
------------- 

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM 

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT 
. Proj ct/ ulproj c t N um b r 2. ('o tra t/(ran t N m lbr 3. Publicalion D~ale 

I936-5-159 FI)AN- 1,90-A-00-4092-()00 IIpril,1991l 
4. Document Title/Iranslated Title
 

I)Wfis di v)celoppcm clit Hcoioiii que et Social aiSahcl: Implications pour I 'Agrictll tire ei[a Recherche Agricolc/
Socio-I'cononiic I)evelopment (hallenges in the S'ahel: Implications fur Agriculture and Agricultural Research 

5. Aubtr(s) 

1.
 

2.
 

3.
 

6.Contributing Organiziltinls)
 

ItitutSdu alecl(INSAI) II re
ramako.ac
 
Department of Agricuhural Iconmics.Michigan State
. Iirsity
 
7. 1atiion 8.RepiortNumier 9.Seponsoring. A.I.), OfficeISA D1'..91-0.,2 Sael W,.cs
I_. o. lWfic,For Afric USAIillmakGTAD/,A 
10. Abstract (optional - 2511iord limlit) 

I11.
Subitca Kcyiwords (optional) 

. sa hcl 4.agricutural research 62. f'ood security 5.
 
3.,a~ricultfrc 6.
 

12. Sup~plementary. Notes 

in English (PISAS Working I'acr 91-02). 
I aper also ipublished 

13. Suhlnillinig Official 14.TIclclphoneNumbelr 15. I ille 'l'othi)". 


.------............------------------------
D O N O T w rite below this line -------------------------------------------------------------
16.110(I11 
 17. D~otUliltiIDislpmilion 

I I , ,RI)I I INV I I DU IT.I AI, ,I 

All) 590-7 (10/88) 



cOMnrt FUmANN Dn1TR9TATS DE LUrm cONTRE LA SCHmEEz DANS LE SAHE 

DI DU SA& L - B.P.1S30 - BAMAKO 

PROGRAMM RJONAL DE oMRCWENMT DMSTrnMONNEL EN MAT71t DR
 
RECHER~HES SUR LA SkVUTA ALDMTAIRE AU SAHMEL =PSAS)
 

ifi
 A-"M AVA~ra 
N~CXJJONSGgI 

u.niveloppement et Transfert de Technobgles 

dans-un Environnanent en Mutation apide: 
Implications pour InRecherche Agrlcole au Sahel" 

Bamako, Mall: 30 AoOt - 03 Septernbre 1993 

PRISASIINSAH DT 91-021PRISAS 



TABLE DES MATIERES
 

Page 

I. INTRODUCTION 
1 

11. CARACTERISTIQUES ET DYNAMIQUE DU CADREPHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE DE L'AGRICULTURE 

2.1. Milieu Naturel 

2.2. Population 

2.3. L'Economie Agricole 

2.4. Cadre Socio-politique, Institutionnel et de Politique Gdndrale 

1 

1 

3 

4 

8 

IlM. DEFIS DU DEVELOPPEMENT 

3.1. Assurer une Sdcuritd Alimentaire Auto-Centr6e 

3.2. R&luire la Pauvretd, l'Endettement et la Ddpendance Financibre 

3.3. Amdliorer la Quaitd des Ressources Humaines 

3.4. Prdserver/Am.liorer le Potentiel de Production de l'Environnement 

3.5. S'adapter k I'Evolution des Contextes National, Rdgional et International 

10 

10 

11 

12 

13 

14 

IV. IMPLICATIONS POUR L'AGRICULTURE ET LA RECHERCHE AGRICOLE 

4.1. Cultures Vivribres 

4.2. Cultures de Rente/d'Exportation 

4.3. Protection de i'Environnement 

4.4. Limites Aia Port6e du Ddveloppement de ]a Recherche Agricole 

15 

15 

17 

18 

19 

TABLEAUX 
21 

BIBLIOGRAPHIE D'APPUI 27 



DEFIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SAIEL 

IMPLICATIONS POUR L'AGRICULTURE ET LA RECHERCHE AGRICOLE 

Josu Dioa1 

I. INTRODUCTION 

Les premieres dkcennies qui ont suivi l'ind6pendance des pays d'Afrique sub-saharienne ont
W marqu~es par un trauinatisme aux aspects multiples rdsultant de crises aux formes diverses:
politiques, institutionnelles, 'conomiques, fiancires, 6cologiques et alimentaires. Du fait de ces
crises, le grand optimisme des premieres anndes de i'apr~s-inddpendance an Afrique s'est estompd
et a fait place I une sensation croissante de ddsespoir et d'effritement du climat de confiance. Dans 
cette sombru situation, qui voit 'Afrique subsaharienne se classer - si l'on en croit les indicateurs 
'conomiques et du niveau de vie les plus couramment admis - au deuxi~me rang des r~gions les plus
pauvres du monde, le Sahel lui-m~me apparaft comme la sous-rdgion ]a plus pauvre. Dans les neuf 
pays membres du CILSS (Cap-Vert, Tchad, Burkina Faso, Gambie, Guinde-Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger et Sn6gal), les revenus par habitant sont extremement faibles et le plus souvent en relative
stagnation. En 1988, deux de ces pays seulement faisaient partie des pays Arevenu interm~diaire;
les sept autres dtaient classEs parmi les 21 pays les plus pauvres du monde. Avec une moyenne de
270 dollars en 1987, le revenu par habitant au Sahel dtait infdrieur de 7% Acelui de l'Asie du Sud 
et de 18% Acelui de l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. Bien que les mauvais rdsultats des
Economies et socidtds du Sahel hbase d'agriculture soient le plus souvent mis au compte des sdrieuses 
contraintes impos~es par ie climat d~favorable, on a tout lieu de penser, le font certainescomme 
critiques, que l'dtat de mis~re gdndralis~e dans lequel se trouve la population de cette sous-rdgion tient
Ad'autres causes majeures. Le prEsent chapitre s'efforce de mettre en perspective les aspects essentiel
du cadre naturel et socio-konomique qui expliquent le ddveloppement et les performances du secteur
agricole dans les pays du Sahel. II commencera par passer en revue les principales caratristiques,
forces et contraintes li~es au milieu naturel, la d~mographie et au cadre 6conomique, socio-politique,
instituti,.nel, politique et international dans lequel s'inscrit I'agriculture sahdlienne. Un certain
nombre de ddfis en marine de d~veloppement konomique et social seront ensuite examinEs. Enfin, 
on verra les implications qu'aura, pour i'agriculture et la recherche agricole, i'application long
terme a'une stratgie de d~veloppement destinde relever ces d~fis, compte tenu des perspectives de 
la demande de produits de base et de divers scEnarios stratgiques. 

11. CARACTERISTIQUES ET DYNAMIQUE DU CADRE PHYSIQUE 
ET SOCIO-ECONOMIQUE DE L'AGRICULTURE 

2.1. Milieu Naturel 

2.1.1. Clinat 

Le Sahel tire son nom des particularit6s climatiques de la sous-rdgion qui forme Iabordure
sud du Sahara. Les fluctuations climatiques caractdrisdes par des variations tr s importantes et
frquentes du niveau des pluies et de leur r~partition g6ographique sont le facteur le plus permanent
et le plus dterminant dans la vie quotidienne des 40 millions d'habitants des neuf pays-semi-arides
qui font partie du CILSS. Du fait de l'extreme raretd de l'eau, deux-tiers des 5,3 millions de
kilombtres carres composant cette r6gion sont tout simplement impropres A i'agriculture. Les 178 



millions d'hectares restants sorut divisds en quatre grandes zones pluviomdtriques: ]a zone sah~lienne,
de 350 mm a la limite nord des cultures pluviales; la zone sahdlo-soudanienne, entre 350 et 600 mm;la zone soudanienne, entre 600 mm et 800 mm; et la zone soudano-guindenne, avec plus de 800 mmde pluies annuelles en moyenne. Dans ces zones vitales, la principale activitd dconomique del'essentiel de la population, la production agricole (cultures et dlevage), est trYs sujette aux variationsdes annies de s~cheresse et des ann~es dites "humides". Ces vingt derni~res aanes ont Wparticulirement marqudes par une ariditd croissantc, une r6duction de ia saison des pluies et descultures et un glissement sensible vers le sud de l'ensemble des isohy~tes, ce qui a fat craindre unetendance irrdm~diable la "saharanisation* du Sabel en raison des effets suppos6s du r~chauffement
de la plante. On ne dispose pas encore de preuves concluantes sur l'aspect cyclique ou irreversibledu phdnom~ne de s~cheresse. L'importance et I'ampleur comparative des relations causales entre,d'une part, la d~sertification et la secheresse ou l'ariditd accrue et, d'autre part, la d~sertification etla s6cheresse ou I'ariditd accrue et, d'autre part, l'abus des ressources par les populations locales fontl'objet d'un dLbat trs animd Al'heure actuelle. I1 reste que les caprices du climat et du tempsconstitueront un facteur structurel majeur qu'on ne pourra pas ignorer Iorsqu'il s'agira de prdvoir desstrategies raisonnables et r.alistes de d~veloppement durable pour les pays du Sahel. Au cours desdicennies qui viennent, toute amelioration du niveau de vie de la majoritd des habitants du Sahelrdsultant d'un accroissement substantiel de la production agro-sylvo-pastorale sera avant tout fonction
d'une gestion satisfaisante des rares ressources hydrauliques disponibles. 

2.1.2. Terre, sols dt v'gitation 

La superficie totale des pays du Sahel (Cap-Vert et Guin&e-Bissau non compris) est d'environ 
est constitute530 millions d'hectares et 60% d'dtendues purement ddsertiques et A28% (150millions d'hectares) de parcourr, les 12% restants (62 millions d'hectares) se pretant aux cultures(taleau 1). Les terTes qui se pretent aux cultures irrigudes reprdsentent 13,9 millions d'hectares (22%des surfaces cultivables) et sont essentiellement concentrdes au Tchad (40%), au Mali (29%) et auNiger 12%). En ce qui concerne les cultures pluviales, 50% seulement (31 millions d'hectares) del'ensemble des surfaces cultivables reoivent annuellement un volume minimum de pluies de 600 mm avec une probabilitd de 0,9. En outre, ce potentiel est considdrablement rduit par la mauvaise qualitdet ]a fragilitE structurelle des sols: faible degrd de ferti~itd (surtout pour ce qui est des phosphates etde l'azote), faible taux d'humus, capacitE de r~tention des eaux limitde, forte propension lalatdrisation et exposition AI'drosion dolienne et hydrique. Dzns ces conditions, mtme dans les zonesoi les precipitations sont les plus abondantes, 40% des sols au maximum sont suffisamment passablesou ad6quats pour supporter des cultures permanentes. Les meilleurs sols, qui recoivent au minimum800 mm de pluie par na, sont rdpartis presque exclusivement entre quatre pays: Tchad (31 %),Burkina 

Faso (23%) et Sdndgal (13%). 

En 1989, une surface estim~e A25% (15,6 millions d'hectares) de l'ensemble des terres sepretant aux cultures au Sahel Etait exploit~e. IIne faut pas conclure, su' la base de cette estimation,que les pays du Sahel sont trop fournis en terres agricoles et qu'ils peuvent donc accroitre leurproduction agricole en 6tendant les surfaces cultivdes. En fait, ce qui compte le plus n'est pas tantla proportion de terres disponibles qui servent effectivement de paturages et de champs. C'est plut6tdans quelle mesure !es densit~s de population effectives sont Equilibrdes par rapport Ala capacitd decharge Along terme des terres dans les diffdrentes zones agroclimatiques, compte tenu des syst~mesde production en vigueur. Dans ce contexte, (le tableau 2) montre bien qu'en ce qui concerne latriple demande en matire de cultures (cultures vivri~res, aliments du beWail et bois de feu), i n'y agu&e que ia zone la plus mdridionale du Sahel (la zone soudano-guindenne) qui offre suffisamment
d'espace pour une population supplmentaire. Sans une profonde transformation des syst~mes deproduction traditionnels, ia densitd de population effective dans la zone soudanienne a ddja atteint lenmveau soutenable pour le bois de feu. La pire situation est celle de ia zone sahdlo-soudaniennc, o/les densitds de population effectives d~passent le niveau soutenable d'un tiers pour les cultures et 
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l'dlevage et de 103% pour le bois de feu. La conclusion qui ressort nettement de cela est la suivante:
plus que ia surface de terres inexploit~e, c'est la faible productivitd rdsultant de ia mauvaise qualittdes sols et des techniques de production traditionnelles qui limite la capacitd de charge de 'espace
agro-sylvo-pastorale au Sahel. Pire, le couvert vdgdal naturel est i'Mlment a la fois le plus
vulndrable et le plus surexploitd de l'6cosyst~me sahdlien. 

2.2. Population 

Avec une population totale de 40,2 millions d'habitants et une
habitants au km2 en 1988, le Sahel dans 

densitd moyenne de 7,5 
son ensemble pourrait encore passer pour une rdgionlargement sous-peupie. Mais ce tableau g~ndral cache de grandes disparitds g6ographiques quant aia rdpartition de la population, avec des densitAs humaines (nombre d'habitants au knr) qui vont de1,9 en Mauritanie 14,7 an Tchad, au mali et au Niger, qui sont dans une fourchette de 26 A36 auBurkina Faso, en Guinde-Bissau et au Sdndgal, et qui atteignlnt 75 en Gambie et 90 au Cap-Vert.Au sein meme de ces pays, la population est aussi rdpartie indgalement entre les diffdrentes zonesclimatiques: d'un niveau quasiment nul dans les r6gions d6sertiques, la densitd augmente vers le sud,atteint son niveau maximum dans les zones sahdlo-soudanienne et soudanienne (350-800 mm) etdiminue dans la zone la plus arrosde (Iazone soudanienne), principalement du fait de probimessanitaires lids a i'eau. Au moins 80% de ]a population vit sur 25% du territoire total au sud de ia zone sahdlienne, les concentrations humaines atteignant 60 voire 100 personnes au km2 dans certainesr~gions (par exemple, le Bassin de l'Arachide au Sdndgal, la Gambie, et le Plateau de Mossi auBurkina Faso), ce qui entratne une demande pour ainsi dire insupportable pour les ressources en terrearable et en vois de feu dans le cadre des syst6mes de production traditionnels. Inddpendamment del'impact du climat sur ia d~sertification, i est largement reconnu I l'heure actuelle que I'abus des ressources naturelles, qui rdsulte des synergies ndgatives entre, d'une part, les techniques penproductives et, d'autre part, la pression exerc~e par la population humaine et animale, reste ia causeprincipale de d6gradation des sols et de la vg6tation. Exacerb6es par les s6cheresses rp t es de ces20 dernires anndes, les migrations de la population hunaine et animale d'une zone rurale l'autre 

en direction du sud ont visiblement entranE une augmentation du taux d'6puisement du sol et de lav~g.tation visant Afaire face Ala demande croissante de cultures vivribres et de rapport, de pAturages,
de fourrage et de bois de feu. 

Deux autres facteurs d~mographiques - l'accroissement de la population et l'urbanisation -viennent encore compliquer la gestion de i'espace vital au Sahel. Premibrement, comme pour
'Afrique subsaharienne dans son ensemble, les taux d'accroissement de la population dans les pays

du Sahel sont parmi les plus dlevds du monde. Pire, le taux d'accroissement annuel de l'ensemble
de cette sus-rdgion a suivi une courbe ascendante, passent de 2,1% en 1965-73 2,6% en 1980-87,pour se situer, selon les projectioas, A3,0% pour la pdriode 1987-2000 vont de 2,6% .A3,2% par andans tous les pays membres du CILSS a l'exception du Cap-Vert (2,1 %). A ce rythme, la population
du Sahel, qui &ait de 40 millions d'habitants en 1988, aura augmentd de 50% la fin de ce sicle etdoublE en 2010. Cette explosion ddmographique est due I la baisse des taux de mortalitd qui r~sulteelle-meme de l'am~lioration de la vaccination et des soins de santE primaires depuis 40 ans, ainsi quede taux de f6conditd dlevds et stables (6 1 7 enfants par femme). Dans ia mesure oil 45% de lapopulation totale du Sahel est actuellement Ag~e de moins de I5 ans, les taux d'accroissement sontdestinds I augmenter de plus en plus rapidement. En l'absence de politiques de r~gulation desnaissances valables, on a'attend k ce qu'une telle explosion ddmographique gene sdrieusement les 
perspectives de ddveloppement du Sahel. 

Deuxi~mement, l'urbanisation rapide et non planifl6e contribue A renforcer le risque quel'accroissement ddmographique ait dventuellement des effets n~gatifs sur le ddveloppement. De 1,3million de personnes en 1960, la population urbaine du Sahel a dtE pratiquement multipli~e par sept 
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en 27 ans (I raison de pros de 7% par an) pour atteindre environ 9 millions d'babitants (28% de lapopulation totale) en 1987. Cette forte tendance Al'urbanisation s'explique essentiellement par les
flux d'dmigration rurale, qui sont eux-mmes dus ! ce qui est perqu comme une disparitd socio6conomique croissante entre les zones rurales et urbaines. La stagnation de la production et la baissedes revenus rdels en milieu rural, sous l'effet conjugud des sdcheresses et de projets de d~veloppement
inefficaces, et la sur-concentration des infrastructures socio-6conomiques, des installations de sant,d'hygi~ne, d'enseignement et autres dans les principaux centres urbains rendent enla vie ville
beaucoup plus attirante pour les habitants du Sahel, et c'est particulirement vrai pour les capitales,qui reprdsentent a elles seules 40% de ]a population urbaine totale de cette sous-rdgion.
L'urbanisation rapide constitue un ldiment moteur qui a pour effet non seulement de priver les m~nages ruraux d'une bonne partie de leur main-d'oeuvre masculine adulte, mais aussi d'exercer unepression A la hausse sur la demande de produits essentiels, ce qui tend A entamer les reserves
disponibles de ressources naturelles (de bois de feu, par exemple) ou de devises (importations de riz ou de bl). En outre, les zones urbaines ont eu dnormment de ral A rdpondre Ai'attente de laplupart des citadins venus des campagnes, en particulier sous l'effet Acourt et Amoyen terme des programmes d'ajustement structurel entrepris par la plupart des pays du Sahel dans les ann6es 80.Sans un essor rdel des principales a..'tivitds de production en milieu urbain (industrie, secteurmanufacturier, activits traditionnelles, services), l'urbanisation rapide s'est traduite par un chOmagegdndralisd ct par une sdrieuse d6gradation des conditions de vie et du climat social dans les zones pdri
urbaines. 

2.3. L'Economie Agricole 

2.3.1. Importance globale de l'agriculture 

Les 6conomies des pays membres du CILSS ont pour particularitd ia plus commune deddpendre dnormdment de l'agriculture (cultures et dlevage, foresterie, chasse et pche). Le secteuragricole reprdsentait 34% du PIB total du Sahel en 1987. Cette part avait diminud de 26% par
rapport Ason niveau de 1965, comme le montre le (tableau 4). L'agriculture reprdsentait en 1987entre 35% et 60% du PIB total de l'ensemble des pays du Sahel Al'exception du Cap-Vert (19%),
oib les conditions agro-6cologiques sont rigoureuses, et du Sdndgal (22%), qui est relativement plusurbanisd et industrialisd. Elle est en fait le principal producteur intdrieur de tout le Sahel, et emploieentre 80% et 90% de la population active totale de chaque pays de ia region, a l'exception de ]a

Mauritanie (69%) et du Sdndgal (52%). L'agriculture fournit -principalement sous forme de cdrUles
 - I'essentiel de l'alimentation des populations sahdliennes. Elle est le premier secteur du Sahel pourles rentr(es de devises: sa part des recettes d'exportation totales en 1987 tait en moyenne de 57% pour I'ensemble du Sahel et oscillait entre 60% et 98% dans tous les pays hormis le Niger (13%)
le Cap-Vert (absence de dornnes). 

et 
' e secteur agricole est le plus gros consommateur de ressourcesnatureiles. En rdsumd, ia conclusion qu'on ne peut manquer de tirer de ces indicateurs est que la

croissance et le d6veloppement dconomique du Sahel ddpendent principalement des rdsultats 
qu'obtiendra I'agriculture en matire de g~ndration de revenus et d'emplois. 

2.3.2. Syst~mes de production,production et producivit 

Les tendances antdrieures en matire de croissance et de diversification de la productionagricole ont tE plut& ddcevantes dans les pays membres du CILSS. Les activitds agricoles quidominent, dans cette .ous-rdgion, sont deux cultures vivrires en sec (millet et sorgho), un produit
mineur (mals), une culture vivrire irrigune (riz) et deux cultures de rapport/d'exportation en sec
(coton et arachides). Durant la pdriode de sdcheresse de 1965-73, toutes les cultures ont connu unebaisse de production (de 2,8% par an pour les cultures ont connu une baisse de production (de 2,8%par an pour les cdrdales et de 4,6% par an pour les arachides), le coton dtant la seule exception 
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(augmentation annuelle de 7,3%). Durant Ia pdriode qui a suivi la sdcheresse (1973-80), la 
production d'arachides a continue de diminuer de 4,8% par an. Les anndes 80 ont offert des signes
plus encourageants, 4 en juger par les taux de croissance annuels assez impressionnant (Apartir de 
niveaux de base peu 6levds, i est vrai) obtenus par i'ensemble des principales cultures pour la pdriode
1980-89. Ce regain d'optimisme doit toutefois etre tempdrd. Le remarquable accroissement 
enregistrd dernirement dans la production vdgdtale, au lieu de se traduire par des gains de 
productivitd dans l'utilisation des terres et/ou de la main-d'oeuvre, est principalement lid aux effets 
conjuguds d'une importante augmentation des prdcipitations annuelles et de i'extension des surfaces 
cultivdes dans les zones mdridionales plus humides. Or, d s'agit IAd'une situation prdcaire, puisqu'il 
ne fait pas de doute que les pluies seront Anouveau insuffisantes certaines anndes et que la base de 
ressources fonci~res est limitde et menacde. 

Cette situation est difficile hmodifier tant que les syst~mes de production vdgdae et animale 
au Sahel restent de nature tr~s extensive et qu'ils utilisent peu d'intrants transformns/achetds tout en 
employant d'assez grandes quantits de ressources naturelles (a terre en particulier) par unitd de 
production. On estime ainsi qu'en 1986, la consommation moyenne d'engrais au Sahel (4,7 kg/ha)
reprd~entait seulement 55% de la moyenne pour I'Afrique subsaharienne, 8%de celle de i'Asie du 
sud et 7% de la moyenne enregistr6e dans I'ensemble des pays A faible revenu dans le monde. 
L'augmentation de la production vdgtale repose donc principalement sur l'extension des surfaces 
cultivdes dans les zones mdridionales. II existe une demande croissante de paturages pour les 
syst~mes d'dlevage extensifs, qui continuent de ddpendre essentiellement de ia pature et du fourrage
arbustif. Sous l'effet d'une pression ddmographique croissante, le ddfrichage de vastes zones de terre 
arable et la r6duction des jachres ont entraind, en I'absence de mesures de conservation approprides, 
une diminution annuelle de 3%du niveau gdndral de fertilitd des sols dans les systtmes d'exploitation
traditionnels. Dans ces conditions, la productivite de 1Ilevage est r6duite, et les rendements des 
cUrdales vivri~res en sec sont tr s faibles, en stagnation ou en baisse, avec des moyennes qui
s'dtablissent aux alentours de 0,3 tonne/ha dans la zone sahdlienne, o,5 tonne/ba dans ]a zone sahdlo
soudanienne, o,7 tonne/ha dans la zone soudanienne et 0,9 tonne/ha dans la zone soudano-guindenne. 

Quelques efforts d'intensification ont dtd entrepris, mais leur orientation et leur portde restent 
tr~s limitdes. Dans le domaine des cultures pluviales, le coton est la culture la plus intensive et aussi 
la setle qui ait maintenu des taux de croissance positifs (avec une moyenne incroyable de 7,3%) A 
travers toute cette sous-rdgion, meme durant la pire pdriode de s6cberesse de 1965-73. Cette rdussite 
exemplaire, qui s'explique en partie par une extension des surfaces cultivdes, est due en fait, de faon 
plus fondamentale, aux effets synergiques des mesures intdgr6es entreprses avec succbs en matire 
de recherche agricole, de vulgarisation et de commercialisation des intrants et des extrants. Entre 
1961 et 1979, les rendements moyens du coton ont Wtd multiplids par un facteur de 5 avec I'adoption
gdnalisde de varidtds nouvelles, d'engrais, de pesticides et de ia traction animale. On se demande
de plus en plus si un tel accroissement de la production cotonnibre est soutenable a long terme. Les 
rendements du coton ont relativement stagnd tout au long des anndes 80: Us dtaient aux alentours de
1,3 tonne/hla au Mali, de 1,0 tonne/ha au Burkina Faso et de 0,8 tonne/ba au Tchad (trois pays qui
reprdsentem plus de 90% de la production totale de coton au Sahel), ce qui montre que
i'accroissement de la production a essentiellement reposd sur i'extension de 7,4% par an des surfaces 
cultivdes. En ce qui concerne les cultures vivrires en sec, le mals semble se prher le mieux Ades 
mesures d'intensification, comme en tdmoigne le fait que ses rendements moyens ont doubld dans le 
sud du Mali (Us sont passds de 0,8 A 1,6 tonne/ha) alors qu'on y a utiisd des varidtds locales 
sdlectionndes et des quantitds d'engrais limit6es. Cela dit, ces perspectives prometteuses ne 
concernent que 3%de ]'ensemble des terres cultivdes, ]a demande de maTs dtant sdrieusement limitde 
par i'absence de mesures c1 ddveloppement appropri6es de l'industriel alimentaire et du secteur des 
aliments du bdtail. De m.me, le ddveloppement des possibilitds considdrables qui existent pour
intensifier la production dc riz dans les valldes et deltas des fleuves Niger et Sdndgal a pr6sentd lui 
aussi certaines carences: des techniques d'irrigation qui entratnent des coOts 
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d'investissement/d'exploitation dlevs, des politiques qui permettent une participation marginale desagriculteurs I la gestion des pdrimUtres irriguds et des syst~mes de monocultures annuelles qui sontpeu adapt~s. Les cultures irrigudes couvrent au maximum 5% de ]'ensemble des terres cultivdes et
10% des 13,9 millions d'hectares qui se pretent au total Al'agriculture irrigu~e. Les rendements duriz ddpassent a peine 1 tonne/ha dans les principales zones d'irrigation, telles que celles administrdes 
par l'Office du Niger au Mali. 

L'aspect par trop extensif des syst~mes d'exploitation et d'6levage traditionnels est Ala basede relations conflictuelles persistantes et d'une integration insuffisante entre la production vdgdtale et
Sahel.animale au En dehors des rdsidus des cultures servant principalement a la consommationhumaine directe et aux exportations, l'agriculture sabdlienne est tr~s peu spdcialisde dans la productionde fourrage et d'aliments dnerg6tiques pour les millions de tetes de b tail, de petits ruminants et dechameaux de la rdgion. La taille de ces troupeaux a dtd nettement r~luite du fait des sdrieuxproblmes d'alimentation rencontrds durant les s~cheresses du debut des anndes 70 et 80, et cela n'est pas surprenant, compte tenu des progrk. remarquables accomplis dans le domaine de la santd animale.Les investissements substantiels en main-d'oeuvre et autres compldmentairesintrants qui sontnbcessaires l'entretien d'animaux de trait et Ala production de fumier de bonne qualitd ont lihnitela contribution de I'dlevage en mati~re d'dnergie des animaux de trait et de fertilitd des sols pour ]aproduction vdgdale. Au lieu de se renforcer mutuellement, les activit6s d'dlevage et de cultures onttendance se disputer les terres et, ce faisant, Asusciter des conflits suppldmentaires entre dleveurs 

et agriculteurs. 

2.3.3. Infrastructure dt marchs intirieurs 

Le manque de communications et l'insuffisance de l'infrastructure de marchd viennents'ajouter aux contraintes imposdes AI'agriculture sabhlienne par un climat d~favorable, une faible basede ressources naturelles et une forte pression d6mographique. En dehors de la radio, les moyens decommunication sont pratiquem;nt inexistants pour les populations rurales en grande partie
analphabUtes. 
 La majeure partie de la population n'a d'acc s imm&liat a une route praticable en toute
saison, qu'il s'agisse de routes revftues ou en latdrite. En outre, de mauvais choix prioritaires, descarences au niveau des organismes publics charges de l'infrastructure ainsi qu'un manque derentabilitd de la plupart des services prives entratnent un manque d'entretien qui a pour effetd'entamer de faon alarmante le peu d'infrastructure qui existe. On peut se rendre compte de'ampleur du problme si l'on sait que les pays du Sahel sont parmi les plus pauvres en infrastructureroutire de l'Afrique subsaharienne. On estime que le coot des reparations augmente de 200 A300%lorsque l'entretien routier n'est pas correctement assure. Les charges pour les propridtaires devWhicules et les transporteurs routiers sont supdrieures de pros de 50% pour les routes revetues et debeaucoup plus dans le cas des routes en lat&rite ou en terre. La concentration d~mographique dansles zones urbaines et dans quelques regions rurales est dgalement li6e au fait que le peud'infrastructure disponible concentrd cesest dans m.mes rdgions. Avec l'insuffisance del'infrastructure, les retards pris au niveau de son entretien figurent parmi les principaux obstacles
auxquels se heurte la mise en valeur du potentiel de production dans certaines zones agricoles qui sont 
parmi les meilleures de cette sous-rdgion. 

A l'Pffet n~gatif d'une infrastructure de communication insuffisante viennent s'ajouter descarences majeures aux niveaux des secteurs et des marchds qui appuient en amont (intrants) et en aval(transformation) les principales branches d'agriculture et d'dlevage. On a des raisons de penser que]'adoption de techniques agricoles prometteuses a dtd compromise par le manque d'activitds efficacesde fabrication de matdriel agricole et de pi ces de rechange (pour la traction animale, par exemple).II y a peu d'entreprises industrielles pour assurer le traitement des produits agricoles en ddpit deI'augmentation de la demande de cdr ales vivri~res traditionnelles (surtout le maTs), d'aliments debdtail et de produits de l'dlevage. Les efforts ddjA entrepris dans domaines ont le plus souventces 
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6choud, principalement parce qu'ils &aient excessivement axds sur le remplacement des importations 
sur une grande echelle et que la gestion de la plupart des installations du secteur public laissait 
ddsirer (on peut citer par exemple les minoteries sur-dimensionndes pour le riz et le bld importe).
La plupart des pays du Sahel font face Aune infrastructure industrielle coflteuse et qui ne tourne pas 
a un regime suffisant pour assurer une croissance modeste dans le secteur des aliments traditionnels 
de base. 

Les marchds des intrants agricoles prdsentent deux inconvdnients suppidmentaires.
Premirement, tous les circuits de commercialisation de l'ensemble des principaux intrants et outils 
agricoles (materiel, engrais, pesticides, semences, etc., sans parler de la terre) ont toujours etd et 
restent encore fortement sous le contrOle du secteur publ'c, soit directement par le biais des 
entreprises para-publiques sp~cialis;es, soit indirectement dans le cadre des multiples attributions des
organismes de d6veloppement rural officiels. Du fait des distorsions qu'elles entralnent sur le plan
des incitations agricoles, les politiques, pratiques et m6thodes de gestion de ces organismes ont 
r cemment commence Afaire l'objet de violentes critiques vis-A-vis de leur role en matire d'achat,
de fixation des prix et de distribution des intrants. Des contraintes techniques et financires 
emptchent les n~gociants prives de jouer un r6le accru dans la commercialisation des intrants 
agricoles. De ce fait, les tendances actuelles a la libdralisation dconomique en vue d'une participation 
accrue du secteur prive sur ces marches risquent de mettre longtemps avant de faire sentir leurs effets. 
Deuxi~mement, les resultats mediocres enregistrds s'expliquent par des insuffisances au niveau du 
secteur du crdit agricole. Cela tient, d'une part, Aun secteur formel bureaucratique et rigide
(banque/office publics) et, de I'autre, a des marches finanliers non structures qui sont peu duvclopj,' 
et peu connus. Le manque de moyens financiers au niveau des rdseaux officiels se traduit par un net
rationnement du crdit, auquel I'accs est restreint et soumis Ades contingences politiques. Du c6te 
du secteur prive, rien en permet de croire que le volume, apparemment non ndgligeable, d'dpargne
en circulation dans lea circuits informels pourra etre aisdment rdaffectd Ades investissements darsm le 
secteur agricole. 

En aval du stade de ia production v~gdtale et animale, d existe d'importantes lacunes au 
niveau des debouchds. Les offices de commercialisation publics monopolistes dominent depuis 30 
ans dans ce domaine, et les pressions accrues auxquelles ont dtd soumis les pays du Sahel ont entraind 
une restructuration de ces marchds agricoles interieurs. Les effes dissuasifs des politiques du secteur 
public (fixation des prix et commercialisation a i'echelon de tout le territoire) sur les incitations 
agricoles et I'accks des consommateurs aux produits (surtout les cdr6,les vivritres) font que la 
libdralisation des marches est devenue la pierre angulaire des strategies de d~veloppement agricole
des ann6es 80 et 90. A mesure que les offices para-publics des cdr~des se retirent des activit~s 
commerciales directes (6tablissement des prix administrds, achats, stockage et ventes), leur r6le se
limite a la fourniture de services publics destines A favoriser les marches (informations sur les
ddbouchbs, aide alimentaire et gestion du stock de s&curitd alimentaire, mediation en mati~re d'acc~s 
au credit pour lea ngociants prives, etc.). Outre les sdrieuses restrictions imposdes par une crise 
financihre gdnfralis~e sur i'ensemble des activitds Economiques au Sahel, l'efficacitW et la rentabilit6 
globales du sectear commercial prive doivent encore surmonter un contexte instable, qui reste 
caractdrisd par des distorsions persistantes. Celles-ci ressortent principalement du carac~re ambigu
et inadaptA des textes juridiques de base (lois et r~glements) des nouvelles 6conomies de marche des 
pays membres du CILSS, et des changements fr~quents darsm la fagon dont Us sont formules et 
appliques. 

2.3.4. Commerce exrieur 

Le sort dconomique des pays du Sahel sur les marches mondiaux depend essentiellement d'un
nombre reduit de produits d'exportation, bsavoir: deux cultures de rapport (coton et arachide); les 
produits de l'elevage (essentiellement les bovins sur pied); les fruits de mer dam le cas limite du 
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Sdndgal et de la Mauritanie; et les produits mindraux exceptionnels de la Mauritanie et du Niger.recetes d'exportation procurdes par l'ensemble de ces produits ont souffert 
Les 

des fortes chutesenregistres par leurs cours mondiaux au cours des annes 80. Les principaux exportateurs de coton(Burkina Faso et mali) et la Mauritanie (principal exportateur de minerai de fer du Sahel) ont vu leurstermes de l'6change baisser de 27 a 31 % entre 1980 et 1986, ceux des autres pays de cette sousr~gion diminuant de 6 A13% (tableau 6). Toutefois, au del des effets dvidemment ndgatifs de cetted~gradation des termes de i'6change, le d~clin du commerce extdrieur des pays du Sahel est surtoutdO au fait que leurs parts de marchd au plan international continuent de s'effriter, comment entMmoigne la chute vernigineuse du volume des exportations de produits de l'arachide a la suite de las~cheresse de 1968-73 et tout au long des ann es 80. Ind~pendamment de l'effet d'dviction despratiques commerciales ddloyales visant Aprotdger les produits &trangers qui viennent se substituerAcertains des produits d'exportation essentiels du Sahel, on a de plus en plus de raisons de penserque les mauvaises politiques 6conomiques adopt~es (fiscalitd e surdvaluation de la monnaie nationale)et le manque de productivitd, avec des taux en stagnation ou en baisse (ce qui entraine des coOts deproduction unitaires dlev~s), sont les raisons principales de ]a perte compdtitivitd croissante de
I'agriculture sah~lienne sur les marches mondiaux. 

A I'appui de l'argument concernant la productivitd, on peut citer Oes indices qui montrent que]a baisse de compdtitivitd de l'agriculture sahdlienne s'applique aussi et meme aux marchesalimentaires intdrieurs. Le riz et les produits du bl importes viennent progressivement remplacerles c rdales produites localement sur les marchds des c6r.ales vivribres de toute i'Afrique de l'Ouest,cependant que la demande croissante de viande et d'huile comestible (tolit particulibrement dars les pays du littoral ouest-africain) est assurdes par des sources ext~rieures a la r~gion. Le problme dumanque de productivitd du Sahel est aggravd du fait que celui-ci d6pend de plus en plus desimportations de produits alimentaires, qui reprdsentent l'heure actuelle environ 20% de iaconsommation totale de c~rdales vivri4es et sort responsables de la moitie du d~ficit commercial decette sous-rdgion. Les mauvais rdsultats de l'agriculture sahdlienne, et son d~clin, sont bien endvidence I ce niveau-ci. La balance commerciale agricole, qui dtait exc6dentaire de 51% en 1965,s'est retrouv~e en situation ddficitaire de 10% en 1980 et de 31% en 1987, en ddpit des avantages
tirds de deux amnnes 
de pluies abondantes et d'un net redressement des cours mondiaux du coton.En consquence, les r.serves de devises ont diminud, ce qui, ajoute Aune croissance insoutenable dela consommation du secteur public, explique dans une large mesure l'apparition des caractdristiquesactuelles des Economies sahdliennes (sur-endettement et ddpendance Al'Egard de i'aide financire et
alimentaire). Pour l'ensemble de cette 
 sous-rdgion, le montant total de la dette publique a dtdmultiplid par douze entre 1975 et 1987 pour atteindre 12,5 milliards de dollars (320 dollars ou 118%du PNB par habitant). En outre, le service de cette dette reprdsentait Alui seul 8% du PNB et 44%de l'ensemble des recettes d'exportation en 1987. Les pays du Sahel se trouvent donc pris dans unesituation de forte d~pendance vis-h-vis de I'aide dtrang~re. Celle-ci a augmente de pros de 50% entre1980 ef 1987 pour atteindre un niveau moyen de 59 dollars par habitant (22% du PNB) en 1987, avecdes niveaux maximums oscillant entre 57 et 73% du PNB dans des pays peu peupls conm-ne le Cap-
Vert, la Gambie et la Guine-Bissau. 

2.4. Cadre Socio-politlque, Istitutionnel et de Politlque GC.nrale 

2.4.1. La sociUtt rurae 

Un degrd important de cohesion et de solidaritd communautaires Etait la qualitd qu'ons'accordait le plus souvent I reconmaltre aux socidtds traditionnelles est en train de disparaltrerapidement face Aun profond effondrement de ces valeurs sous les effets de l'importance croissantede I'dconomie mondtaire, de l'ouverture d s socidtds rurales au monde extdrieur du fait de i'exoderural et de ia fuite vers les villes, et de la baisse des revenus rdels en milieu rural r~sultant de la 
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s~cheresse, de la degradation des ressources naturelles et de la chute des prix des produits. La 
dislocation progressive du fonctionnement des socidtds rurales traditionnelles qui en r~sulte est Ala 
base d'un fosse grandissant entre les g~ndrations, les communautds rurales ayant un sentiment de plus 
en plus grand d'alination au sein d'une sociWt qui se transforme en faveur des minorit6s urbaines 
croissantes. Cette dynamique sociale aide a comprendre l'wat croissant de passivitd et de repli sur 
soi-mtme du monde rural au Sahel, oi les encouragements destinds Aaccrottre les excdents de 
production a l'intention du marchd out fini par pratiquement disparaltre au fil des ans. Dans leur 
quite d'dvasion, les jeunes 6ldments les plus dynamiques de la population active des zones rurales font 
face a un avenir incertain en milieu urbain, ce qui a pour consdquence facheuse ia mont~e du ch6mage 
et de la ddlinquance juvenile. 

Si l'on peut faire remarquer qu'une transformation sociale profonde se ddroule rarement sans 
accrocs, les probl mes lids aux bouleversements sociaux que connalt actuellement le Sahel trouvent 
leur cause fondamentale dans la marginalisation politique prolong~e de la population rurale. Cette 
marginalisation se manifeste tout d'abord par un contr6le politique important et par i'autonomie qui 
a &A refusde aux organisations socioprofessionnelles rurales (associations d'agriculteurs ou 
coopdratives) depuis la pdriode coloniale et au cours de ces trois d6cennies qui ont suivi 
l'inddpendance. Cette rdalit6 se manifeste aussi dans le fait que la planification du ddveloppement 
rura est conque et abord~e du sommet la base, et gdr~e par le secteur public. Cela a des 
cons6quences indvitables qu'on peut partout constater: dtablissement de priorit6s faible ou inaddquat, 
affectation inefficace et gestion inadequate des ressources politiques destin6es au ddveloppement rural. 
En l'absence d'une vdritable participation ddmocratique, les politiques qui sous-tendent cette 
conception ont le plus souvent did trop exigeantes et ont eu tendance A favoriser les populations
urbaines en gdn&al. Elles ont t guiddes par le souci qu'avaient les responsables de maintenir le 
niveau de vie d'une minoritd privildgide de consommateurs urbains influents sur le plan politique. 

On commence a espdrer rdsoudre ces probl~mes du fait des mesures prises r~cemment par le 
biais de programmes d'ajustement structurel et de rdforme des politiques dconomiques, de la 
reddfinition progressive des r6les conomiques du secteur public et du secteur privd et de i'dvolution, 
lente mais perceptible, des pouvoirs politiques dan.. le sens de la ddmocratie. Dans le meme temps,
les couches de population qui avaient W le plus ndgligdes au Sahel lors des programmes de 
planification du d~veloppement antdrieur, savoir les femmes, pourront assumer des rOles plus 
importants et plus visibles dans le tissu des relations sociales telles qu'elles se dessinent, surtout dans 
les zones urbaines oii elles prennent une part .roissante aux activit~s professionnelles extdrieures, aux 
6canges et aux activit s et services non structures. Dans le mame temps o les efforts entrepris
visent davantage a promouvoir l'initiative privde et une participation au niveau !ocal, il faut que les 
stratdgies dvoluent de faon I donner et maintenir une impulsion ,olitique assez forte pour que ces 
concepts n'en restent pas an simple stade d'[ddes nouvelles et a la mode dans le domaine historique 
de la planification du developpement au Sahel. 

2.4.2. Contexte International 

Inddpendamment des efforts internes entrepris pour relever ces d~fis sur le plan intdrieur, U 
faut que les politiques, les institutions et les mesures de d6veloppement du Sahel prennent appui sur 
un contexte international favorable. En ddpit des sommes d'argent impressionnantes mises en jeu,
l'aide internationale publique au ddveloppement du Sahel a fait l'objet de critiques sdvres pour le peu 
d'impact qu'elle a e sur la croissance dans les principaux secteurs productifs (cultures, dlevage,
foresterie, industrie), ainsi que sur l'&lucation, la santd et les capacitifa humaines et institutionnelles 
locales. D'aprbs les estimations, sur les 15 milliards de dollars d'aide au d~veloppement accordes 
aux pays membres du CILSS entre 1975 et 1987, le quart seulement a servi a des investissements 
productifs et ia part des retombdes au niveau de i'agriculture et des ressources naturelles a dtd 
n~gligeable (4% et 1.5% respectivement). Pour soutenir leurs efforts de d6veloppement intdrieur 
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durant les 20 4 30 annes I venir, les pays du Sahel auront besoins de I'appui de la communauteinternationale afin de stimuler l'intdgration et la cooperation regionales, de promouvoir pour lesechanges un cadre liberal et axd sur la croissance et d'assurer une aide f'mancire a long terme. Deplus, afin d'encourager ia propension nouvelle des gouvernements du Sahel a faire place 4 undirigisme moims centralise, i faut, en contrepartie, que les bailleurs de fonds soient prs faire preuve d'une plus grande souplesse en ce qui concerne les conditions et modalites de plus en plusrestrictives dont est assortie leur aide. Ceci est n6cessaire afin d'aider les pays beneficiaires A
developper leurs propres capacites A long terme,et, A reduire et dventuellement dliminer leur 
dependance AI'6gard des ressources dtrangres. 

Il. DEFIS DU DEVELOPPEMENT 

3.1. Assurer une Skcuritd Alimentaire Auto-Centr6e 

Parvenir Ala securitd alimentaire exigt de faire face aux probl~mes tenant a ia disponibilitedes aliments et Ai'acc~s Aces produits. I1est possible d'atteindre un niveau ad&luat de ressourcesalimentaires par le biais de la production interieure conjuguee avec un approvisionnement exterieur,et en faisant fortement appel aux importations commerciales et a l'aide alimentaire. Cela n'estcependant pas une option valable en termes de l'aide alimentaire. Cela n'est cependant pas une optionvalable en termes de securitd alimentaire pour les pays du Sahel, et ce pour plusieurs raisons.Premirement, de serieuses contraintes au niveau des devises imposent des limites dvidentes auxcapacitds d'importations commerciales des pays pris individuellement. Deuxi~mement, en raison decraintes tenant aux distorsions eventuelles pour les marches intdrieurs et Aune situation de dependancepolitique, i'aide alimentaire ne pourra jamais devenir un 6lement structurel majeur d'une quelconque
stratdgie de sdcurite 
 alimentaire soutenable a long terme. Troisi~mement et surtout, depit deenl'urbanisation croissante, pas moins des deux tiers de la population sahdlienne vit en milieu rural, oii
I'agriculture (en particulier ]a production cdrealire en sec) emploie quelque 80% de la main-d'oeuvre

totale. 
 Cette extrtme dependance vis-a-vis du secteur alimentaire et agricole implique Al'videncequ'une stratdgie de s6curitd alimentaire realiste et viable doit accroitre sensiblement la productionalimentaire interieure. En effet, la production alimentaire constitue le facteur le plus determinant dontddpendent la disponibilitd de la nourriture et les revenus permettant a la majoritd des mdnages ruraux
de se procurer cette nourriture. 

Deux autres d~fis viennent compliquer le probl~me alimentaire. Premi~rement, l'urbanisationrapide entratne une dvolution significative des modes de consommation alimentaire et de la structure
de la demande de nourriture. La demande de produits du riz et du blE augmente ainsi de 7 A8% paran (deux fois plus vite que ia production intdrleure de riz), tandis que la consommation individuellede cardales en sec produites localement (mil, sorgho et mals) va en diminuant. L'ecart entre laproduction et ]a consommation interieures de creales adonc tendance s'accroitre rdgulirement sousl'effet conjugud de strategies de cultures irrigudes qui laissent a desirer et du manque de moyensaddquats pour le traitenent des cereales vivrires en sec traditionnelles. Cela a pour effet d'aggraverle d~ficit de la balance commerciale dans le domaine agricole. Deuxi mement, les aspectsnutritionnels de la s curitE alimentaire restent encore Aenvisager s~rieusement compte tenu du faibleniveau de qualitE du regime alimentaire des populations du Sahel, comme le montre la part dcrasantequ'y prennent les cr dales. Dans ces conditions, le ddfi de la securite alimentaire porte egalementsitr une diversification progressive des sources d'dldments nutritifs. Cela a d'importantes implications
pour les strategies destines ! d~velopper ]a production de denrees alimentaires autres que les
crUaes, tels les produits de l'Elevage ou les fruits et legumes. 
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3.2. Rdluire la Pauvrete, I'Endettement et la Ddpendanct Financilwe 

Mame d'un point de vue de sdcuritd alimentaire de base, le probl~me majeur auquel font faceles pays du Sahel est le maintien de ia pauvretd, comme en tdmoignent le faible niveau et la
stagnation/ le ddclin du revenu par habitant, ainsi que 'augmentation du chomage et du sous-emploi.En 1988, six des neuf pays du Sahel avaient un PNB par habitant de 300 dollars ou moins; deux
seulement de ces pays (Cap-Vert et Sdndgal) figuraient parmi les pays k revenu intermdiaire. Enoutre, de 1965 A1988, le revenu par habitant a connu un taux de croissance annuel positif quoique
faible (entre 1,I et 1,6%) dans quatre pays du Sahel (Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie et Mali) etndgatif dans les cinq autres. Outre lps effets persistants des caprices du climat (sdcheresses rdpdtdeset prolongdes), plusieurs facteurs dconorniques expliquent la pauvretd au Sahel. Premirement,
l'investissement y est caractdrisd par son faible taux (15% du PB en 1987) et des rendementsextremement faibles (avec des ratios taux de croissance de ia production/ de l'investissement del'ordre de 0, 1 a 0,2). Deuxi mement, le faible rendement des investissements s'est traduit par uneprogression r~duite de la production, surtout dans les principaux productifs wmmesecteurs
l'agriculture (3% par an) et l'industrie (3,3% par an) entre 1980 et 1987. Troisi mement, les reserves de devises des pays du Sahel ont dtd sdrieusement entamdes du fait de la tr~s forte baisse des 
termes de l'6change qu'ils ont enregistrde durant les anndes 80 (13% pour le Tchad et le Sdndgal,27% pour le Mali et 31% pour le Burkina Faso et la Mauritanie entre 1980 et 1986).
Quatri~mement, le fort taux de croissance ddmographique (2,6% par an en moyenne pour cette sousregion, la fourchette se situant entre 2,2% et 3,3% pour tous les pays a l'exception du Cap-Vert) n'afait qu'aggraver i'effet de frein exercd par la faible augmentation des niveaux de production intdrieureet de revenus par habitant. Enfin, les distorsions gdndralisdes que les politiques suivies ont introduitesdans les prix des facteurs et des produits et les carences de la gestion du secteur public ont contribudAlimiter dans une large mesure les avantages qu'auraient eus les agents dconomiques du secteur privdI accrottye I la production destinde au marchd. Tous ces facteurs ont amend les economies du SahelI enregistrer une perte de compdtitivitd et de parts de marchd A l'exportation, des niveauxd'endettement croissants (l'dquivalent de 320 dollars par habitant en 1987, et un endettement totalmultiplie par douze par rapport h 1975), une ddgradation de la situation socio-dconomique, un ddclininstitudtonnel et tine crise de confiance rdsultant d'un sentiment de ddsespoir. Das ces conditions,
une re!ance de ]a croissance 6conomique exige de rdtablir ]a confiance afro d'amener le secteur priveAinvestir, I dpargner et accrottre son capital. Un climat de confiance est une condition prdalable
si l'on veut relancer et maintenir la croissance du revenu reel par le biais des marches non seulement
 
intdrieurs mais aussi extdrieurs. 

Pour ce qui est d'inverser les tendances ndgatives des conditions dconomiques et sociales, cela suppose des pays du Sahel qu'ils adoptent des stratdgies d'investissement et d'incitations judicieuses
et propres Asusciter une croissance nette et soutenue dans des secteurs productifs clds. L'agriculture(cultures et dlevage) se classe au premier rang de ces secteurs dans i'ensemble des pays du Sahel.
Le secteur agricole emploie plus des deux tiers de la population active totale dans tous les pays hormisle Cap-Vert et la Mauritanie (50-65%). Ces simples statistiques montrent bien qu'une amdlioration
de la s&dritd alimentaire ou des niveaux gdndraux de revenu par habitant ne sera pas possible sans une progression sensible de la production agricole. Au sein du secteur agricole, ce sont les fdiresdes produits alimentaires qui mdritent une attention particuli~re. Pour i'ensemble du Sahel, en effet,les c&.rales reprdsentent les deux tiers de ia valeur totale des cultures et pros de la moitie (46%) de]a valeur totale de la production vdgdtale et animale. La part des cdrdales dans la valeur totale descultures va de 40-43% au Sdndgal et en Gambie 70-75% au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et auNiger. Qui plus est, les cdrdales vivri~res sont cultivdes (principalement pour la consommation locale 
et les marches intdrieurs) sur 75% environ des surfaces exploitdes, la part des cultures pluvialesatteignant environ 90% des surfaces cultivdes ainsi que de la valeur totale des cdrdales. La tendanceAla baisse de la production alimentaire par habitant enregistrde jusqu'au d6but des arndes 80 s'estinversde grace aux taux de croissance remarquables obtenus ces dix dernires anndes dans la 
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production de cdrales (en partant de niveaux de base peu dlev~s). N.amnoins, riln ne permet
vraiment de dire que cette amelioration s'explique, en dehors des effets positifs Amettre au compte
des pluies, par un accroissement durable de la productivitd qui serait dO Ala raise au point ainsi qu'A
la diffusion et AI'adoption sur une large 6chelle de techniques de production de cdrdales vivrires 
amdliord.es. 

Le fait que les pays du Sabel n'aient pas pu accrottre la productivitd et rxluire les cofts de 
production unitaires dans les principales fiires agricoles s'est traduit par une perte de parts de 
marcbs 1'exportation pour l'ensemble des produits agricoles l'exception du coton. Le dfi pose 
par la stagnation/baisse des revenus par habitant, les problmes de devises et l'endez'ment croissant 
exige des pays du Sahel non seulement qu'ils redeviennent compdtitifs sur leurs marchds d'exportation
traditionnels, mais aussi qu'ils accroissent et diversifient de fagon stratdgique leur base d'exportations.
Pour cela, ils'agira par exemple d'identifier et de d~velopper soigneusement de nouveaux produits
d'exportation qui offrent de bonnes perspectives (les produit.5 laitiers ou horticoles, par exemple), sur 
la base d'une analyse approfondie des d6bouch~s qui existent au niveau rdgional et international. En
plus de la culture et de l'dlevage, ]a peche constitue une source de revenu importante et un secteur 
qui offrent des possibilit.s de ddveloppement 6conomique pour des pays comme la Mauritanie et le
Sdndgal, obi les fruits de mer constituent une importante source d'emplois, de revenus (28,6 et 75,4
milliards de francs CFA, respectivement, en 1980) et de recettes en devises. Les strategies adoptdes 
pour mettre en valeur certaines lignes de produits choisies devront 6tre suffisamment gdn6rales pour 
assurer une cr ation d'emplois et des effets multiplicateurs importants grace Ades synergies et a des 
liens de compldmentaritd entre les principaux secteurs. A ce sujet, i conviendrait d'accorder
davantage de prior-tZ au d~veloppement mdthodique d'activitds d'appui essentielles au niveau du 
secteur traditionnel. Les marchds financiers non structures, qui mobilisent jusqu'aux deux tiers de 
l'dpargne intdrieure totale dans des pays comme le mali ou le Sdndgal peuvent jouer un r6le non
ndgligeable en mati~re d'investissement a mesure que 'es lignes de credit du secteur public se 
r~duiront. De meme, un effort rdussi de promotion des petites industries (par exemple, la fabrication 
de pices de rechange pour le materiel de traction animale) s'est souvent rdv~ld etre une condition 
indispensable Aun changement technique durable dans des secteurs de production clds. 

3.3. Amliorer la Qualiti des Ressources Humains 

Les indicateurs relatifs a la sant6 et AI'&Iucation rdvlent de faon encore plus frappante que
les indicateurs Economiques le vdritable degrd de sous-ddveloppement des populations du Sahel. Par 
rapport aux autres principales regions faible revenu du monde, cette sous-rdgion avait en 1987 Ia
plus faible esp~rance de vie a la naissance (46 ans) et des taux de mortalitd infantile parmi les plus
dlevds (entre 129 et 171 pour mille dans tous les pays sauf le Cap-Vert, oOlle taux dtait de 71 pour
mille). Le pourcentage de la population totale qui n'a pas acc s aux soins de santd va de 50% au 
Burkina Faso A60% au Niger et au Sdn6gal, pour atteindre 70% au Tchad et le chiffre alarmant de
85% au Mali. Les effectifs insuffisants du personnel de santd se sont traduits en 1984 par des 
rapports moyens de 32.600 personnes par m&lecin et de przs de 1.7000 habitants par infirmier ou 
infirmi 'e. Le faible degrd de prioritd accorde aux probi~mes de santd ressort dgalement des profils
de d~penses publiqur ..Les gouvernements consacrent en effet une part tout a fait n~gligeable de leur 
d~penses I la santd: 1-2% au Mali et en Mauritanie, 5-8% au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Gambie, 
en Guin~e-Bissau et au Sdndga; et ces d~penses vont pour plus de 80% aux frais de personnel et de 
fonctionnement. De ce fait, on s'en remet presque exclusivement au financement extdrieur pour les
investissements en matire de soins de santd, mais ]a part de l'aide publique au ddveloppement 
consacre Ala santd ne ddpasse pas 2%. Le faible niveau san;taire qui en r~sulte contribue r~duire 
ia qualitd de la vie et le degrd de productivitd des ressources humaines au Sahel. 
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Des taux de scolarisation et d'alphabdtisation qui sont aussi parmi les plus bas du monde 
constituent le deuxi~me aspect du sous-ddveloppement des ressources humaines du Sahel. A 
l'exception des pays peu peupls (Cap-Vert et Guinde-Bissau) et de la Mauritanie (pour laquelle on 
manque de donndes), tous les pays du Sahel figurent parmi les 12 pays du monde qui ont le plus fort 
taux d'analphabdtisme chez le- adultes. Dans i'ensemb'e, les taux d'analphabdtisme pour 1985 
ddpassaient 50% dars tous les pays, 70% au Tchad, en Gambie et au Sdndgal, et 80% au Burkina 
Faso, au Mali et au Niger. Du fait d'un dds.quilibre dans la distribution par sexe, le tableau est 
encore pire pour les fernmes: dans tous les pays du Sahel excepte le Cap-Vert (61%), entre 80 et 90% 
des femmes sont analphab!tes. les taux d'inscription des enfants d'Age scolaire au Sahel sont le plus
souvent infdrieurs de moitie au moins Aceux en vigueur dans d'autres pays en ddveloppement, y
compris 'Afrique subsaharienne prise dans son ensemble. Si 1'enseignement secondaire et supdrieur
(avec des taux d'inscription de 8% et 1%respectivement) est un luxe pur et simple pour le sahdlien 
moyen, l'enseignement primaire restait, en 1986, inaccessible a 71% des enfants de 13 rdgion (51% 
pour les gargons et 72% pour les filles). Le prob1~me des faibies taux de scolarisation est 
particulirement sdrieux dans deux pays: au Niger, ou le taux d'inscription en 1987 6ait de 29%, et 
au Mali, oia le taux est non seulement infdrieur 25% mais en baisse par rapport Aceux des anndes 
80. Comme pour les soins de santd, le degrd de prioritd accorde ! l'enseignement dans les d6penses
publiques est faible et en diminution. Entre 1980 et 197, la part de l'Mducation dans les d6penses 
totales de l'Etat est tombds de 16% 9% au Mali, de 18% A 11% au Niger et de 23% ! 17% au 
Sndgal. En consdquence, les ressources consacrdes a l'dducation (main-d'oeuvre, infrastructure,
6quipements et matdriels) sont en tr s faibles quantitds et de mauvaise qualitd; elles sont fortement 
concentres dans les principaux centres urbains et surtout rdservdes aux enfants de quelques classes 
privildgi6es sur le plan sociz.!, politique et 6conomique. Le ddfi qui se pose ici est considdrable, car 
i ne faut absolument pas s'attendre si l'on n'assure pas l'enseignement primaire de base et 
I'alphab6tisation de la grande majoritd des ressources humaines qui vivent en dehors des milieux 
fermds et privildgids constituant le secteur structurd/public. 

3.4. Pr6server/Amndllorer le Potentiel de Production de I'Environnement 

La ddgradation du milieu naturel vient s'ajouter aux contraintes rdsultant du sous
investissement en matire de ressources humaines. Amdliorer et Prdserver le potentiel de production
des ressources naturelles ndcessite tout d'abord de relever le ddfi constitue par les deux problmes
essentiels et intimement lis que sont 'accroissement rapide de la population et le retard 
technologique. Une amdlioration au plaa technique peut accroltre sensiblement la productivitd et, k 
partir de 1k, r~duire I'ampleur de pratiques entralnant l'dpuisement des ressources naturelles. 
Toutefois, 'accroissement ddmographique aura pour effet de diluer les bdndfices qui en d6couleront 
a un point tel qu'aucune am.dlioration ne se fera sentir dans le niveau de vie de ia population. Le 
combat I mener pour parvenir de nouveau a l'dquilibre voulu sur le plan de 1'environnement suppose
donc une offensive sur deux fronts: d'une part, une planification stratdgique pour freiner l'explosion
ddjmographique et, d'autre part, une transformation des syst~mes extensifs de culture, d'dlevage et 
de production de biens lids a la fort (surtout le bois de feu). 

Un autre ddfi auquel font face les pays du Sahel en mati~re de protection de l'environnement 
a trait aux refcrrmes politiques, institutionnelles etjuridiques a entreprendre pour permettre des formes 
de gestion des ressources naturelles acceptables sur le plan social. Une vritable gestion participative
de ces ressources par les populations locales suppose qu'il y ait vritablement ddmocratie et 
ddcentralisation au plan politique et dconomique. Cela est ndcessaire pour permettre une 
ddldgation/un transfert efficace des responsabilitds et de I'autoritd du pouvoir central aux instances 
de ddcision locales. IUfaut modifier les institutions, les lois, les r~glements et les politiques afin 
d'instaurer un syst~me d'incitations (prix, redevances, rdmundration des investissements destinds b -
Amdliorer a long terme la base de ressources). Ces modifications doivent avoir pour effet de 
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r6compenser les initiatives positives et de p6naliser les comportements socialement inddsirables de la
part des particuliers et autres entitds privdes en mati~re d'utilisation stratdgique des ressources
naturelles (terre, eau, arbres). A cet dgard, la rdforme du rdgime foncier mnrite une attention
particulire. Des problmes se posent dans ce domaine ne raison de la concurrence que se font, pour
la rdpartition des terres, les cultures, les pAturages et les forks dans les diverses zones 6cologiques,
ddmographiques et socioculturelles. Dans les zones du nord (sabdlienne et sahdlo-soudanienne), oil
domine le pastoralisme, les risques lis au climat et le niveau et variable deslimite ressources
naturelles exigent la reconnaissance juridique de la gestion collective des droits des utilisateurs par
les communautds pastor:des d'une fagon qui garantisse un investissement majeur en pAturages et en
points d'eau. Dans les zones soudanienne et soudano-guiner.ne, oil les cultures dominent, le ddfi
consiste Ardsoudre les conflits soulevds par le partage des terres cultives entre individus et Aprdciser
les droits d'accs/d'exploitation pour les parcelles de terres arables restantes qui sont inutilisdes. Dans
les rdgions Aforte densitd de population (surtout Aproximitd des grands centres urbains), l'apparition 
d'un marchd foncier "de fait" doit tre reconnue I6galement et ia propridtd priv e de la terre trait~e 
en tant que telle. 

3.5. S'adapter h i'Evolution des Contextes National, Rgional et International 

Le ddfi peut-ftre le plus important qve les pays du Sahel aient Arelever au cours desd~cennies k venir concerne les ajustements politiques et institutionnels a entreprendre pour favoriser 
des initiatives du secteur privd en vue d'une croissance durable et &luitable. Au niveau national, les 
programmes d'ajustement structurel en cours d'ex~cution n~cessitent un inevitable ddbat afin d'6tablir 
une d6limitation plus precise des responsabilitds entre 'Etat et le secteur prive et entre le pouvoir
central, les autoritds locales et les communautds locales, l'objectif ultime 6tant de rduire le nombre
de tAches assur~es par le pouvoir central et de d~centraliser les services publics tels
l'approvisionnement en ..... les soins de santd l'znseignement primaire. 

que 
et Le mouvement delibdralisation des marchds ddjA engagd ne pourra pas se poursuivre et rdpondre aux attentes suscit.es

s'il ne s'accompagne pas d'une dvolution dans le sens d'une vdritable libdralisation politique, de la
ddmocratie, de la libert d'expression et de la presse, et du respect des drois de l'homme. En
r-4duisant et en amdliorant A la fois le r0le de l'Etat, on permettra l'apparition de vdritables
%;ontrepoids capables de se faire l'6cho, des preoccupations et priorit~s des organismes
communautaires, de donner des pouvoirs aux minoritds socio-politiques telles que les femmes, de 
mettre un frein k la corruption gdndralisde qui est perpdtude par le centralisme politique, et d'amener
les pouvoirs publics et les fonctionnaires de i'Etat A rdpondre au premier chef de la gestion des 
deniers publics. 

Hors de leurs frontires, les pays du Sahel doivent redoubler d'effort pour favoriser une
integration et une cooperation regionales. Une integration rdgionale est n~cessaire afin de stimuler
l'dvolution de marchbs intdrieurs efficaces au Sahel et de tirer parti des compldmentaritds dconomiques
qui existent entre les pays du Sahel et leurs voisins du littoral ouest-africain. L'int~gration est
n6cessaire afin de renforcer la situation du Sahel comme bloc rdgional sur les marchds mondiaux,
surtout en mati -e de biens agricoles dchangeables. Ind~pendamment des efforts de libdralisation des

changes qui se poursuivent dans le cadre des n6gociations menies sous l'dgide de i'Accord gdn6ral
sur les tarifs douaniers et le commerce (GAIT) et de ia Convention de Lom, il faut que les pays
d'Afrique subsaharienne en gdndral soient prets A faire face aux facteurs qui font effectivement
obstacle au libre-6change. Cela itzur permettra de promouvoir, en mati~re commerciale, un cadre plus
liberal et axd sur la croissance, et de r~duire leur d~pendance excessive vis-A-vis de I'aide 6trang re 
et du dirigisme des bailleurs de fonds. 
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IV. IMPLICATIONS POUR L'AGRICULTURE ET LA RECHERCHE AGRICOLE 

4.1. 	 Cultures Vivri-es 

4.1.1. 	 Accrotre la production vivrires de 4% par an pourfaire face 6 la consommation
demande directe de cirdales 

Les importations commerciales et I'aide alimentaire reprdsentent environ 205 de la 
consommation totale de cdraes au Sahel. Etant donnd que ia population augmente au rythme annuel 
de pros de 3%, il faudrait que ia production intdrieure augmente a un taux rdgulier de 4% au cours 
des 15 prochaines annes pour que ces pays deviennent autosuffisants en mati~re de cdr ales vivribres 
(en supposant que la composition et le niveau artuels de ]a consommation par habitant ne changent
pas). Cela reprdsente un ddfi majeur si l'on consid~re qu'au cours des trois derrires d~cennies, le 
taux de croissance de ]a production intdrieure de c~rales a A peine atteint le taux annuel 
d'accroissement de la population rurale (1,8-2,0%). Cette croissance moddr~e a dtd essentiellement 
due I l'extension des surfaces cultivdes. Dans la mesure oi le processus d'extension des surfaces 
cultiv6es ne pourra gu~re s'accdlrer au cours des deux prochaines d~cennies, il faudrait que les 
rendements moyens des productions locales de cdr~ales augmentent de 45% A50% (soit 2,5-2,8% par 
an) pour que cette region dans son ensemble devienne autosuffisante en cdrdales vivrires d'ici J'an 
2005. Malgrd le manque de donnes fiables concernant l'dlasticit6-revenu de ia demande de cr.ales, 
les signes de sous-nutrition chronique et gdndrais~e qu'on constate au Sahel laissent a penser que 
toute augmentation du revenu rdel par habitant exercera une pression Ala hausse sur la consommation 
de cdr.ales vivrires. Cela relbve d'autant le taux de croissance de la production intdrieure Aatteindre 
pour parveni- Aune situation d'autosuffisance dans le domaine des cdr.ales. 

4.1.2. 	 Accroltre sensiblement la product'vit des cultures vivrires en sec 

Le mil, le sorgho et le mats sont, et continueront d'etre les principales c~rdales consommdes 
par les manages ruraux au Sahel. Pour ces m6nages, qui constituent encore l'essentiel de la 
population du Sahel, une meilleure autonomie au plan de la s 'uritd alimentaire est pratiquement 
synonyme d'une augmentation sensible de la production de cdrdales vivri~res De plus, laen sec. 
ropartition et l'utilisation des ressources en terre et en eau Atravers le Sahel font que les strategies
de ddveloppement agricole, pour re viables, n'ont pas d'autre choix que d'accroltre la production
vivri e. Cela dit, le risque de d~gradation de la base de ressources naturelles (d~boisement,
rduction ou disparition de jachres, rosion des sols et r6duction de la fertilit6 des terres) sous I'effet 
d'une forte pression d~mographique exclut qu'on puisse accroltre de plus de 1-2% par an les surfaces 
consacrdes aux cultures pluviales. Cette contrainte est particuli~rement stricte dans les zones 
sahblienne et sahElo-soudanienne puisque i'dtendue des cultures el la population animale yd~passaient
djh, dans les annes 1970, Ia capacitd de charge estimative Along terme. Tout cela implique en 
particulier que lea augmentations de la production de cdr~ales vivribres en sec devront rdsulter avant 
tout d'un accroissement de la productivitd, c'est- -dire de rendements plus dlevds et plus stables, 
surtout dana lea zones sahdlo-soudanienne et soudanienne, oi sont concentrds les deux tiers de la 
population et oib la pression d~mographique continue de crottre du fait des mouvements de population 
vers le sud. Bien qu'on dispose d'une certaine marge pour accroltre les cultures pluviales dans les 
zones soudanienne et soudano-guindenne, i faudra, si I'on veut enrayer la baisse de productivitd des 
cultures vivribres en sec dans ia zone sahdlo-soudanienne, accroltre les rendements du mil et du 
sorgho de 25-30% au cours des deux prochaines d~cennies. 

Un effort particulier de recherche en gdndtique vdgdtale afin d'identifier des varidtds de 
cultures vivritres en sec qui donnent des rendements supdrieurs tout en rdsistant a la s~cheresse et aux 
maladies est I mettre au premier rang des prioritds. Cela est dO A]a relation tr'oite qui existe entre 



le coft d'opportunitd dlevd des ressources agricoles (surtout la main-d'oeuvre) et le faible degrd deproductivitd des cfreaies en sec. Celles-ci sont des biens salariaux non 6changeables qui ontdnormnment d'irnportance ) our ce qui est de determiner la competitivitd des pays du Sahel dans lecadre de toutes les princip, les activitds 6conomiques gendratrices de biens .changes. Comme lescrdales vivri~res traditionr Alles en sec reprdsentent jusqu'aux trois quarts du revenu implicite desmenages agricoles, la productivitd (ou, pour parler autrement, le coOt unitaire de production) du milet du sorgho in.flue nettement sur le coOt interne de ]a main-d'oeuvre agricole. Reduire les coftsunitaire des cdraaes vivri~res en sec en amdliorant la productivitd (grAce, surtout, a l'augmentationdes rendements) reste donc une condition indispensable si i'on veut accroitre la compdtitivitd des
principaux secteurs et sous-secteurs de l'economie. 

4.1.3. 	 Adopter une strategiede diieloppementplus rationnelleet plus efficace des cultures 
irriguaies 

Meme une augmentation sensible de la production de car6ales en sec ne suffira pas ! faire faceaux problmes alimentaires du Sahel au cours des decennies qui viennent. Les mesures envisages enmati~re de securitd alimentaire doivent intdgrer des strategies de gestion des risques pour faire faceaux adas agroclimatiques. L'accroissement continuel de ]a consommation-demande de riz et de bl(7-8% par an) sous reffet d'une urbanisation accdldre entralne un decalage croissant entre lesstructures de i'offre et de la demande intdrieures de cerdales vivri~res et donc ... ddpendancecroissante vis-A-vis des importations alors meme que les pays font face a de sdrieuses contraintes enmati~re de devises. Ces deux facteurs montrent l'dvidence qu'il convient de se pencher de nouveausdrieusement sur ia prioritd a accorder au developpement du potentiel de cultures irrigudesactuellement inexploitd. Etant donnd les facteurs qui sont Ala base des rdsultats ddcevants obtenusdans le passd pour le ddveloppemcnt de l'agriculture irrigu e, il convient d'axer la recherche sur destechniques d'irrigation rentables, le recours aux cultures successives, une meilleure redefinition durd1e des secteurs privd (agriculteurs, entreprises agro-industrielles, ndgociants) et public dans iagestion des pdriintres irrigu~s, la commercialisation des facteurs de production, la gestion du credit,ainsi que le traitement et ]a commercialisation des produits. 

4.1.4. 	 Diverszfler laproductionpar des cultures autres que celles des ciriales 

Le rdgime alimentaire des populations du Sahel laisse Addsirer sur le plan aussi bienquantitatif que qualitatif. Le manque de protdines et de vitamines, qui est un signe courant demalnutrition dans pratiquement toutes les couches de population, exige qu'on diversifie ]a production
alimentaire. 
 Le nidbd ainsi que les fruits et Igumes (qui sont de plus en plus demandds en milieuurbain) sont les produits qui se preteraient le mieux a une telle diversification. La recherche dans cedomaine devrait porter non seulement sur les questions biotechnologiques (Varidtds, engrais,pesticides, etc.), mais aussi sur le ddveloppement des marchds, le traitement, ia conservation et le 
transport. 

4.1.5. Renforcer les relations synergiques en amont (marchds des fateurs et en(marchs des produits) dons les principales filiares alimentaires 
aval 

A la difference des principales cultures d'exportation comme le coton et les arachides, lesfilires alimentaires traditionnelles des pays du Sahel sont caractdrisdes par la faiblesse (voire'inexistence) des relations propres Aperznettre une coordination verticale satisfaisante entre lesactivitds en amont et en aval. L'absence de moyens de traitement addquats est une des principalesraisous de la diminution progressive de ia part des cdrdales vivriLres traditionnelles (mil, sorgho etmats) dans ia consommation, par rapport au riz et au bid. Les cultures vivrires en sec traditionnellesde cette region pAtissent du manque de services d'appui structures en amont (multiplication etdistribution des semences, fourniture de credits et autres intrants). Les cofts de transport Aeux seuls 
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reprdsentent plus de la moitid du coOt unitaire total des cdrdales vivri~res livrdes au consommateur. 
Dans ces conditions, i faut que la recherche s'artaque aux problbmes de ddveloppement des cultures 
dans le cadre d'une stratdgie sous-sectorielle plus globale. Cela est n6cessaire afin de r6duire, grace
bdes gains d'efficacitd gdndraux, le coOt unitaire du produit final pour le consommateur. 

4.2. 	 Cultures de Rente/d'Exportation 

4.2.1. 	 Maintenirla comptilvii6 sur les marchk mondial du coton 

Le coton est le produit agriccle pour lequel la compdtitivitd I l'exportation des producteurs
du Sahel est la plus forte sur les marchds mondiaux. Si l'on est optimiste quant a l'dvolution probable
de ]a demande du coton au plan international durant les 15 annes A,nir, cela tient aux perspectives
de croissance des revenus dans les pays industrialists, Ala n~cessntd de reconstituer les stocks de 
fibres mondiaux et au ddveloppement rapide des capacit~s actuellement sous-utilis~es dans le secteur 
textile des pays producteur de coton. Pour tirer parti des possibilitds d'exportation qui s'offrent ainsi,
i faudrait que les principaux pays producteurs/exportateurs de coton du Sahel (Burkina Faso, Mali 
et Tchad) s'attachent davantage a Amdliorer et a maintenir la qualitd de leur prkJuit, et s'efforcent 
d'obtenir des gains de productivitd suppldmentaires afin de r&Iuire et de contenir les coOts de 
commercialisation et de traitement. Outre la recherche dans ces domaines techniques, i conviendrait 
de s'attaquer rdsolument aux facteurs macro-dconomiques tels que les poiitiques de gestion des taux 
de change rdels afin de maintenir I'avantage comparatif du Sahel dans le domaine du coton. 

4.2.2. 	 Reconquirirla comp:itiv'U sur les marchs rigionauxde l'huile et des tourteaux 
d'olagineux 

En raison de la forte concurrence de divers oldagineux tels que le soja, le tournesol et la
graine de colza sur ]a plupart des marchds des pays ddvelopp6s, les perspectives qui s'offrent a l'huile 
et au tourteau d'arachide sont relativement minliocres. En dollars constants de 1990, on s'attend 4 
ce que les cours mondiaux de l'hule d'arachide baissent de 41% et ceux du tourteau de 14 %entre
1990 et 'an 2000. Cs prdvisions pessimistes pourraient toutefois s'inverser si l'on se place d'un 
point de vue r6gional/africain, surtout pour les pays c~tiers voisins du Sahel, dans lesquels la demande 
d'huiles v~g(tales augmente beaucoup plus vite que sur l'ensemble des marchds mondiaux et oi les 
consommateurs continuent d'accorder nettement la prdfdrence a l'huile d'arachide. L'augmentation
de la production et des exportations de petits ruminants et de volailles i destination des marchds 
urbains et de ceux du littoral renforce la demande de foin et de tourteaux d'arachide. Compte tenu 
de leur aspect volumineux, ces deux sous-produits, qui reprdsentent jusqu'A 50% de la valeur c.a.f. 
de la production d'arachide, sont chers A transporter et b6ndficient par consdquent d'un degrd de 
protection naturelle dlevt. Ces dventuels drbouchds exigent qu'on examine de pros les principaux
facteurs de changement de i'avantage comparatif des pays sahdliens producteurs d'arachide (en
particulier le Sdndga, la Gambie et le Thad), afin de leur permettre de concurrencer les producteurs
d'huile de pame asiatiques qui ont r~cemment combld le vide causd par la perte des parts des pays
du Sahel sur les marchds rdgionaux de l'huile vdgdtale. A cet 6gard, la recherche devrait s'attacher
I rdtablir/maintenir la qualitd et la productivitd des terres productrices d'arachides, Ar~duire les coOts 
unitaires (surtout le coOt de ]a main-d'oeuvre) aux principaux stades de la culture de I'arachide 
(production, traitement et transport), et A6tablir des qualitds diffdrentes pour les produits sahdliens 
afin de rdpondre au goOt de plus en plus marqud des consommateurs pour les graisses non saturdes. 

4.2.3. Diveloppement de mani~re silecuive de nouvelles culturesd'exportation 

Un deg probItines majeurs auxquels aient A faire face les pays du Sahel qu'ils sontest 
fortement tributaires d'un ou de deux produits agricoles pour leurs rentrdes de devises. Pour mertre 
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fin au cercle vicieux qui en rdsulte, i faut que les stratdgies de d~veloppement agricole prdvoient desoptions realisables en vue d'accroitre/de diversifier les cultures de rapportld'exportation disponibles.Les cultures non traditionnelles, comme certains 	produits horticoles hors-saison (fruits, Igurnes,plantes d'agrdment, etc.), qui sont ndglig6es a i'heure actuelle par les programmes de recherche
ddveloppement agricoles, pourraient 

et 
bien offrir d'importantes possibilitds qui mdriteraient d'etreexplordes Acet dgard. Ces nouvelles filires agricoles exigent cependant un effort de recherche nonseulement en mati~re de varidtY.s, mais aussi dans le domaine des techniques modernes de production,

de traitement et de commercialisation des produits. Apr~s tout, iI y a, dans le Bassin m&titerranenet au Moyen-Orient, de br~ves pdriodes de I'annae oi la production de legumes AFair libre n'est paspossible. Cela repr~sente un ddbouchd possible pour le Sahel, qui dispose alors d'un avantage
comparatif en termes de distance par rapport aux marchs. 

4.2.4. 	 Divelopperl'avantage comparatifpotentialsur les marchis rgionauxdes produits
de l'levage 

L'urbanisation et la progression des revenus entralnent une nerte pression a la hausse sur lademande de produits de l'dlevage (viande, produits laitiers, volailles) en Afrique de I'Ouest, et toutparticuli~rement dans des pays c6tiers comme le Nigdria, la CUte d'Ivoire et le Ghana. Au Nigdria,
les importations de produits de I'dlevage (plus de 400 millions de dollars par an) dtaient pratiquement6quivalentes au PIB agricole total du Niger voisin. En C6te d'lvoire, la consonmation de viande adouble entre 1973-76 et 1984-87. Ces marchds du littoral ouest-africain risquent de continuer Afairel'objet d'un dumping des exc~dents de la CEE. Cependant, i n'en est pas moins vrai qu'une bonne
occasion s'offre aux dleveurs du Sahel de reconqudrir des parts de marchs rdgionaux Afriqueensubsaharienne pour ls produits carn s et laitiers prdfdrds. Tirer parti de telles occasions au planr6gional prdsente trois ddfis majeurs pour la recherche: comment aborder les problmes poses pari'alimentation zanimale, les coots de transport dlev s et les taux de change rdels surdvalues. R~soudrele problme relatif Ai'alimentation animale suppose qu'on dtablisse des relations synergiques entreles filires des productions animales et celles des cultures en offrant, grAce Aune augmentation de lademande de fourrage et de tourteaux hautement dnergdtiques, des d~bouchs suppldmentaires pour
les sous-produits de cultures telles que l'arachide, le sorgho et le mals. 

4.3. 	 Protection de l'Environnement 

4.3.1. 	 Optrerun choix strat'giquepour rdaliserun iquilibreoptimal entre les syst~mes
de production intensifs ct extensifs 

Outre la baisse gndralisee et a long terme des precipitations, la cause principale qui est cit~epour expliquer la ddgradation de l'environnement au Sahel est I'usage abusif des ressources naturelles
qui rdsulte des systbmes de production agricole externsifs et d'une prssion ddmographique croissante.Les tentatives d'intensification des syst~mes de production vdgdtale et animale qui ont dtd faitesjusqu'l present sont restdes timides et ont donnd des r~sultats plutOt d~cevants, et H faut que larecherche se penche sur cette question de etfagon accrue plu systdmatique. En s'efforqant
d'amdliorer la productivitd, Ufaut que ia recherche dvite de favoriser un facteur de production uniqueou de se concentrer sur un stul secteur (culture, dlevage, foresterie), car cela ne tient pas assezcompte du contexte gdndral (socioculturel, politique et institutionnel) dans lequel op~rent les syst~mesde production au Sahel. La question essentielle n'est pas de faire un chcix exclusif dans un sens oudans un autre. I1s'agit plutt de choisir et de promouvoir de faon rationnelle une approche assurant une combinaison optimae entre ls syst~mes de production intensifs et extensifs (pour les cultures,l'levage et la foresterie) en fonction des facteurs de production disponibles (main-d'oeuvre, terre eteau), selon qu'ils seront plus ou moins abondants ou rares. Hfaut garder prdseni Al'esprit l'objectif
ultime, 	qui est A la fois d'accroltre le plus possible et de maintenir, d'un point de vue social, la 
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productivitd des ressources limitdes disponibles. Cela passe bien dvidemment par une amelioration 
sensible des connaissances, des informations et des efforts de surveillance en ce qui conceme ladisponibilitd, la productivitd et la capacitd de charge des ressources naturelles au plan local, national 
et regional. 

4.3.2. 	 DNvelopper une strategie destinie b tirer paru de "l'excident agricole inexploitl"
des zones plus arideset marginales 

Pour aborder comme il convient leurs probl~mes de gestion des ressources naturelles, il faut 
que les 	pays du Sahel s'attaquent a la question primordiale qui est de trouver d'autres utilisations
possibles au potentiel de production exc&lentaire rdsultant du sous-emploi des ressources humaines
disponibles dans les rdgions agro-pastorales les plus arides situ.es dans 'extr~me nord de cette sous
rdgion (a zone sahdlo-saharienne et la bordure nord de la zone sahdlo-soudanienne). L'Udmigration
spontan~e des populations a partir de ces zones Atendance Aaggraver le risque d'un bouleversement
rapide de l'dquilibre .cologique pr~caire existant dans les r6gions plus humides du sud du Sahel. Larecherche devrait s'attacher a trouver les meilleures options permettant d'assurer sans trop de heurts
le transfert des mnnages ruraux du Pord au sud, 	d'autres possibilitds d'activit~s et d'emplois ruraux 
pour les populations qui restent dans les rdgions plus arides, et des investissements efficaces sur le
plan de l'infrastructure et des institutions afin d'amliorer le niveau de vie et le bien-Otre de ces 
populations. 

4.4. 	 Uimltt Ala Port~e du Dveloppement de la Recherche agricole 

La recherche agricole ne progresse et ne fonctionne pas efficacement dans le vide; elle ne lepeut pas. A une dpoque oil on parle beaucoup de la productivitE/rentabilitd des investissements dansdes activitds de remplacement, i faut absolument se rappeler que la recherche agricole n'est qu'une
activitE parmi d'autres, et que c'est de ces autres activitds que dpend le rdsultat final qui est a mettre 
en partie atu compte de la recherche. La port~e des rdsultats obtenus par Ia recherche agricole estdonc limit~e non seulement par des lacunes propres aux syst mes de recherche eux-memes, mais
aussi, et dans une large mesure, par les contraintes 
 imposdes par des facteurs exog~nes tenant au 
contexte politique, institutionnel et opdrationnel. 

4.4.1. 	 Contraintes files au contexte pol'tique 

Plus que tout autre facteur, les prioritds en mati~re de d~veloppement de i'agriculture et de
la recherche agricole rdsultent des considerations politiques. Au cours de ces trois dernires
ddcennies, les pays du Sahel ont did caractdrisds par des systtmee politiques monolithiques, tr~s
centralisdes et plutt axds les urbaines, qui asur zones ce eu pour cons~quence inEvitable quepratiquement toutes les grandes questions de ddveloppement agricole qui se sont posdes dans la r alitd 
ont W traites de faon marginale et superficielle. Cela se voit a i'adoption, depuis des armes, demultiples stratEgies et politiques de nourriture bon marche qui reposaient d~s le d~part sur des
concepts erronds. Cela se voit aux prioritds incorrectes, aux effets assez perturbateurs/abusifs de leur
mise en oeuvre 	 et A i'effet concret ndgligeable des niveaux d'investissements apparemment
considdrables mis en jeu. Une dvolution irreversible dans le sens d'une plus grande ddmocratie etd'une d~centralisation administrative et dconomique commence faire jour. Elle devraitA se 	 sepr~ciser dans l'ensemble de i'Afrique subsaharienne en cette fin du vingti~me sicle. Dans le cadre
de cette nouvelle donne politique, Ufaut que le monde de Ia recherche agricole au Sahel soit pret A passer du stade de bdndficiaire passif de mandats et de cr~dits a celui d'initiateur d~terminE en faveur non seulement de ses 	 propres prioritds mais aussi de celles devant permettre un vdritable
ddveloppement des secteurs alimentaire rt agricole et de la communautd rurale. 
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4.4.2. Contraintes lies au cadre de politique gilnrte 

L'efficacitd et la compdtitivitd de i'agriculture dependent pour une bonne part du systbme 
d'incitations fIxd par les politiques conomiques relatives aix prix, aux implts, aux subventions, aux 
obstacles tarifaires, aux limites contingentaires, aux taux d'intdrft, aux taux de change, etc. On 
s'accorde largement h reconnaltre aujourd'hui que les agriculteurs du Sahel ont t gravement 
pdnalises, au niveau national, par les politiques de restriction des prix a la production, de 
surimposition de populations rurales et de surdvauation des taux de change. Eliminer 
progressivement ces obstacles et amdliorer la rdpartition des roles 6conomiques complmentaires entre 
les secteurs privd (agriculteurs, entreprises agro-industrielles, negociants) et public demandera une 
p~riode de maturation relativement longue avant de r~tablir un ensemble approprid d'incitations 
agricoles ayant pour but i'adoption effective des rdsultats positifs de ]a recherche. De plus, une bonne 
partie des problmes dconomiques et environnementaux (sp6cialisation fondde sur I'avantage 
comparatif au niveau des .changes rdgionaux, planification de la gestion des ressources naturelles par 
zones 6cologiques au-delM d'un pays donne, etc.) qui se posent au Sahel ont des dimensions r~gionales 
auxquelles on ne peut pas bien s'attaquer k l'intdrieur des fronti~res nationales. La faton dont la 
recherche agricole contribuera Ar~soudre ces probl~mes sera n~cessairement limit~e par le manque 
de coherence entre les politiques nationales applicables et par le faible niveau de 
volont6/d'engagement politique en faveur d'une vdritable integration transnationale des principaux 
problmes dconomiques et environnementaux intdressant la r6gion. Aun niveau plus gdndra, d'autres 
facteurs contribueront probablement a ddfinir l'6tendue du d~veloppement de la recherche agricole 
au Sahel, a commencer par I'dvolution des politiques alimentaires et agricoles des grands blocs 
6conomiques sur les marches mondiaux des produits agricoles, et la propension croissante des 
principaux donateurs Adviter d'accorder aux pays en ddveloppement une aide des conditions trop 
libdraes et trop dconomiques. 

4.4.3. Contraintes lies au contexte institutionnel 

Les institutions d~terminent dans une large mesure la structure, la conduite et le rendement 
des activitds Economiques. Les carences structurelles des marches du cr&iit agricole, des facteurs et 
des prodtits ont ainsi joud un rOle majeur dans les distorsions apparues au niveau des incitations 
agricoles dans le cadre des syst~mes d'dconomie politique qui avaient pour caractdristique la 
planification centrale des activit~s 6conomiques essentielles au cours de ces trois derni~res d6cennies 
au Sahel. A ces distorsions est venu s'ajouter le manque de vdritables organisations rurales de base, 
libres du contr0le et de l'ingdrence du pouvoir central et capables d'exprimer la faon dont les 
populations rurales coanoivent leurs propres problmes et les solutions envisages/n~cessaires. Ds 
le depart, le rendement g~ndral et I'impact r~el de la recherche agricole ont tE limites par les 
procdures a sens unique et partant du sommet qui ont tE imposes a la recherche par une logique 
institutionnelle issue du centralisme politique monolithique. A mesure de l'application des reformes 
allant dans le seas d'une plus grande libdralisation dconomique et 'une initiative prive accrue, il 
faidra repenser les institutions de base ainsi que les fondements juridiques sur lesquels elles reposent 
pour dviter le risque de voir des distorsions exognes r6sultant des secteurs non touches par les 
reformes compromettre les rdsultats b6ndfiques attendus des investissements effectues dans les secteurs 
et filiires dconomiques qui ont fait I'objet de reformes. 
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Tableau 1. Sahel: Distribution des Terres et Potentialit6 des Sols 
par Zones Pluvlom6triques (millions d'hectares) 

SURFACE PROPICE AUX CULTURES PLUVIALES 
PAYS SUR - SU- SUR- SUR- Zone Zones ZoneFACE FACE FACE FACE Sahdifme

TOTA- Sah6lo- Soudano-PRO- PRO- PRO-
 CLNC 
- 350 m) Soudenonne
LES Gu n6nePICE PICE 
 PICE A
AL et Soudanfenne (Plus deAUX L'IR- Zones 800aM)PATU- CUL-
 RIGA-
 (350 - 800 mm)
RAGE URES TION 

Sol$ Sots Sots 
 S o. Sots sots
Bons Mar- Bois 
 j er- Bons MMarou gi- ou J gi-Noyen naux ou giraxoyan naux Moyen

lurklna 27.4 16.2 8.9 0.65 0.38 4.13 0.52 3.00 0.22 
Faso I.L
 

Tchad 128.4 36.0 19.8 5.64 2.30 0.18 7.03 0.52 4.02 0.99 
Gamble 1.1 0.4 0.6 0.37  0.05 0.03 0.16 
ati 124.0 37.0 14.2 4.04 0.47 0.25 2.87 1.43 3.99 1.24
 

NMurftanle 103.1 20.2 2.1 0.65 0.74 0.13 0.61 
MiAr 126.7 29.1 10.8 1.75 4.23 4.69 0.11Sd , 19.6 12.0 603 0.82 0.51 0.02 2.23 0.69 1.71 0.35 
TOTAL 530.3 150.9 62.7 13.92 8.63 0.58 21.61 3.30 12.88 1.90 

Source: World Bank Technical Paper No. 61, 1987, pp. 40-41. 
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Tableau 2. Sahel: Capacitds de Charge et Densitis Effectives 
de Population par Zones Pluviomitriques (1980) 

CAPACITES DE CHARGE
 
(Personnes/Km2)
 

ZONES CUL-
 ELE- TOTAl DENSITE CAPACI- POPULA-
TURES VAG- EFFECTI- TE DE TION 

VE DE CHARGE EFFEC-
POPULA- POUR LE TIVE 

TION BOIS DE TOTALE 
RURALE CHAUFFE (Pers./ 

(Pers./ Km2) 
nKm2) 

Saharienne 0.3 0.3 0.3 0.5 
Sabdlo- - 0.3 0.3 2  2 
Saharienne
 
Sah~lienne 5 2 
 7 7 1 7 
SahElo- 10 5 15 20 10 23
Soudanienne 

Soudanienne 15 7 22 17 20 21 
Soudano- 25 10 35 9 20 10 
Guin6enne 

Source: World Bank Technical Paper No. 61, 1987, p. 13. 



Tableau 3. Sahel: Effectifs et Taux de Croissance Ue la Population 

POPULATION TOTALE TAUX DE CROISSANCE POPULATION
 
1988 (pourcentage annuel) 

PAYS 

MILLIONS DENSITE 1965- 1973- 1980- 1987
11973 11980 1987 2000 

Burkina Faso 8.5 31.0 1.9 2.3 2.6 2.9 

Cap-Vert 0.4 90.0 2.0 1.2 2.2 2.7 

Tchad 5.4 4.2 1.9 2.1 2.3 2.6 

Gambie 0.8 74.7 2.8 3.4 3.3 3.0 

Guinde-Bissau 0.9 26.1 1.1 5.2 1.7 2.1 

Mali 8.0 6.5 2.1 2.2 2.4 3.0 

Mauritanie 1.9 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 

Niger 7.3 5.8 2.3 2.9 3.0 3.2 

Sdndgal 7.0 35.5 2.3 2.8 2.9 3.1 

TOTAL 	 40.2 30.6 J 2.1 2.7 2.6 2.8 

Source: 	 World Bank (1989): Sub-Saharan Africa: Crisis to Sustainable Growth, p. 269. 
World Bank: World Development Report, 1990, pp. 178, 243. 
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Table 4. Sahel: Basic Indicators of the Agricultural Sector 

PAYS 

__ _ _ __ __1__1 

Burkina Faso 

Cap-Vert 

Tchad 

Gamble 

Guine-Bissau 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Snadgal 

SAHEL 

Source: 

POURCENTAGE 

DE LA FORCE 

DE TRAVAIL 


DANS 

LAGRICULTURE 


980 


87 

52 

83 

84 

82 

86 


69 

91 


81 

85 


PART DE 

LAGRICULTURE 


DANS LE PIB 


(pourcentage) 


1965 1987 

53 38 

- 19 

42 43 

35 35 

- 61 

65 54 

32 37 

68 34 

25 22 

PART DE 
L'AGRICULTURE 

DANS LES 
EXPORTATIONS 

(pourcentage) 

1965 1987 

94 98 

-

93 -

100 92 

-

96 71 

5 66 

95 13 

88 60 
K46 34L68 
 57 

World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth, pp.
224, 244, 277. 
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Tableau S. Sahel: Croissance Annuelle de la P-roduction Agricole (pourcentage) 

CONSOM-
TAUX DE CORISSANCE 1980-1989 MATION 

PAYS 

CEREALES 

Burkina Faso 10.2 

Cap-Vert 27.8 

Tchad 9.0 

Gambie 6.8 

Mali 10.3 

Mauritanie 20.8 

Niger 3.6 

Sdndgal 7.1 

SAHEL 1980-89 7.9 

1973-80 3.5 

1965-73 -2.8 

ARACHIDE 

13.7 

-

3.1 

2.3 

8.7 

-

1.9 

6.5 

5.4 

-4.8 

-4.6 

Sources: 	 Estimations de ia Banque Mondiale, 1990. 
World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: 
229, 235. 

D'ENGRAIS 
(kg/ha) 

1986 

COTON TOTAL 

i8.6 11.8 6.1 

- 27.8 1.3 

4.0 	 6.6 

- 4.4 16.6 

7.6 	 9.6 5.0
 

- 20.8 0.7
 

19.4 3.2 4.0 

0.3 6.6 4.7 

8.8 7.4 

3.3 J 
7.3 

From Crisis to Sustainable Growth, pp. 
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Tableau 6. Sahel: Evolution des Terres d'Echange (indices, base 1980 - 100) 

TAUX DEPAYS 1980 1982 1985 1986 1987 CROISSANCE 
ANNUELLE 

1980-85 1986 
Burkina Faso 100.0 83.0 81.0 76.0 88.0 -2.0 -6.7 
Tchad 100.0 - - 87.0 - -

Gambie 100.0 86.0 110.0 109.0 98.0 -0.5 -0.4 
Mali 100.0 83.0 82.0 74.0 85.0 -2.6 -10.0 
Mauritanie 100.0 103.0 96.0 87.0 85.0 -0.2 -9.4 
Niger 100.0 104.0 99.0 94.0 83.0 -0.1 -5.0 
Sinegal 100.0 S8.0 97.0 86.0 90.0 -0.5 -11.2 

Source: PNUD et Banque Mondiale (1990). Donndes Economiquea et Financire&sur l'Afrique, p. 51).
World Bank: World Development Report, 1990, pp. 178, 243. 
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