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Du 6au 9 mai 1991, s'est tenu &Bamako un atelier r6gionak S6curit6 
Alimentaire au Sahel: Bilan des Etudes et Priorit6s des recherches sur les 
Politiques, organis6 par le PRISAS. 

La c6r6monie d'ouverture en a 6t6 pr6sid6e par Madame Le ministre du
D6veloppement Rural et de I'Environnementdu Mali en pr6sence du Directeur 
G6n6ral de !'INSAH et du Directeur de rAccord de Coop6ration MSU-USAID F.S.A. 
en matire de recherche sur la s6curit6 alimentaire en Afrique. 

Les travaux ont d6but6 par des remarques pr6liminaires du Coordonnateur
 
du PRISAS, Mr. Josu6 Dion6, relatives 6 la pr6sentation du PRISAS et au
 
programme de ratelier.
 

Concernant le PRISAS, Mr. Dion6 a rappel6 que son but est de "renforcer la
capacit6 des institutions sah6liennes en g6n6ral, et de I'INSAH en particulier, & 
mener des 6tudes appropri6es sur les questions de s6curit6 alimentaire r6gionale
et &stimuler des interactions soutenues entre chercheurs et d6cideurs sah6liens 
sur de telles questions". 

Ainsi, ce premier atelier s'inscrivant dans le cadre des objectifs du PRISAS a
vis6 "ridentificationdes sujets prioritaires de recherche pour I'ensemble des pays
du Sahel 6 travers les trois (3) thbmes suivants: 

Offre: production, commerce ext6rieur et aide 

Distribution: commerce int6rieur 

Demande : consommation et nutrition. 

IIconvient de noter &ce niveau qu'une remarquable synthese des travaux
men6s dans le domaine de la s6curit6 alimentaire au Sahel, r6alis6e par Mr. Dion6, 
a servi de document de base pour /'atelier. 
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Conformement c l'ordre du jour, on peut r6sumer le d6roulement des travaux 
aprbs /a pr6sentation de Mr. Dion6 comme suit: 

L'atelier s'est d'abord poursuivi par un expos6 de Mr. John Staatz sur des 
aspects relatifs &la d6finition et aux dimensions de la s6curit6 alimentaire en guise
d'introduction g6n6rale et par une communication de Mr. Mike Weber sur 
I'exp6rience d'un programme similaire au PRISAS en Afrique Australe. 

Par la suite, les thames sus-cit6s ont 6t6 abord6s run apr~s I'autre, d'abord 
en pl6n,'&re avec des expos6s introductifs sp6cifiques suivis de discussion, avant 
d'6tre approfondis en petits groupes de travail regroupant 2 6 3 pays; cette 
d6marche a eu pour objectf de permettre &chaque pays d'identifier des sujets
prioritaires de recherche. 

Enfin, les sujets ainsi inventorids par th~me pour chaque pays ont 6t6
 
confront6s pour d6terminer un agenda national de priorit6s de recherches et
 
identifier des sujets prioritaires de recherche d'envergure transnationale.
 

EXpo6 : 

"Scurit6Alimentaire:D6finition, Dimensions et 
Implications pour /a Recherche sur les Politiques" 

Pr6sent6 par John Staatz 

Dans sa d6finition de la s6curit6 alimentaire, Mr. Staatz a insist6 
particulibrement surune vision de syst~me alimentaire. Cette d6finition fait ressortir 
les aspects accessibiit6 et disponibiit6 ainsi que /e degr6 d'agr6gation et la 
dimension temporelle (transitoire ou chronique); ce dernier aspect requiert une 
compatibilit6 des politiques (mesures) de court, moyen et long termes pour juguler
/'ins6curit6 alimentaire.De la m6me mani~re, une bonne politique nationale 
alimentaire doit veller 6 ce que les mesures prises n'aient pas des effets contraires 
c diff6rents niveaux d'agr6gation. 

Les discussions ont essentiellementport6 sur la hi6rarchisation des 
concepts s6curit6 alimentaireet autosuffisance alimentairequ'on a trop souvent 
tendance utiliser comme synonymes. Toutefois, i/ est apparu au cours des d6bats 
que /'autosuffisance alimentairedoit 6tre consid6r6e comme une composante de a 
s6curit6 alimentaire parmi tant d'autres et que son r6le dans une politique de 
s6curit6 alimentaire doit consid6rer les coOts qu'elle engendre. Ainsi, quel que soit 
/e niveau d'autosuffisance (au niveau individuel ou c celui de /'6tai), il convient de 
rechercher une ad6quation des revenus pour assurer une s6curit6 alimentaire;ce 
qui met en exergue le r6le des fili~res non alimentaires dans la recherche de 
s6curit6 alimentaire. 
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Par ailleurs la n6cessit6 d'une analyse int6gr6e impliquant une collaboration 
pluridisciplinaire, incluant notamment la dimension culturelle et nutritionnelle de la 
consommation alimentaire a 6t6 mise en 6vidence. 

Remargues sur l'exp6rience du Programme UZ/MSU/SADCC en mati6re de recherche 
et de dialogue sur les politiques de s6curit6 alimentaire en Afrique Australe 

Pr6sent6 par Mike Weber 

L'expos6 de Mr. Weber a trait 6 'exp6rience conjointe de Michigan State University
(MSU), de l'Universit6 du Zimbabw6 et des pays de 'Afrique Australe (SADCC). Au
d6but, I'objectif 6tait do cr6er un r6seau dans lequel les chercheurs 6changeront leurs
exp6riences. Pour y parvenir, il a t6 organis6 annuellement une conference sur la

s6curit6 alimentaire. Ce forum est devenu airsi l'occasion pour les chercheurs de la

sous-r6gion de pr6senter les r6sultats de leur recherche.
 

Les travaux pr6sent6s sont collect6s, publi6s et distribu~s &tous les niveaux. Le
d6sir de publier devient alors un d~fi pour I'ensemble des chercheurs. 

Le second objectif 6tait de promouvoir la communication entre chercheurs,
travailleurs de 'Etat et d6cideurs. C'est ainsi que toutes les parties sont convi6es Ala 
conf6rence annuelle,
prennent connaissance des r~sultats et recommandations et font part 6galement de leurs 
pr6occupations. 

Un autre aspect int6ressant est d'amener les chercheurs &d6gager des th~mespratiques dont I'6tude aidera &r6soudre des problmes strat~giques, de discuter avec les 
d6cideurs et de disposer rapidement des r6sultats de recherche. 

En effet, le probl~me de financement demeure toujours entier. Pour I'exp6rience
UZ/MSU/SADCC, ce n'est qu'apr~s les trois (3)premieres ann6es que le groupe est
devenu cr6dible au point d'obtenir r6guli6rement le financement de ces activit6s. 

En d6finitive, il se constitue un solide mouvement travers les politiques int~gres 
comme r6ponse &la problmatique de la complexit6 de la s6curit6 alimentaire. 

Pour conclure, Mr. Weber a affirm6 que des questions demeurent toujours pour ce
qui est de la r6alisation du forum au niveau national et de son renforcement au niveau
r6gional en Afrique Australe (SADCC). Les rencontres nationales doivent servir &
alimenter les d6bats au niveau r6gional. 
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Thbme 1: Offre: production, commerce et aide 

Introduit par Ousmane Badiane et Henri Josserand 

Dans un expos6 bref, Mr. Badiane a fait ressortir dans diff6rents tableaux certaines 
pr6occupations des 6conomies sah6liennes Asavoir: 

la production agricole stagnante face & des importations alimentaires 

croissantes; 

le contraste entre les importations et le revenu des exportations; 

des indices d'instabilit6 tr~s 6lev6s 

Face Ace d6fi, ila insist6 sur la n~cessit6 de: 

a). relancer le secteur agricole en g6n6ral afin d'augmenter les disponibilit6s
locales et les capacit6s d'importations; 

b). 	 promouvoir le commerce r~gional pour stabiliser les marches agricoles 
locaux. 

Une politique de d6veloppement agricole acc6l6r6 en retour n6cessite une bonne 
connaissance et un suivi constant de la dynamique de production et de I'offre agricoles et
I'am6lioration des syst6mes commerciaux et de distribution de produits agricoles et 
alimentaires. D'obJ la n6cessit6 pour les centres nationaux de multiplier leurs efforts
 
trois niveaux:
 

march6 des facteurs: les march6s financiers ruraux, 'utilisation des 
intrants modernes, les determinants des investissements au niveau du 
syst6me m~nage/exploitation, marches de la main d'oeuvre en milieu rural; 

si tous ces 616ments contribuent &une dynamique du secteur agricole, il 
n'en demeure pas moins que les coits de transaction doivent 6tre 
maltris~s par les acteurs A!ous les niveaux. A cet effet, I'accent doit 8tre 
mis sur I'analyse du processus de hib6ralisation des march6s agricoles, les 
obstacles au commerce domestique, les coits d'intervention sur les 
march6s ruraux et la capacit6 des op6rateurs priv6s dans la distribution 
d'intrants et de cr6dit aux producteurs; 

enfin, 'orateur a insist6 sur la n6cessit6 de mieux se pencher sur 
'environnement macro-6conomique afin de mieux saisir les interactions 

entre les politiques macro-6conomiques et la performance du secteur 
agricole. 

En ce qui concerne la question fondamentale qu'est le progr~s technologique, Mr.
Badiane a not6 que les avantages comparatifs sont et demeurent un combat 
technologique. 

Cette presentation a 6te suivie par celle du Mr. Josserand qui a mis I'accent sur 
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I'aide alimentaire comme un facteur int6gr6 de la politique 6conomique nationale. Selon 
lui I'aide alimentaire prend de nombreuses formes (aliments, food for work, fonds de
contre-partie). Sous forme d'aliment, raide alimentaire dolt s'ins6rer dans une politique
alimentaire nationale coh6rente et sous forme de fonds de contre-partie, elle s'insbre
dans la politique 6conomique nationale. En definitive, il faut retenir qu'on ne dolt pas
subir I'alde alimentaire: elle est un instrument de d~veloppement. 

La legon principale qui se d6gage de la charte de I'aide alimentaire est qu'elle
exige concertation et dialogue qu; se traduisent dans la pratique par (3) trois niveaux: 

le disponible qui se ref~re aux estimations; 

les besoins 6valu~s &la suite du suivi des populations; 

la gestion et les effets de I'aide alimentaire. 

Une aide ne peut 8tre bien g6r6e que si elle int~gre ces niveaux; et vouloir les
 
dissocier revient Aun risque.
 

IIfaut admettre que I'aide alimentaire peut avoir des cons6quences macro
6conomiques.
 

La seconde question soulev~e a trait A la diversification des revenus qui selon le
Mr. Josserand a deux composantes: minimisation de risque et utilisation optimale des 
ressources. Ces deux concepts sous-tendent la diversification, mais peuvent 6tre aussi
 
en opposition.
 

Enfin pour ce qui est de I'6levage, la r6alit6 historique du Sahel a t6 affect6e par
plusieurs ph6nom~nes &savoir: les deux grandes s6cheresses, 'expansion
d~mographique, les politiques non adapt~es et les importations 6 partir des march6s 
europ6en et sud am6ricain. L'ensemble de ces facteurs a pour cons6quence une
profonde perturbation des syst~mes de production et de zones 6cologiques de
 
production.
 

Les cons6quences pour le Sahel sont une d6pression du secteur 6levage, la 
baisse des recettes d'exportation, la perte des interactions agriculture - 6levage (fumure,
fertilit6 des sols, culture attel~e). 

Pour les pays de la c6te qui sont les clients privil6gi~s du Sahel, des avantages
certains ont 6t6 tir6s. Pour ces pays, ifse pose un problme de choix politique Asavoir 
dans quelle proportion r'importation va se faire &partir du Sahel, en dehors de la sous
r6gion et dans quelle proportion il faut d~velopper la production nationale. 

Dans les d6bats, les questions soulev6es vont des pr6occupations sp6cifiques des 
pays A la compr6hension des concepts. En outre, ils'agit du probl~me de 'exode qui
n6cessite une politique d'emploi &moyen et long termes, le d~veloppement du cr6dit 
traditionnel, la reconversion de la logique de I'aide alimentaire, la contribution des activit6s 
non agricoles &la s-curit6 alimentaire, la n6cessit6 de rinteraction des secteurs pour une 
dynamique globale, la non fiabilit6 des statistiques officielles, la dynamique des 
organisations paysannes et le faible niveau technologique. 
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ExpoS6 2: 

"Modbie de Simulation Micro-Macro-Economique de I'ISRA" 

Pr6sent6 par Mamadou Sidib6 

A la suite de ces expos6s introductifs au th~me 1, ledit module traitant des effets
de r'environnement politique sur les d6cisions de production au niveau de la ferme, entre 
autres, a 6t6 prdsent6. 

Dans son expos6 ob ila d6crit bri~vement le module dans ses composantes

principales et 6num6r6 les utilisations potentielles et effectives du module, Mr. Sidib 
 a
insist6 particulirement sur le caract~re r~ducteur d'incertitude du module. Par rapport & 
la fiabilit6 des donn6es et hypotheses de base, ila attir6 I'attention sur I'importance du 
calcul de sensibilit6 qui permet de d6terminer 'intervalle de validit6 des r6sultats du 
module. 

IIest ressorti des discussions que le module prend en compte les interactions 
entre cultures vivri~res et de rente, 6tant donn6 qu'il d6termine lui-m me I'assolement au
niveau de la ferme suivant l'objectif d'une couverture optimale des besoins alimentaires 
consid6rant I'autoconsommation et les achats Apartir des revenus tir6s des cultures de
 
rente.
 

IIconvient 6galement de noter que le module est le fruit d'une collaboration 
pluridisciplinaire avec des chercheurs de I'ISRA et du MSU. 

Utilis6 ddjA dans la d6rivation de prix optimaux au producteur au S6n6gal, le 
module pr6sente aujourd'hui un int6r#t certain pour d'autres pays, notamment pour la 
Gambia qui a d6j6 entrepris des d6marches dans le sens de son utilisation aprbs 
adaptation. 

Thbme 2: Distribution: commerce Int6rieur 

Introduit par Mbaye Yade et Josu6 Dion6. 

L'expos6 de Mr. Yade, expert en commercialisation du Programme d'Appui
R6gional aux Offices C6r~a!iers (PAROC), un projet du CILSS, a porte d'abord sur les
objectifs de ce projet. Ensuite, ila interpel6 la recherche sur des questions actuelles,
relatives aux offices c6r6aliers qui ont trait notamment: 

au r6le qui devrait leur 8tre d~volu dans 'environnement 

politico-6conomique actuel, 

aux effets de synergie possibles entre-eux et le secteur priv6, 

6 'amdlioration des syst~mes d'information sur les marches, 
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I'aboration de critbres objectifs permettant de d6term'ner le niveau et la 

r6partition du stock national de s6curit6, 

A l'identification des zones A risque et des populations vuln6rables. 

Mr. Dion6, quant Alui, a ax6 son intervention sur l'impact que la lib6ralisation peut
avoir sur la production et l'offre globale, et sur les aspects relatifs AI'acc~s (libre
circulation, cocts des transactions). De son point de vue, cet impact doit constituer un 
sujet de recherche, 6tant donn6 que peu d'informations objectives existent dans ce 
domaine. 

Consid~rant la commercialisation comme une activit6 6conomique au meme titre 
que la production, il a 6voqu6 la n6cessit6 de mieux comprendre les effets des b6n~fices 
des commergants sur les r6investissements dans la fonction commerciale et les autres 
principales activit6s des fili6res en g6n6ral. 

D'autre part, ;I a insist6 sur le r6le de 'Etat dans la prestation de services publics
tels que information, infrastructure et environnement Igal; lesquelles prestations de 1'6tat 
doivent favoriser un niveau acceptable de comp6tition, d'int6gration spatiale et temporelle
des marches ainsi que la solution des probl~mes aigus comme le financement, les 
pratiques digopolistiques, etc... 

Les discussions ont fait ressortir des r6serves li6es Ala lib6ralisation et aux espoirs
simplistes fondus en elle. Cependant, il a 6t6 pr~cis6 que le seul retrait ou repli partiel de 
I'Etat de la commercialisation des produits alimentaires, qui pourrait se traduire dans 
certains des cas par Is remplacement d'un monopole ou oligopole public par un 
monopole ou otigopole priv6, ne signifiait pas libralisation. Cette lib6ralisation n6cessite 
des mesures d'accompagnement, comme 6voqu6 plus haut, d'autant plus qu'il s'agit
fondamentalement de supprimer toutes les distorsions des fili~res cibles. 

Th~me 3: demande: consommation et nttrition 

Introduit par Souleymane Soulama et Thomas Reardon 

D'abord Mr. Soulama a insist6 sur la ndcessit6 de se situer dans une perspective
"SYSTEMES ALIMENTAIRES". IIa distingu6 5 sous-systbmes de production, de 
stockage, de commercialisation-distribution, de transformation et enfin de consommation 
alimentaire proprement dite. Ainsi la consommation apparact elle comme une 6tape
(finale) d'un long processus; et la s~curit6 alimentaire d6pend de I'efficacit6 efficience du 
syst~me tous les nivea,,x. IIa ensuite indiqu6 les 3 niveaux d'approche syst~me du 
CEDRES, niveau macro, micro et fili~re. Selon lui, I'examen pertinent dans la 
consommation alimentaire devrait se faire au niveau micro en particulier du m6nage, voire 
de l'individu. 

IIa ensuite indiqu6 quelques points de recherches: 

le problbme d'6valuation de la quantit6 et de la qualit6 nutritionnelle qui 
rend impossible une planification fiable; 
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le probl~me de la d6termination des param~tres de distribution au niveau 
de la famille; 

la combinaison optimale &rechercher dans le cas d'une int6gration au 
march6 versus autosubsistance. 

Cette introduction a 6t6 suivie par la pr6sentation de Mr Reardon qui a tent6 de

r6pondre &des questions qui, selon lui, constituent des probl6matiques en mati6re de
 
recherche sur la consommation, notamment:
 

la question du pourquoi des 6tudes de consommation; il a soulign6 la 
n6cessit6 d'analyser d'abord les effets, travers les prix et la disponibilit6
des produits vivriers, des changements de politique (p.e. tarifs sur le riz), de 
structure 6conomique (p.e.: urbanisation) et de conjoncture (p.e.
s~cheresse) sur les consommateurs urbains et ruraux avant de pr~ciser les 
besoins d'intervention (impacts sur la nutrition); 

le survol de quelques r~sultats d'enqu6te dans le Sahel a donn6 l'occasion 
de r6v6ler des pratiques de la population li6es aux contextes 6conomiques
(tel que les caract6ristiques de I'emploi) et la zone d'habitation. C'est 
ainsi qu'il a 6t6 not6 que la consommation de riz est importante dans les 
villes et que la consommation de ce produit est peu sensible la variation 
des prix. Une des principales raisons Acela est l'importance de la 
consommation de riz dans les gargotes. Pour ce qui est des ruraux, elle 
est peu importante globalement, mais pr6sente des disparit6s rgionales.
La consommation de b16 n'est importante que chez les riches. Le malfs 
n'est consomm6 que dans une proportion globale de 15% 6 20%, mais 
devient beaucoup plus important lors des s6cheresses dans le Nord (qui
importe des quantit6s substantielles du Sud du Sahel et du Nord de la 
c6te); 

une application & 'analyse est donn6e par I'expos6 des r6sultats qui
expliquent les impacts, par exemple, d'une hausse du tarif &l'importation
du riz sur les consommateurs ou une forte augmentation de la production 
du maifs sur sa demande; 

les lacunes de recherches: elles se localisent Atrois (3)niveaux: 

* 	 le rapport couverture/p6riode (il faut plus d'6tudes et dans I'espace 
et dans le temps pour pouvoir g6n~raliser); 

les produits transform6s/pr6par6s et non c6r6aliers (du point de vue 
de l'offre et de la demande); 

les liens avec la recherche sur l'offre. 

A la suite des d6bats, il a t6 retenu de faire plus de recherches dans ce domaine 
encore relativement vierge. 
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L'atelier a abouti Aune d6termination d'un agenda de priorit6s de recherches tant 
d'int6r~t national que sous-r6gional r6sum6 dans l'annexe qui suit. IIa 6t6 retenu que
dans les 3 mois qui suivent, la coordination du PRISAS appuie les 6quipes nationales de 
chercheurs dans l'aboration de documents plus substanci6s autour des probl6matiques
et m6thodologies relatives aux axes prioritaires de recherche identifies. Certains de ces
protocoles d6boucheront sur des projets d'6tude concrets Amettre en oeuvre dans le

cadre explicite d'une premiere ronde d'activit~s du Programme PRISAS en 1991/92.
 

ANNEXE:
 

THEMES PRIORITAIRES D'INTERET COMMUN
 

1. 	 Etudes des interactions micro-macro~conomiques pour guider: 

(a) 	 le choix des priorit6s en termes sectoriels et de fili~res, 

(b) 	 '6valuation des technologies et des avantages comparatifs, 

(c) 	 I'examen des effets des r6formes de politiques sur la production, les liens 
inter-sectoriels et la consommation. 

2. 	 Etudes centr6es sur la diversification et la croissance des revenus: 
(a) 	 Comp6titivit6 des produits d'exportation (produits de I'6levage, cultures 

industrielles et horticoles, etc.) sur les march~s regional et international, 

(b) 	 Synergies entre cultures de rente et cultures vivribres, 

(c) 	 Interactions entre agriculture et activit~s non agricoles; 

3. 	 Structure, fonctionnement et performances des march6s des facteurs de 
production, avec un accent particulier sur les march6s du travail en milieu urbain et 
rural et les marches des intrants agricoles; 

4. 	 Impact de 'environnement institutionnel et juridique sur le fonctionnement, 
I'efficacit6 et 'efficience des marches des intrants et des produits des principales 
filires agro-alimentaires; 

5. 	 Etudes ax6es sur la consommation et la nutrition: 

(a) 	 D6terminants et dynamique des modules de consommation alimentaire, 

(b) 	 D6termination de niveaux optimum d'agr6gation pour fins d'investissement 
visant &am6liorer I'6tat nutritionnel des populations, 

(c) 	 M6canismes de ciblage optimum de I'aide alimentaire. 
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