d6sastreuses. 
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Le problme de ces pertes de denr~es lors du stockage se situe au niveau de ces 
quantit~s, si limit6es soient-elles, suffisantes A faire basculer une population vers une 
situation de famine. 

L'analyse de tels endroits, souvent touch6s par la famine, etde leurscaract6ristiques, 
pourrait entrainer le d~veloppement ou I'am6lioration de I'infrastructure par exemple 
des routes, des march6s, des facilitds de conservation de I'eau etc. Plus les denr6es sont 
distribu6es par de mauvais syst6mes de transport sur des routes en mauvais 6tat, plus 

les pertes sont lourdes. On peut donc n conclure que le processus de stockage doit 
6tre organis6 au niveau local. 



Distributions de la nourritureet 
probl mes de d pendance 

Naomi Baumslag 

La famine est une crise aigue d'ob le besoin d'intervention imm~diat. Beaucoup de 
pays souffrent d'une famine chronique, que I'on nomme malnutrition, dont on ne 
s'occupe gu~re et qui n'est jugde inqui6tante que Iorsqu'un 616ment nouveau survient 
et fait basculer la situatien. Cette famine chronique se transforme alors en une crise 
aig6e et le taux de mortalit6 augmente brusquement. Les mass-mddia s'emparent alors 
de 1'6v6nement lui donnant un ton plus ou moins politique, ce qui refl~te la subjectivit6 
de la notion de famine. 

En d6pit des dons de nourriture, la malnutrition chronique pr6domine toujours et le 
taux de mortalitd des b6b6s, des enfants et des m~res reste 61ev. Les cas de b~b~s 
dont le poids est insuffisant A la naissance sont tr~s fr6quents - ils prouvent que les 
m~res sont sous-aliment~es - et repr6sentent 20 6 30% des nouveaux-n6s. 

Les programmes de distribution de nourriture peuvent cr6er des probl6mes de 
d6pendance. Les secours de nourriture sont expddids dans de bonnes intentions mais 
d'une mani6re paternaliste qui 6tablit un rapport de subordination entre le pays bien
faiteur et celui qui recoit les dons ou bien entre I'organisation et les patients. 

Lors d'un programme de nutrition, les probl6mes de d~pendance peuvent se poser 
pour des raisons multiples. Par exemple, lorsqu'on ne calcule pas la quantit6 n~c6ssaire 
de nourriture. A cause d'un mauvais diagnostic il est possible de gaspiller 6norm6ment 
d'argent et de nourriture. On peut 6galement fournir de I'aide 6 un pays, m6me s'il 
n'en a pas vraiment besoin dans un but de bonne r6putation politique. Pendant le 
tremblement de terre au Guatemala, la quantit6 de nourriture envoy6e a tripl6 alors 
que la r~colte avait t6 bonne et que I'on n'avait ni besoin, ni demande de nourriture. 
Ces g6nreuses donations ont eu pour consequences directes de faire tomber les prix 
locaux de la nourriture de 30% et de d~courager la main d'oeuvre agricole. 

Deuxi6mement, les programmes de nutrition peuvent causer des probl~mes de 
d6pendance lors des importations A caract~re n~gatif qui transforment les syst~mes 
locaux d'alimentation et les traditions sociales. Ce genre de secours particuli~rement 
n6faste, vise 6 substituer des importations aux ressources qui sont insuffisantes plut~t 
que de les compl6ter. L'exemple classique d'un tel programme est celui de la nourriture 
de remplacement pour b6b6s. L'utilisation et la distribution inappropri~es de cette 
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nourriture de remplacement crdent de s~rieux probl~mes. Pendant les six premiers 

mois, I'allaitement par la m~re est 6 tous points de vue sup6rieur aux solutions de 

remplacement. Nourrir la mere qui va allaiter son enfant revient dix fois moins cher que 

de nourrir le nouveau-n6 diff~remment. Pendant une p6riode de famine, une dette 

considdrable peut 6tre contract~e, 6 I'dchelon national, si I'on veut pouvoir continuer 

6 donner cette nourriture de remplacement aux nouveaux-n~s, cette dette peut, Ason 

tour, devenir la cause d'une situation de d6pendance. II vaudrait mieux compl6ter 
I'alimentation des mares. 

Des habitudes se cr6ent et posent de s~rieux probl~mes. Une nourriture d'importa

tion trop raffin~e peut ne pas 6tre suffisamment fortifi6e et causer des difficult6s par la 

suite. En Indonlsie, Ie fait qu'un nombre important d'enfants soient devenus aveugles 

a t attribu6 au lait cr6m6 non fortifi6 (manque de vitamines A). L'intol~rance au 

lactose r6duit d'autant plus les bienfaits de cot approvisionnement en lait. 
Les gens risquent de s'habituer , des types de nourriture qu'ils ne peuvent se 

permettre d'acheter, mais, ce qui est certain, c'est que leur consommation en calories 

sera encore plus insuffisante s'ils remplacent la cassave par le pain et le poisson local 

par des sardines norv~giennes import~es. Ce genre d'accotumance aux produits 

d'importation ne peut que nuire AI'utilisation des produits locaux. 
Les gens sont attires par les distributions alimentaires des cliniques. En fait, cela 

devient pratiquement le rdle essentiel de la clinique. Les cliniques se transforment en 

centres de distribution oj les employ~s no s'occupent plus que de rations au lieu de 

s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition. 
La nourriture suppl6mentaire risque 6galement de dissimuler le besoin d'un diagnostic 

clinique do malnutrition en produisant juste assez de calories pour apaiser la faim et 

retarder ainsi I'examen medical. II s'ensuit 6ventuellement un bien plus srieux tat de 

sous-alimentation ainsi qu'un grave diagnostic de malnutrition prononc retardement. 
Importer de la nourriture, cola encourage les gouvernements locaux Ane pasprendre 

leurs responsabilit~s administratives, c'est 6 dire 6 s'occuper continuellement du 

personnel, du transport et de l'organisation g6nrale. Ce sont les organisations de 

secours temporaires qui prennent toutes ces responsabilit6s en main. 
La nourriture de secours i des fins m~dicales, comme pour les cas d'urgence et pour 

les carences alimentaires sp~cifiques d'une population gravement touch~e, peut jouer 

un r6le important. A court terme, la nourriture de secours est utile lors des catastrophes 
et lorsqu'un bon diagnostic a W prononce. 

La seule m~thode rationnelle pour vraiment r6ussir une distribution de nourriture, 

est la m~thode qui tient compte des facteurs suivants: 

1 - l'ind6pendance locale, 
2 - la d~centralisation, 
3 - le renforcemeit de I'6conomie et de la s6curit6 r6gionales, 
4 - l'int~gration aux programmes qui mettent I'accent sur I'ducation quant A la 

nutrition, la sant6 et I'hygihne. 



Contr6le de la nutrition et secours 
en cas de famine 

Mary Ann Anderson 

Contrbler la nutrition consiste 6 surveiller les diff6rents 61Iments indicateurs d'un 
syst~me nutritif qui influencent I'6tat g~nrral de nutrition, d'un mani~re directe ou 
indirecte, de fa~on 6 pouvoir d~tecter toute 6volution A venir. Parmi ces 6l6ments 
indicateurs on trouve: la production agricole, les revenus, les prix alimentaires, le 
niveau d'eau des pluies, la distribution de nourriture, la consommation de nourriture et 
les informations sur le veritable 6tat de nutrition de la population. II faut Surveiller 
tout particuli~rement I'6tat nutritif des groupes vuln~rables comme les femmes en 6tat 
de grossesse, les femmes qui allaitent et les enfants d'hge pr6-scolaire. Jusqu'A nos 
jours, les syst~mes existants du contrble de la nutrition n'ont pratiquement utilisd que 
la s~rie de renseignements anthropom6triques et m6dicaux et ont eu tendance A 
n6gliger les informations d'ordre 6conomique et agricole. 

Les informations sur 1'dtat g~n~ral de nutrition peuvent se r6v6ler extrdmement 
utiles quand il s'agit d'examiner des groupes sociaux et des individus, de fagon A 
pouvoir d6terminer s'ils ont besoin d'aide alimentaire et si les secours 'lis en marche 
fonctionnent correctement. Un syst~me bien organis6 du contr6le de la nutrition est 
plus simple, comte moins cher et se r~v~le plus objectif qje d'autres propositions. 

Cependant, apr~s de nombreuses discussions, il est difficile de d~finir quel rble - s'il 
doit en jouer un - doit jouer le contr6le nutritif bas6 sur I'anthropom6trie, dans le 
cadre de la prevision et de la prevention des famines. On aaccus6 les 616ments indicateurs 
de I'dtat de nutrition de ne pas pr~dire les famines d'une mani~re efficace car, d~s que 
I'on d6tecte des taux de malnutrition 6lev~s, c'est que ]a famine a ddj6 commence. Si 
I'on veut mettre au point un syst~me de protection contre la famine avant que le fldau 
ne prenne trop d'ampleur, il faut absolument choisir des 616ments indicateurs qui 
permettent de pr~voir cette catastrophe mieux que ne le font les renseignements 
anthropom6triques de 1'6tat g6n~ral de nutrition. 

Si I'on veut 6tablir un syst~me complet de surveillance, on doit intdgrer les 
renseignements m~dicaux aux informations agricoles. Pourtant, la production agricole, 
en elle-m~me, ne garantit pas que la population pauvre sera bien nourrie. Par 
cons6quent, le contrblo de nutrition g6n~raldI'tat de est important pour les raisons 
suivantes: 
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1. 	 Puisque I'un des themes de la conf6rence est la pr6vention de la famine en temps 
ordinaires, contr6ler si chaque enfant d'6ge pr6-scolaire grandit normalement 
peut 6tre un excellent moyen d'6viter une malnutrition s6v~re chez les enfants. 
Ce syst6me d'alarme rapide permet d'intervenir assez t6t de fapon A ce que la 
partie la plus vuln6rable de la population soit moins gravement touch6e lorsque 
la famine commencera. Chez les femmes enceintes, il est indispensable de v6rifier 
la prise de poids pendant la grossesse pour 6viter la naissance de nouveaux-n6s 
trop maigres. L- surveillance continue de a hauteur des enfants et du poids des 
rnres devrait faciliter I'6ducation de ces derni~res quant I'importance de leur 
r~gime alimentaire. 

2. 	 Pendant la famine, des m6thodes appropri6es doivent 6tre employ6es de facon 6 
dvaluer 1'6tat de nutrition rapidement et objectivement. Les proc~d6s habituels 
d'6valuation de la malnutrition sont les suivants: 

(a) 	une premiere 6valuation qui est bas6e sur un sondage rapide de la population, 
avant de mettre en marche un programme de secours, pour pouvoir identifier 
les r6gions et les groupes les plus touch6s; 

(b) 	 un examen individuel centr6 sur les mensurations du corps, pour pouvoir 
s61ectionner ceux qui ont un besoin urgent de secours pour eux-m6mes et 
pour leur famille. 

3. 	 La troisi6me raison qui justifie I'usage des 616ments indicateurs est la suivante: ils 
s'av6rent utiles pour contr6ler les modifications 6 venir de 1'6tat g6n6ral de nutri
tion de communaut6s enti~res et de populations diff6rentes. De cette fagon, on 
pourra d6terminer quel groupe a le plus rapidement besoin d'aide. 

4. 	 Les 616ments indicateurs de 1'6tat nutritif fournissent les moyens d'evaluer le bon 
fonctionnement des op6rations de secours et de pouvoir decider du moment ou 
I'on pourra mettre fin ces op6rations. En cas d'urgence, le plus important est 
de palier 6 la sous-alimentation aigue, la malnutrition chronique passant alors au 
second plan. La courbe poids/5ge n'est pas aussi utile, en tant que param~tre, 
quo la courbe poids/hauteur, mais peut 6tre utilis6e pour appr6cier 1'6volution 
possible chez charIoue enfant. L'amaigrissement peut se calculer efficacement en 
mesurant le tour du bras. Dans les r6gions ob pr6domine le kwashiorkor, le degr6 
de fr~quence d'oed6mes est un 616ment indicateur utile de la sous-alimentation 
extr6me en prot6ines. 

Certains autres param~tres devraient btre relev6s dans le cadre du programme de 
surveillance nutritive. Puisque I'on associe la sous-alimentation - au niveau de 1'6nergie 
des protdines - avec la hausse du taux de mortalit6 chez les jeunes enfants, il faudrait 
faire un relev6 des taux de mortalit6 infantile dans les r~gions o6 se d6roulent des 
operations de secours. De plus, la pr6sence de maladies g6n6ralement associ6es un 
manque de prot6ines - telles que la rougeole, la dysenterie et la coqueluche - devrait 
6tre not6e. On 'Jevrait 6galement v6rifier si I'on nourrit les enfants nouveaux-n6s au 
sein ou au biberon. 

Les r6sultats des sondages et contr6les doivent tre interpr6t~s prudemment. Ils 
peuvent 6tre inexacts h rnins que les individus mesurds soient vraiment repr6sentatifs 
de toute la population et que les techniques soient standardis6es et correctement 
utilis6es. Les renseignements recueillis toutes les semaines, dans les centres m~dicaux, 
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indiquent bien qu'il y a plus ou moins de cas trait~s mais ne repr~sentent, en fait, que 
les patients qui ont jug6 utile de se faire soigner et que ceux qui sont physiquement 
capables de se rendre aux centres m~dicaux. 

II est n~cessaire d'organiser un sondage has" siir res idi'jiidus pris au hasard, de 
fagon h pouvoir v~rifier que les informations du contr6le de la nutrition soient exacts 
et soient bian repr6sentatifs de l'ensemble de [a population. Des auxiliaires 'ocaux 
pourraient etraracrut6s temporairement et 6tre suffisamment form~s pour pouvoir 
relever les signes les plus simples, les symptbmes et les traces de sous-alimentation au 
niveau du village. II faut absolument que ces auxiliaires apprennent h mesurer co-recte
ment les enfants car les plus petites arraurs peuvent entrainer une mauvaise classifica
tion de l'btat nutritif ce l'enfnt. II est 6galement indispensable de v6rifier que l'dquipe
ment soit juste. 

Dans la plupart des cas, l'6tat de nutrition des enfants d'ige pr6-scolaire refl~te assez 
bien l'tat nutritif de toute la comrnunaut6. On trouve cependant quelques exceptions 
dans les cuItures o6J, quoiclu'il advienne, on nourrit d'abord les enfants. Dans ces cas-I6, 
on peut utiliser la courbe poids/hauteur pour 6valuer l'6tat de nutrition des adultes. 

Lorsqu'on utilise les mensurations du corps pour s6lectionner ceux qui b~n~ficieront 
d'un programme da secours, on doit faire attention 6 bien d6finir les crit6res de sdlec
tion da manitre ,] ce que le nombre de b~n~ficiaires soit r6aliste par rapport aux res
soUrces disponibles. En gros, on peut rapidement 6tablir la proportion d'enfants 
sous-aliment6s dans une population donn6e en prenant comme specimens 200 enfants, 
au hasard, que I'on mesurera. On devra soigneusement choisir la population 6 examiner 
sans n6gliger les personnes 6loign6es des centres de secours, car ceux qui s'y rendent ne 
sont pas toujours les plus d6munis. 



Le syst me d'alerte rapide de la FAO 

Michael Frere et Ram Saran 

II serait possible d'att~nuer les consequences de presque toutes les catastrophes 
nationales s'il dtait possible de prdvenir les victimes en puissance pour qu'elles puissent 
prendre des mesures protectrices. Le Syst~me d'Alerte Rapide de la FAO consiste 6 
contrbler, d'une mani~re continue, les conditions mondiales de I'offre et de la demande 
en ce qui corcerne la nourriture de base et les produits indispensables , I'agriculture 
tels que les engrais. Le syst~me identifie 6galement les pays qui sont sur le point de 
souffrir d'une p~nurie sdrieuse de nourriture ou bien dont I'Atat de nutrition i6n6ral 
est en train de se d6t6riorer. 

Le syst~me surveille les conditions climatiques et les prdvisions de la production qui 
risquent d'influencer la situation nutritive. Des 6l6ments indicateurs sont choisis dans 
chaque syst~me alimentaire, parmi eux: le climat, le niveau d'eau des pluies, la temp6ra
ture; en ce qui concerne I'eau: la qualit6, la quantit6 et la vitesse d'dvaporation; la pro
duction des r~coltes; les prix, la mise en vente, les stocks, les don: et importations etc. 

II est possible qu'h I'avenir on puisse utiliser les observations par satellite pour 
recueillir davantage d'informations sur les endroits probl~matiques des pays en voie de 
d~veloppement, mais, pour I'instant, davantage d'observations "de base" sont essen
tielles. D'abord, il faut prendre des mesures pour am~liorer, ou instaurer, un syst~me 
d'alerte rapide au niveau national qui sera bas6 *-ur les renseignements facilement dis
ponibles. IIa6t suggdr6 qu'une commission de coordination et un groupe de surveillance 
- compos6 des repr~sentants du syst~me responsable de recueillir les renseignements 
ainsi que les organisations chargdes de I'analyse des informations, se rencontrent Ainter
valles r~guliers pour unir leurs efforts et pour en d~duire les mesures Aprendre. I faudrait 
prendre des mesures pour combler les lacunes d'information et pour mettre sur pied de 
nouveaux syst~mes d'analyse - tels que les prdvisions et le contr0le des 6lments agri
coles et mdtdorologiques - de fagon 6 renforcer I'efficacit6 des syst6mes nationaux. 

Les pays bienfaiteurs et les organisations internationales devraient faire leur possible 
pour aider les pays en voie de d6veloppement A instaurer leur propre syst~me d'alerte 
rapide de fa~on 6 contrecarrer les fl~aux d'une mani~re plus efficace. Le meilleur 
syst~me, c'est Adire celui qui pr6vient assez tbt ceux qui doivent prendre des mesures 
protectrices, comprend trois 6l6ments essentiels: 

36 



Le syst~me d'alerte rapide de la FAO 37 

1 
2 -
3 -

un syst~me de renseignements de base, 
un syst~me d'analyse de ces renseignements, 
un syst~me pour pr6senter ses propositions. 



Syst~mes de support des solutions 
pour le contr6le et la prevention des 

famines 

Hans Guggenheim et Helen D. Ojha 

La rdussite des programmes nationaux dont le but est le contr~le et la prevention 
des famines, d6pend de leur capacit6 6 identifier et Ad6finir les couches les plus 
menac6es de la population, de leur aptitude 6 d6terminer les caract~ristiques les plus 
sensibles aux changements adverses do facteurs concernant la nutrition et de pr~voir 
quand de tels changements risquent de se produire chez la population en p6ril. La r6
ussite des programmes d'aide contre la famine d~pend aussi du choix d'un syst~me 
d'intervention appropri6 aux circonstances et tenant compte de restrictions op6ration
nelles telles que le temps, les ressources et les sommes dont on dispose. 

En fait, cc sont les mdmes facteurs qui font que certains groupes sociaux sont plus 
facilement touch6s par la famine et qui empdchent le bon fonctionnement des pro
grammes de surveillance et de lutte contre ce-fl6au. Plus la population r6guli~rement 
touch6e cesse de fonctionner selon le rythme normal de la soci6t6 et de son environne
ment, moins on arrive 6 d6tecter les 616ments de changement par le biais des m6thodes 
de contr6le habituelles. De plus, Iorsque cette population avoisine I'6tat de nutrition le 
plus dangereux, il devient alors difficile de pr6dire quel 6vdnement ou groupe d'6vdne
ments risque de faire basculer la situation. II a 60 prouv6 qu'un amalgame d'6lments 
secondaires peut avoir des effets synergiques. 

Si I'on consid6re la famine en tant que ph6nom6ne social, il s'ensuit de prendre des 
mesures pour mettre sur pied un programme national de surveillance et de lutte contre 
le fldau. En plus de recueillir des renseignements, il est n~cessaire de les analyser h 
I'aide d'un syst~me conventionel bas sur ordinateur de fapon 6 obtenir une synth~se 
efficace des informations incompl6tes pour pouvoir prendre des d6cisions rapides. Ces 
composants d'analyse et de surveillance devraient faire partie int~grante du syst~me 
d'alerte rapide. 

Le bon fonctionnement d'un programme de prdvention contre la famine d~pend de 

certains types de renseignements tels que les caract6ristiques de base des groupes 
sociaux concern6s, des conditions climatiques, des 6vdnements d'ordre dconomique et 
nutritif et des amalgames d'616ments secondaires. Cependant, les informations de ce 
genre ne seront jamais parfaites 6 cause des probl6mes de contrble, de certaines failles 
dans les renseignements et des diff6rentes perspectives d'observation. II faut donc que 
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les renseignements dont on dispose soient complt6s par I'analyse d'un syst6me con
ventionel gui poss6derait une connaissance d6taill6e du d~roulement des famines. 

Dans un syst~me bas6 sur ordinateur, 1'6volution des conditions de famine chez des 
populations donn6es peuvent Otre reprtsent6es pal des algorithmes math6matiques. 
Cette repr6sentation permet de caractdriser simultan~ment les multiples m~canismes 
complexes clont ces conditions sont form6es. Une telle formule permet aussi de traiter 
d'une manidre explicite ls effets (1us , I'amalgame et d lamultiplication des 616ments 
progressifs dordre secondaire. Do plus, cette formule permet do synth6tiser tous les 
renseignements app:oximatifs et d'en ddduire quels v6nements risquwnt de se produire 
et quelles populations riscluent d'etre touches. 

Un tel systdme pourrait, bion str, tenir compte des estimations pr6d6termin6es des 
param tres et de 'importance clue certaines observations et ddtails cloivent avoir. Ce 
systdme et lesyst6mr: d'alerte rapide pourraient diffuser un rdseau d'informations 
destines aux responsables nationaLx, rdgionaux et g6ndraux. Une telle formule 
permettrait do fournir des renseignoments d6taillds aux ministdres responsables A 
I'6chelon national at da pr6cieuses informations aux organisations internationales. 

Les Systdmes (]'Informations Gdn6rales et d'Alerte Rapide de laFAO serviraient 
de points de d6part utiles un plan de surveillance et de pr6vention contre lafamine. 
Ce syst6me de surveillance synoptique pourrait etre utilis6 pour combattre lafamine 
s'il 6tait associ6 ii une infrastructure compl6mentaire "in extenso" charg~e de recueillir 
des informations. Pa:mi les caractristiques principales d'une telle infrastructure, on 
trouvo: le rassemblement des informations, I'analyse, les centres de formation, les 
observateurs form6s et s6lectionnds au sein des populations indigdnes, les mat6riaux 
servant la formation et au rassemblement des informations et les moyens de com
munication pour transmettre les renseignements aux centres nationaux responsables. 

Lors cd'un cas do famine, en particulier, I'analyse so trouve compliqu6e par lenombre 
d'16ments indicateurs utilis6s, les diverses sources d'information, le r6le du jugement 
qualitatif at lepeu do temps (font on dispose pour I'analyse elle-m6me. Pourtant, il est 
indispensable (10 produire une analyse telle qu'elle permettra de prendre des d6cisions 
rapides, celles dont on a besoin, et de prendre les mesures d'intervention qui s'imposent. 
C'est pour toutes ces raisons dLu'un systdme bas6 sur ordinateur conviendrait le mieux A 
lasurveillance et , lalutte contre lafamine. Ce systdme devrait produire des r6sultats 
faciles h interpr6ter, permettrait d'agir vite et indiquerait les consdquences possibles 
des interventions. 

Ce syst6me pourrait utiliser un proc6d6 d'analyse en deux phases qui produirait 6 la 
fois des analyses simples et des analyses plus complexes, suivant laprofondeur et le 
caract6re des rapports dtablis sur leterrain. La premi6re phase consiste en un examen 
prliminaire des rapports. Les rapports des cas probl6matiques sont ajout6s aux 
informations statistiques et aux autres informations utiles de fa;on h pouvoir d6terminer 
s'il
existe un risrque de famine au sein d'une ou de plusieurs populations. 

Un programme national devrait dtre instaur ind6pendamment de cette organisation 
pour aboutir une lutte plus afficace contre la famine. Un tel programme devrait 
fonctionner on tant du'infrastructure charge do rassembler des renseignements et de 
les diffuser h: l'echelle nationale, et devrait 6tre clot6 d'une formule d'analyse et 
d'6valuation des risciues de famine. Ce programme devrait 6tre utilis6 dans le cadre 
d'un systbme dalerto r pide pour strUcturer laliste de recornmandations de mesures A 
preidre soumise aux responsables et devrait 6galement 6tre utilis6 dans le cadre d'une 
diffusion des informations capable de renseigner les organisations int6ress6es. 



La famine en Afrique40 

faciliter la mise en oeuvre de ces 
de les diffuser 6 I'6chelle 

Des centres nationaux devraient 6tre b~tis pour 

infrastructures charg6es do rassembler les informations et 

nationale. Devraient faire partie de ces centres: 

1 - une unit6 de recherche et d'analyse,
 
2 - des unit6s do formation,
 
3 -. des centres locaux,
 

un programme de longue portde dans le cadre d'une action r6paratrice rapide,4 

5 -- une unite charg6e de la diffusion et de la communication des informations.
 

Les centres devraient avoir pour missions principales: 

1 - d'identifier les 61ements indicateurs graves des populations menac~es 6 I'aide de 

syst6mes de prevision; 
2 - d'organiser une r6union avec d'autres institutions nationales pour d6finir les 

mesures d'intervention appropri6es et ncessaires; 
une rencontre avec le Syst6me d'lnformations Gdn6rales et le3 -d'organiser 

Syst~me d'Alerte Rapide de la FAO; 

4 - de mettre on oeuvre et de d6velopper I'infrastructure du rassemblement des 

informations z'iI'6chelle nationale; 
5 de pr6voir des 6valuations quant , la n6cessit6 d'interventions nationales ou 

internationales;
 
6 -- d'aider "apreparer do telles interventions.
 



La Commission Pr6sidentielle des
 
Etas-Unis pour la Faim dans le
 

Monde
 

Tom Stephens 

Le rapport de la Commission Pr~sidentielle des Etats-Unis pour la Faim dans le 
Monde se consacre au probl~me urgent que repr~sente la crise mondiale de nourriture 
et A la gageure que les Etats-Unis se sont fixes, c'est 6 diue d'6liminer la faim dans le 
monde. Le ropport insiste sur le fait que dans vingt ans la crise de nourriture sera pire 
que la crise d'6nergie 6 cause de la pouss~e d~mographique et de la mauvaise administra
tion des ressources. 

La recommendation principale de la Commission Prdsidentielle sugg~re que le 
gouvernement des Etats-Unis prenne I'dlimination du probl~me de la faim comme 
principal objectif de ses relations avec les pays en voie de d6veloppement, 6commencer 
des ann~es 80. Le but principal du Programme d'Aide au'Ddveloppement des Etats-Unis 
dans les ann~es 80 devrait 6tre l'ind6pendance plutbt que la d6pendance ou I'inter
d~pendance. II faut faire la distinction suivante: I'Arabie Saoudite peut, 6 cause des 
revenus qu'elle tire du p~trole, acheter tout ce dont elle a besoin, on peut donc 
consid~rer qu'elle est interd~pendante. D'autres nations aussi sont interddpendantes,
mais cela ne veut pas dire qu'elles puissent se suffire 6 cIles-m6mes. 

On peut r~sumer de la fa~on suivante quelques-unes des id6es exprim6es lors de 
I'analyse de la faim dans le monde et quant au r6le qu'entendent jouer les Etats-Unis: 
1. 	 Les Etats-Unis se sentent engag6s pour les raisons suivantes:* 

(a) 	 nous avons une responsabilitd d'ordre moral, 
(b) 	ce probl~me est fortement i6 6 la paix nationale et mondiale, 
(c) 	pour nos propres raisons dconomiques, il faut dviter que le syst~me 6cono

mique international soit perturbd. 

2. 	 Le veritable probl6me de la faim dans le monde n'est pas, de nos jours, un probl~me
de famine mais un problme de sous-alimentation chronique. 

*D'apr~s Arthur Simon, Un regard sur le Rapport, Texte de Documentation no 46, 
Organisation du Pain pour le Monde (Bread for the World Org.), juin 1980 (52, Union 
Square E., New York, NY 10003, USA). 
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3. 	 Le problme de la pauvret6 est 6 la base du problme do la faim. 

une administration4. 	 La faim et la pauvret6 sont en grande partie causkes par 

6conomique injuste au niveau national et international. 

re5. 	 Toutes les solutions i long terme pour lutter contre la faim dans le monde 

posent 	essentiellement sur une croissance economique nationale solide, rapide, 
lui-mbme. Cette croissance reposejuste et qui permette au pays de so suffire 


ason tour sur base agricole solide ot sur I'emploi maximum de la main d'oeuvre.
 

aux mesures concretes 6 prendre et sollicitentLa Commission se consacre ensuite 

pour cola une r6action des Etats-Unis. 
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