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ELARGISSEMENT DES ESPACES D'ECHANGES ET
 
STABILISATION DES MARCHES ALIMENTAIRES AU SAHEL
 

Josud Dion6 

I. INTRODUCTION 

Les prospects de croissance globale des 6conomies sont limit(s par l'troitesse des 

marches nationaux des pays de 'Afrique sub-saharienne en g~n~ral et de la region occidentale 

du continent en particulier. C'est 1Aun diagnostic familier des problmes du d~veloppement 

sectoriel et inter-sectoriel des jeunes 6conomies "ind~pendantes" d'Afrique depuis les ann~es 

soixante. C'est 6galement 1l l'un des principaux ferments des theses pro-lib6ralistes du 

d~veloppement 6conomique africain bas6 sur la promotion des exportations par une 

sp6cialisation productiviste des pays selon leurs avantages comparatifs 6vidents. 

Des crises alimentaires structurelles qui s'installent A partir des ann6es soixante-dix 

naissent des pr6occupations prioritaires pour la s6curit6 alimentaire des populations du 

continent africain en g6n6ral et des pays du Sahel plus singuli~rement. Entre 1961-65 et 1976

80, une chute annuelle de Ia production par tete de 2% pour le mil, 1,3% pour le sorgho, 3% 

pour le mais et 1,4% pour le riz, met en 6vidence l'incapacit6 croissante de I'agriculture 

sah6lienne i nourri" son monde (Delgado et Miller, 1984). Les raisons d'une telle pente 

inqui6tante doivent 8tre recherchees non seulement dans les effets pervers d'un climat peu 

g6nreux, mais aussi et surtout dans un imbroglio de contraintes politiques, techniques et 

structurelles, r6sultats cumul6s des strategies coloniales d'extraction de surplus, des priorit~s et 

plans de d6veloppement inappropri6s des nouveaux Etats ind6pendants et des conseils erronds 

de maints assistants expatri6s dans les multiples exercices de planification du d6veloppement 
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(Eicher, 1982; Eicher, 1988).' 

L'explosion de la crise alimentaire coincide avec celle tout aussi traurnatisante (sur le 

plan politique) de la quasi-d~confiture des entitfs publiques et para-6tatiques sur les plans 

financ;,.: et 

institutionnel. Ce marasme endfmique conduit A Ia vague de programmes d'ajustement 

structurel qui, en 1989, touchent au moins 32 pays de l'Afrique au sud du Sahara et constituent, 

en toile de fond, un cadre conceptuel appropri6 pour des rdformes en faveur de politiques de 

privatisation et de libfralisation des 6changes (marches et prix) tant au niveau des pays qu'A 

l'chelle des sous-rfgions et des r6gions. Les march6s c0r aliers occupent une place de choix 

dans ces r formes, d'autant plus que les cdrdales procurent partout plus de 50% des calories et, 

dans la majorit6 des pays, 60% A'80% de h,ration calorique des popuiations sahl5iennes. La 

levee des barribres Alia un t largissement des marchts au-delAIlibre circulation des cfr~ales par 

des fronti~res nationales permettrait, esp~re-t-on, d'amoindrir l'instabilit6 de l'offre caus~e par 

les fluctuations de la production intfrieure aux niveaux nationaux cloisonnfs. 

Nous accordons, d'entrfe en mati~re, une attention particuli~re aux questions 

alimentaires et retenons qu'un march6 est avant tout une sphire d'expression simultanfe d'une 

demande et d'une offre. Compte-tenu du caract~re indissociable et interactif de ces deux 

dimensions, cc document pr.sente une discussion de 'effet stabilisateur probable de 

i'6largissement des marches par rapport aux facteurs relatifs aussi bien Al'offre qu'A lademande 

de produits alimentaires au Sahel. Plut6t que d'adopter une position tranchfe sur labase d', 

priori peu 6vidents, cette contribution se place dans la perspective d'une revue des conclusions 

des principales 6tudes relatives au sujet, pour dfgager ce que l'on peut valablement retenir dans 

l'tat actuel des connaissances. 

1.A cot effet, Dion6 (1989a) soutient que virtuellement toutes lessoci~ts etentreprises d'Etat r6cemment 
remises en cause au Mali 6taient issues de plans do d6veloppement 6conomique et social 61abor~s Aune 6poque
(1961-1966) ob tous s'accordaient Adire que le pays ne disposait pas de sp~cialistes formfs en planification. 
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II. REGIONALISATION DE L'OFFRE ET STABILISATION DES MARCHES 

En langant le ddfi d'un espace c6r6alier regional prot~g6 en 1986, le Colloque de 

Mindelo exprimait d~ji 'idje qu'une telle politique aurait I'avantage de r~duire, par une 

opdration globalisante, l'instabIit6 de l'offre caus~e par la grande variabilitC des productions 

individuelles des pays de la sous-r~gion sahdlienne (CILSS/Club du Sahel, 1987). En effet, un 

raisonnement classique veut qu'ai moins d'une correlation parfaite de 100% entre les productions 

c~r ali res nationales prises individuellement, l'offre int~gr~e de la production globale au niveau 

r6gional soit plus stable que les offres isol6es par pays. La raison d'un tel 6tat des choses est 

qu'au cours d'une annde donn6e, les variations alkatoires des productions des uns dans une 

direction seraient en partie compens6es par de variations des productions des autres dans ]a 

direction oppos6e. 

L'effet stabilisateur probable d'une telle op6ration (quelque peu m(canique) 

d'intdgration r(gionale est illustr6 par certaines 6tudes. Partant du constat d'une stabilit6 des 

productions vivribres plus 6lev6e au niveau agr6g6 qu'au niveau national, Badiane (1988) conclut 

que, pour l'ensemble Burkina Faso, COte d'lvoire, Mali, Mauritanie, Niger et S6n~gal, une 

integration ri~gionale des marches nationaux contribuerait i stabiliser la consommation 

alimentaire. Cet argument -- fond6 sur une d6finition qui associe la s6curitd alimentaire au 

niveau et I la stabilit3 de la production, des revenus, des importations et des prix dans 

l'agriculture et les autres secteurs 6conomiques -- s'appuie sur deux autres constats: d'abord 

une forte corrdlation positive entre consommation alimentaire et production vivriere nationales, 

ensuite I'absence ou la faiblesse de compl6mentarit6 entre production int6rieure et importations 

alimentaires. Une g6n6rahs.,.:,rn de cette analyse il 16 pays d'Afrique de I'ouest montre que les 

coefficients de variation des productions c6r~ali~res nationales se situent, avec un niveau 

r6gional global d'environ 15%, dans une large fourchette de 8% pour la c6te d'ivoire .1pros de 
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35% pour la Mauritanie (Badiane, 1989).2 

A ce premier 616ment d'enthousiasme pour des politiques favorisant l'int6gration 

r6gionale des 6changes s'ajoute celui de l'existence d'un potentiel encore insuffisamment exploit6 

pour accroitre les flux commerciaux r6gionaux. En effet, une s(rie d'indicateurs quantitatifs 

(indices de similarit6 et de performance comparative de la production et des exportations, 

avantages comparatifs apparents, chevaiuchement et expansion des flux commerciaux) convergent 

tous vers la conclusion que le niveau actuel des 6changes en Afrique de l'ouest est bien inf rieur 

au potentiel r6gional (Badiane, 1988; Badiane 1989). I1y aurait donc, dans I'espace r6gional, 

des avantages comparatifs latents dont la concr6tisation par le jeu d'un libre 6change est 

susceptible d'accroitre et de stabiliser l'offre c(r, alire totale provenant d'une integration des 

productions nationales. 

Les premiers r(sultats des 6tudes de l'impressionnant dossier "Espaces R6gionaux" du 

CILSS et du Club du Sahel informent qu'en Afrique de l'ouest, d'importants flux d'changes 

c6r6aliers ont toujours exist6 et persistent malgr(i les efforts diploy6s par les Etats dans leurs 

politiques pour circor.scrire les marches cr(aliers AI'intrieur des frontires nationales (Egg 

et Igu6, 1986; Egg, 1989; Igu6, 1989; Lambert, 1989; Lambert et Egg, 1989; Sorer, 1989). Coste 

(1989) estime A pres de 1.250.000 tonnes le volume total, en 1987/88, du commerce 

transfrontalier de c rfales en Afrique de l'ouest 6tendue au Tchad et au Cameroun. Les flux 

intra-r6gionaux des c6rfales produites localement seraient de l'ordre de 400.()00 tonnes pour la 

mme campagne. Cette integration tr~s ancienne de l'espace ouest africain se traduit par des 

zones franches de facto et repose A la fois sur de fortes solidarit6s ethniques et des 

compl6mentarit6s 6cologiques entre zone foresti re, zone de savane et zone sahlienne. 

Un consensus se dessine toutefois autour de Ia conclusion que, dans Ia dynamique 

2. Cette 6tude Margie couvre pour la p(riode 1961-1986 le Bdnin, le Burkina Faso, le Cameroun, la C6te 
d'voire, [a Gambie, le Ghana, la Guin6e, la Guin6e-Bissau, Io Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nig6riz, le 
S6n(gal, le Tchad et le Togo. Pour les pays du Sahel, les coefficients de variation estim(s des productions 
c6r~alibres nationales se situent entre un minimum d'environ 14% au Mali et 35% en Mauritanie (Badiane, 1989, 
p.15). 
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actuelle, la grande disparit6 des politiques 6conomiques des Etats, plus que tout avantage 

comparatif, explique la majorit6 des 6changes intra-r6gionaux. Les strat6gies des reseaux 

marchands transnationaux seraient surtout marqu6es par des pratiques d'ordre sp6culatif, 

portant sur une diversit6 d'activitts qui visent A exploiter les rentes occasionn6es par les 

diff6rences de zones mon6taircs, les in6galit6s dans la protection douanibre, a taxation des 

exportations, les subventions A la production ou Ala consommation, etc. (Egg et lgu6, 1986; 

Igu6, 1989; Lambert et Egg, 1989). Ceci explique qu'environ deux-tiers des ,ichiges intra

r6gionaux estim6s par Coste portent sur des r6-exportations de c6rtalespr6alablement importces 

dans la r6gion. 

Compte-tenu des changements fr6quents des politiques i6conomiques des Etats et des 

fortes fluctuations des cours mondiaux des c(r~ales, la dynamique actuelle des espaces rcgionaux 

contribuerait Amaintenir ou augmenter l'instabilit6 des marches ouest africains en les exposant 

davantage au march6 mondial par la multiplication des operations de r6-exportations. I

disparitC6 des politiques 6conomiques nationales, tout en crant des opportunites commerciales, 

engendrerait ainsi un cadre d6favorable au d6veloppement des productions agricoles de la 

r6gion. Badiane (1989) soutient 6galement que la pr~ftrence accorde aux flux extra-r6gionaux 

sur les 6changes intra-r6gionaux est en partie li6e aux politiques 6conomiques nationales. 

Celles-ci influent ncgativement sur les facteurs dterminant I'attrait relatif des marches 

r(gionaux d'exportation, en particulier les coOts relatifs de transaction dont la reduction 

constitue une condition prtalable .1l'exploitation du potentiel d'int6gration r6gionale. A d~faut 

de garantir une augmentation du volume des 6changes, l'harmonisation des politiqucs des Etats 

constituerait done un facteur c16 dans une stratfgie visant Astabiliser et r6-orienter le commerce 

intra-r(gional dans un sens plus favorable aux dynamiques de la production agricole dans les 

pays du Sahel et de I'Afrique de l'ouest (Egg, 1989). 

Certains chercheurs affichent par contre un optimisme plus mod~r6 quant aux 
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perspectives d'expansion et de stabilisation des productions c6rt ali&es sah61iennes par le biais 

d'une simple r6gionalisation des 6changes. Shapiro et Berg (1988) avancent, dans une plaidoirie 

contre la protection d'un 6ventael espace c&ralier r6gional, plusieurs arguments tendant A 

d6montrer une trop faible comp6titivit6 de l'agriculture sah~lienne pour assurer un 

approvisionnement addquat des populations sous l'option d'une plus grande autosuffisance 

alimentaire. Cette prospective reposerait d'abord sur des perspectives d&ourageantes 

d'innovations technologiques de P'agriculture sah6lienne: manque de varit6s Aho ut rendement 

et r6sistantes A la s~cheresse pour les mil et sorgho; faiblesse ou manque de rentabilit6 de 

l'utilisation des engrais chimiques sur ces m.mes cultures; coats exorbitants de r6habilitation et 

d'entretien de p~rim.tres irrigu6s rizicoles; rarefaction des terres non marginales pour une 

extension des surfaces allou~es aux c6r~ales (mais en particulier). 

En outre, la rdponse de l'offre paysanne aux signaux incitatifts des prix serait s6rieusement 

inhib6e par un ensemble de facteurs: strat6gies de gestion du risque par les agriculteurs dans 

un contexte de s6v&es contraintes climatiques; lenteur des am6liorations technologiques; 

manque de capitaux et d'infrastructures ad6quates; absence d'organisations priv6es de 

recherche.' A ces deux premieres cat6gori :s de tares s'ajouterait une tendance irrt-versible A 

l'extraversion de la consommation en faveur des deux c6.rales les plus difficiles ,Aproduire 

localement, le riz et le bW. La demande de ces produits dpendrait plus de facteurs autres que 

les prix relatifs des c6rales: urbanisation, 6volution de ]a structure de l'emploi, augmentation 

du cort d'opportunit6 du temps de travail des femmes et coat inf&ieur de conditionnement et 

de pr6paration des produits (Delgado, 1987; Rogers et Lowdermilk, 1988; Reardon, 1989; 

Reardon, Thiombiano et Delgado, 1989). 

Les r6pliques de Gentil et Ledoux (1988) et Gentil (1989) 1l'endroit de ces perspectives 

relativement pessimistes ajoutent Ala fois int.r t et complexit6 au d6bat sur la r6gionilisation 

3. Un exercice de simulation par Martin (1988) indique que m~me un doublement du prix au producteur naurait 
qu'un effet n6gligeable sur laproduction de riz au S~n6gal. 
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des marchds agricoles au Sahel et en Afrique dc l'oucst. Sur Ia base d'un examen plus 

d.sagr.g6 de situations concretes dans l'espace, ces chercheurs r6futent presque 

syst~matiquement tous les arguments tendant Adonner une image plut6t sombre des lendemains 

r6serv6s aux productions et 6changes agricoles r~gionaux au Sahel. Premirement, les 

rendements des cultures cr6aliires pluviales au Sahel pourraient etresensiblement augment6s 

par (a) la diffusion de vari6t6s de mil et de sorgho de cycle court et rCsistantes Ala s6cheresse 

dans les zones de moins de 600 mm de pluie, (b) l'utilisation d'engrais sur le sorgho dans les 

zones de plus de 600 mm de pluie et (c) pour le mais, l'utilisation de la culture attel6e et 

d'engrais dans les franges les plus humides de la sous-r6gion. Deuxi~mement, une augmentation 

importante de la production en riz pourrait s'obtenir de rnani~re efficace sous certaines 

conditions: r6duction des coOts d'investissement par une plus grande comp6tition privce, moins 

d'assistance technique et une participation paysanne effective i a co-gestion des p6rim~tres; 

application de techniques de r6habilitation et d'exploitation moins on6reuses en double-culture 

dans les am6nagements existants; ineilleure exploitation du potentiel en riziculture pluviale des 

zones approprices comme celles du sud du Mali. Troisi mement, les compl6mentarit6s 

effectives entre cultures mettraient en doute l'exisience d'une incompatibilit6 r6elle entre des 

objectifs d'accroissement simultanC du niveau d'autosuffisance alimentaire et des productions 

de rente comme le coton.' Quatriimement, les r6sultats d'une s6rie d'6-tudes de I'ORSTOM 

indiquent que les agriculteurs africains sont tr s sensibles aux variations de prix dans des 

situations de marches r6munC-rateurs r6guliers et de disponibilit6 de facteurs de production 

agricole. Cinqui~mement, les hypotheses de rigidit6 des structures et d'irr6versibilit6 des 

tendances de Ia consommation ne tiendraient pas, puisqu'il semble 6vident que la demande des 

consommateurs est sensible i des facteurs tels que I'am61ioration de la transformation et la 

4. Dion6 (1989a; 1989b) abonde clans Iomime sons en 6tablissant empiriquement I'6vidence quo, dans les 
principales zones propices Ala culture cotonnibre au Mali, les families agricoles engag6es dans cette culture de 
rente affichaient 6galement uno production c~r6alibre par t6te s*61evant A2,7 fois celle des agriculteurs vours 
p iqu'exclusivement Ala c~r~aliculture. 
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diminution des coots de commercialisation des c~r(ales locales.' 

En r~sum6, la production agricole globale et c~ralire des pays du Sahel serait loin 

d'.tre d~j, plafonn~e - une fronti.re immuable. I1est encourageant de croire qu'il existe encore 

un important potentiel inexploit6 dont la r~alisation pourrait tre stimul6e par la matrialisation 

d'avantages comparatifs latents pour accroitre et stabiliser la production vivri~re dans un espace 

regional intdgr.. Tout semble indiquer que la mise en oeuvre d'une telle option -- 'i condition 

d'un accord minimum sur sa validit6 -- n~cessiterait des actions approprides (politiques, 

institutions et technologies), non seulement pour assurer la libre circulation des biens dans 

l'espace ri.gional, mais aussi pour stimuler et soutenir sans &3tours le dtveloppement de la 

production et de la consommation des produits 'ivriers locaux (DionC, 1989c). Ce dernier point 

invite i consid~rer l'autre dimension des marches: la demande. 

III. DEMANDE EFFECTIVE ET STABILITE DES MARCHES REGIONAUX 

L'instabilit6 des marches peut resulter aussi bien de celle de l'offre que de celle de la 

demande ou, le plus souvent, d'une combinaison d'instabilit6 de ces deux c6t~s Lie la mme pi.ce 

que constitue un march6. Les discussions pr6c~dentes sur la stabilisation de l'offre ont mis 

l'accent sur des proccupations relatives i) trois grandes cattgories de d6terminants de la 

production agricole sahtlienne: environnement naturel, technologie et r(ponse des agriculteurs 

aux prix. Si les facteurs d'ordre naturel 6chappent largement aux forces de la demande, il n'en 

est certes pas de mme des technologies de production et du comportement des producteurs 

agricoles. L'6quilibre d'un march6 se d~finit comme l'expression classique de la rencontre d'une 

offre refletant des coOts marginaux de production, d'un c()t6 et, de l'autre, d'une demande 

traduisant pour le consommateur une certaine utilit6 des biens assujettie aila contrainte d'un 

5. Les r6sultats provisoires d'une 6tude de consommation ANiamey indiquent aussi une cerlaine sensibilit6 ds 
consommateurs aux prix relatifs des c~r~ales, dans la mesure obi ilen ressort une variation saisonnibre importante
entre les profils de consommation en p6riodes de r6colte et de soudure (Caputo, Manzitti et Maffioli, 1989). 
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budget limitd. Exprimge en termes de niveau de revenu et de prix, cette contrainte budggtaire 

aboutit aux concepts tant utilis~s de 'revenu r6el' ou de 'pouvoir d'achat'. Dans cette logique, 

la stabilit6 (maintien d'un 6quilibre donn6) du march6 est compromisc d nque certcins facteurs 

induisent des fluctuations du pouvoir d'achat des consommateurs. Mieux, il devient clair que 

l'instabilit6 de l'offre peur r6sulter de celle de la demande effective, puisque des producteurs 

rationnels sont senses ajuster, avec le temps, leur production de surplus commercialisable Aune 

demande solvable. 

Badiane (1988) abonde dans ce sens lorsqu'il juge qu'en d6pit d'une pr6fgrence affich~e 

pour les 6changes extra-rggionaux, des contraintes en devises semblent limiter les pays d'Afrique 

de l'ouest dans leur capacit6 de recourir aux importations alimentaires pour remgdier A 

l'instabilit6 de leurs productions vivri~res qui, du reste, fluctuent en unisson avec les recettes 

d'exportation. Les r6centes 6tudes sur les espaces r6gionaux en Afrique de l'ouest (auxquelles 

il est amplement fait r6fgrence plus haut) concluent 6galement que jes 6changes transfrontaliers 

portent toujours sur une diversit6 de produits dont certains servent parfois de contrepartie aux 

c6rgales. Ces constats sugg~rent qu'au

del des probl~mes de convertibilit6 mon6taire, des considerations de demande effective 

contribuent Aorienter de faqon dgcisive les operations sp6culatives des rgseaux marchands 

transnationaux. 

IJe problme de revenu est implicitement pris en compte par la majorit6 des 6tudes qui 

se penchent sur le d6veloppement global du secteur agricole ou la croissance des 6conomies 

nationales au Sahel. Bailhache (1986) recommande en mati re de cooperation sous-r6gionale 

au Sahel, d'aller au-dell d'une simple "r6partition des activit6s agricoles en fonction des 

vocations naturelles", pour crger des "synergies intersectorielles" qui permettent A'1a fois de 

r6duire la d6pendance et ]a pr6carit6 de chacune des 6conomies associ~es, d'accroitre leurs 

6changes et de dgvelopper leurs marches respectifs (p.509). En effet, il importe de garder A 

l'esprit que le d6veloppement de l'agriculture sah6lienne passe par un processus incontournable 
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d'investissement soutenu pour la formation d'un capital substantiel au niveau des producteurs 

agricoles (Diond, 1989a). Or, un tel processus ne saurait tre garanti sans ha promotion de 

cr6neaux de production porteurs, des activit6s dont les produits jouissent d'une demande 

relativement importante et ferme sur les march6s. C'est donc 'Ijuste titre que Delgado (1989) 

estime qu'il est important, dans la recherche d'une strat6gie de d6veloppement des petites 

exploitations agricoles au Sahel, que les d~cideurs politiques sachent oib se trouvent les marches 

potentiels susceptibles de soutenir I'exploitation de tout avantage comparatif dans la production. 

Ceci implique la n6cessit6 de d6passer dans l'analyse le cadre restreint d'une cat6gorie de 

produits (c6r6ales par exemple) pour prendre en compte toutes les fili~res et tous les secteurs 

les plus prometteurs, en d'autres mots capables de g6n6rer un flux soutenu des revenus 

importants Apartir d'une demande effective. 

Aussi, pour promouvoir et stabiliser les march6s c6r&aliers dans l'espace ouest africain 

ou sah~lien, se trouve-t-on vite confront6 A' la n6cessit63 de d6passer le cadre d'une 

harmonisation des politiques nationales en faveur d'une simple lib6ralisation des 6changes 

portant uniquement sur les cerdales. L'adoption d'une vue plus globale devient obligatoire d s 

qu'on tente de comprendre empiriquement la dynamique des marches c6r6aliers A la lumi~re 

de donn~es micro-6conomiques relatives Aila production et la consommation. Staatz, Dion6 et 

Demb616 (1989) montrent, par exemple, comment des contraintes de liquidit6s provoqu(es en 

milieu urbain par le faible niveau des salaires (et de pouvoir d'achat) et l'irrdgularit6 du 

paiement de ceux-ci peuvent provoquer d'importantes perturbations sur les march6s c6r6aliers. 

Au niveau des populations rurales, plusieurs 6tudes mettent en 6vidence que les agriculteurs 

aux productions vivribres d6ficitaires font appel Ades revenus de sources vari6es (cultures de 

rente, cueillette, petit 6levage, artisanat, emploi salari6, etc.) pour satisfaire tant soit peu les 

besoins alimentaires familiaux (Reardon, Matlon et Delgado, 1988; Dion6, 1989a; Goetz, 1989; 

Stephen et Mehta, 1989; Staatz, D'Agostino et Sunberg, 199t0). La stabilit6 de Ia consommation 

des families urbaines et rurales depend donc de celle de leur revenu total qui d6termine leur 

PRISAS / DT 03-90 Page 10 



demande effective dont l'instabilitd se transmet n6cessairement au march.s des produits 

alimentaires de base. Ceci, d'autant plus qu'en mati~re de demande marchande des c~r6ales, 

la cat6gor;sation dichotomique des populations africaines en groupes homog~nes de producteurs

vendeurs ruraux face aux conlsommateurs urbains est souvent moins tranchante qu'on a coutume 

de le pr6sumer (Weber et al., 1988). 

la distribution mme des effets stabilisateurs d'un 6largissement des march6s d6pend de 

]a position (fournisseur net ou demandeur net) qu'occupent les uns et les autres sur la sc.ne 

sahflienne et ouest africaine. Au niveau national, l'analyse de Badiane (1989) conduit i une 

classification des pays en trois grande cat6gories: ceux dont les march6s gagneraient en stabilit6 

par une int6gration r6gionale (Gambie, Ghana, Guin6e-Bissau, Mauritanie, Niger, S(nOgal et 

Tchad), ceux dont l'instabilit6 des march6 resterait peu ou non affect6e (Burkina Faso, Mali, 

Niger et Togo) et ceux pour lesquels l'intcgration rt~gionale tendra it A augmenter l'insta ilit6 des 

march6s int~rieurs (Bt6nin, Cameroun, Cote d'voire, Guint~e et Libria). A un niveau plus 

dfsagr6g6, une simulation par D'Agostino et Staatz (1989) indique clue, pour les agriculteurs des 

zones sud du Mali, une plus grande stabilit, inter-annuelle des c6r~ales aurait pour effet 

d'augmenter ou de r6duire simultanOment les d6penses des acheteurs nets et les recettes des 

vendeurs nets suivant clue les r~coltes de l'hivernage (coulI aient 6t6.bonnes ou mauvaises. A 

cela s'ajoute I'incertitude qu'une lib6ralisation 6ventuelle des 6changes r6gionaux suffise At 

transformer les c(r ales en produits de rente au point que les agriculteurs sahtfliens, habitu6s 

Aprot6ger par des opfrations de stockage pluriannuel leurs families des risques d'inscurit6 

alimentaire, acceptent d'adopter promptement un comportement purement commercial envers 

les cultures vivriires (Dion6, 1989c; Thiombiano, 1989). 

Pour donner une derniOre touche Ace tableau d6j,t fort complexe, le caract~re r(siduel 

(donc volatile) des marches c6r6aliers au Sahel implique que mme une globalisation de la 

production au niveau rt~gional ne suffirait pas Ar6sorber en totalit, les grandes fluctuations de 

l'approvisionnement alimentaire des populations (Dion6 1989c). Cette r6alit6 pousse Badiane 
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(1989) A'juger prudemment -- apr~s une brillante d6monstration de l'effet stabilisateur d'une 

integration des 6changes en Afrique de l'ouest -- que les fluctuations des syst~mes alimentaires 

restent, meme au niveau regional, si fortes que l'isolement des march6s nationaux de sources 

d'approvisionnement plus stables au profit des seules sources regionales tendrait Adestabiliser 

les marches et Aaggraver les problmes d'ins6curit alimentaire.' 

IV. CONCLUSION 

Un observateur peu familier pourrait a prime abord s'offusquer qu'une certaine 

confusion transparait de cc qui pr& de. Une telle impression ne serait pas enti&rement fausse 

dans la mti:,ure ob, en depit (et peut- tre A cause) de a multiplicit6 des 6tudes (dont cc 

document ne cite d'ailleurs qu'une partie), peu de conclusions incontestces semblent 6merger 

du debat sur les options i suivre pour la mise en oeuvre d'espaces r6gionaux d'6changes 

appropries au Sahel et en Afrique de l'ouest. Cet 6tat des connaissances s'explique par une 

variet de facteurs: penchants ideologiques souvent divergents des chercheurs; approches trop 

globales dans l'espace ou trop cloisonnees par activitC, par categoric de prodt its ou par secteur; 

fiabilite douteuse des donn~es utilis6es, etc.. Aussi, tenterons-nous d'evitei autant que possible 

d'dmettre d'autres avis 'experts' mais 'erron6s' dont les cons6quence:; ne serviraient, somme 

toute, qu'ii alimenter de nouvelles series d'6tudes tout aussi contestables. A cette fin, les 

recoupements des resultats d'analyse ie donn6es micro-economiques et macro-economiques 

disponibles permettent de degager quelques id6es intt~ressantes qui meriteraient d'8tre 

poursuivies de faqon syst6matique. 

Premi~rement, la combinaison d'une forte correlation positive entre consommation 

alimentaire et production vivribre et d'une moindre variabilit6 des productions cereali~res A 

6. Demb616 et Staatz (1989) d~montrent par ailleurs comment une mauvaise gestion des politiques d'importation 
pout contribuer A d6stabiliser au lieu de stabiliser les marches alimentaires nationaux. 
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l'chelle r~gionale par rapport aux niveatx nationaux indique qu'une integration rfgionale de 

l'offre provenant des productions locales contribuerait A r6duire, dans une certaine mesure, 

l'instabilit6 des march6s alimentaires des pays sah(liens. Les b6n6fices d'une op6ration 

(m6canique) de globalisation r6gionale des productions iraient aux consommateurs (urbains et 

ruraux) des importateurs nets et aux producteurs exctdentaires des exportateurs nets. Le gain 

net en r6duction d'instabilit6 de l'approvisionnement alimentaire des populations serait plus 

important pour les pays aux variabilitfs inter-annuelles de la production vivri~re les plus fortes. 

C'est le cas des deux-tiers des pays sah6liens d'Afrique de 'ouest: Gambie, Guin6e-Bissau, 

Mauritanie, Niger, Stn6gal et Tchad. Dans une perspective de stricte autarcie rtgionale, ce gain 

en stabilit6 d'un c6t. ne va pas sans une augmentation relative Linstabilite des march6s d6jA 

plus stables de certains pays c6tiers tels que le B6nin, la Ccte d'lvoire et la Guin e. 

DeuxiLmement, l'int3gration de l'offre issue des productions nationales ne suffirait pas 

A 6liminer enti0rement, tout au moins a court terme, l'instabilit6 de l'offre alimentaire sur le 

plan r6gional. I1importe de garder par cons6quent une certaine ouverture contrl6e Al'(gard 

du commerce extra-r6gional pour rCsorber tout reliquat d'instabilit6 des syst~mes alimentaires 

rfgionaux et ainsi 6viter de compromettre davantage la s6curit6 d'approvisionnement d6jl 

pr~caire des populations de pays du Sahel. 

Troisi~mement, d'importants 6changes transfrontaliers de c6r6ales ont, de longue date, 

cours entre les pays de l'Afrique de l'ouest et ce, malgr6 les efforts de circonscription des 

marches nationaux par les politiques des Etats. Plut(t que de traduire une compl~mentarit6 

r~gionale bas6e sur l'exression d'avantages comparatifs, ces 6changes refl~teraient surtout une 

exploitation sp6culative, par des r(seaux marchands solidaires, de rentes circonstancielles 

occasionnOes par la disparit6 des politiques 6conomiques des Etats. L'harmonisation regionale 

des poitiques 6conomiques constitue donc une condition prtalable a la stabilisation et la r6

orientation Ju commerce intra-r6gional dans un sens plus favorable Al'exploitation efficiente 

des dynamiques de production vivri0re au Sahel et en Afrique de l'ouest. 
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Quatribmement, un examen attentifaussi bieii des situations concrtes par zone que d'un 

ensemble d'indicateurs macro-6conomiques des productions nationales et du commerce intra

r6gional met en 6vidence I'existence d'un potentiel non n6gligeable dont l'exploitation 

permettrait d'accroitre simultan6ment la production et les Cchanges de produits vivriers en 

Afrique de l'ouest. La pleine rdalisatior de ce potentiel passe non seulement par des 

innovations technologiques judicieuses de li production taill6es sur mesure pour les diff(rentes 

zones et sous-zones Ccologiques, mais aussi par des politiques appropri6es ct un investissement 

d6lib6r6 dans les infrastructures, la technologie et les institutions, afin de stimuler et soutenir 

sans detours le d6veloppement de la production et la consommation des produits vivriers locaux. 

Finalement, le d veloppement de I'agriculture sahl6ienne passe par un processus 

incontnurnable dc fnrmation de capital substantiel au niveau des producteurs ruraux. Ce 

processus requiert une stratg;,; giobale de dgveloppement rural qui transcende le cadre 

singulier d'une cat6gorie de produits ageicoles (crtales par exemple). 11s'agit avant tout 

d'ideniifier et dc promouvoir les cr~neaux de production iorteurs (cultures vivri~res et 

d'exportation, 61evage, etc.) en fonction d'une vision dynamique des avantages comparatifs, des 

prospectives de demande effective et des synergies intersectorielles capables d'engendrer un 

d veloppement durable de la productivit6, de la production et des t3changes. Dans cette opiique, 

Ia stabilisation des march6s alimentaires sah6liens exige 6galement des actions dIibrtees pour 

6lever et stabiliser Iademande effective des populations en gi~n6ral et le pouvoir d'achat des 

couches les plus d6sh6rit6es de celles-ci. 
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