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A VANT-PROPOS 

Le Programme RA-gional de Renforcement Institutionnel en Mati~re de Recherches sur 
la S6curit6 Alimentaire au Sahel (PRISAS) est une activit6 int~grale de la composante Socio-
Economique du Programme Quinquennal1990-1994 de l'Institut du Sahel (INSAH). Le PRISAS 
est financ6 par F'agence par 'agence Amdricaine pour le D6veloppement International (USAID) 
dans le cadre de sonAccordde Cooperation"S~cuitdAlimentaireenAfrique" (FSA-CA No. DAN
1190-A-00-4092-00) avec le D6partement d'Economie Agricole de Michigan State University
(MSU). La mise en oeuvre de cc programme repose sur un accord pass6 en Novembre 1989 
entre l'INSAH et MSU pour la r~alisation conjointe d'activitOs de recherche qui visent 
I'am~lioration de la sfcurit6 alimentaire des populations sah~liennes iltravers les quatre 
objectifs suivants: 

renforcer les capacit~sinstitutionnelleslocales de recherche sur les politiques et 
strategies de s~curit6 alimentaire au Sahel, 

am6liorer la diffusion des r~suitats de cette recherche, 

consolider ]a formation des chercheurs sah6liens en m6thcdes de recherche sur 
divers aspects de la sfcurit6 alimentaire et 

stimuler la rialisationconcerted'3tudespertinentesAkla s6curit6 alimentaire. 

Les Documents produits par le PRISAS sont conqus dans l'esprit exclusif de ces objectifs.
Ces documents visent essentiellement i assurer ure large diffusion de l'information scientifique 
et technique jug6e utile pour la formation, le suivi, l'6valuation et l'ajustement continus des 
politiques pertinentes .t]a s0curit6 alimentaire au Sahel. Un tel effort humain, ilva sans dire, 
ne saurait 8tre exempt d'interpr6tations personnelles. Aussi, tout en restant redevables pour 
l'appui et le soutien apportds par les institutions impliqu6es dans le Programme, les auteurs de 
ces documents assument I'enti~re responsabilit6 des id6es et opinions qui y sont exprim6es. 

Monsieur Mamadou.S. CEASAY ProIesseur Michael T. WEBER 
Directeur Ginkral Directeur, F.SA.- CA. 
Institut du Sahel Michigan State University 



A VERTISSEMENT
 

Ce document n'a nullement la pr6tention de pr6senter une synth~se exhaustive des 
recherches et 6tudes ant6rieures et actuelles qui aient un rapport 6vident avec les questions des 
activit~s informelles non agricoles et la s~curitd alimentaire des pays sah(liens. Ce document 
doit etre perqu comme une contribution partielle Iala poursuite souhaitable d'une synth~se plus 
globale de l'information scientifique et technique accumul6e, afin de rendre celle-ci plus 
accessible A une clientle diversifi6e de chercheurs, de d6cideurs politiques sah6liens et de 
partenaires au d6veloppement (bailleurs de fonds et donateurs) des Etats sah6liens. 

Les remarques ci-dessus indiquent clairement notre ouverture I toutes r6actions 
indispensables A l'am6lioration du produit ici pr6sent. Dans bien des cas, les lacunes et 
omissions constat6es par le lecteur trouvent leur explication dans des difficult(.s d'acc~s 
documentaire. Aussi, sollicitons-nous vivement le maximum de critiques, commentaires, 
suggestions et, si possible, de documents jug6s utiles I nous transmettre suivant la convenance, 
Sl'une des deux adresses suivantes: 

Dr. Josu6 Dion6 Pr. John M. Staatz 
Coordinateur, PRISAS Department of Agricultural Economics 
Institut du Sahel (CILSS) East Lansing, Mi. 48824-1039-USA 
B.P. 1530 - Bamako MALI 
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I. INTRODUCTION
 

La configuration g6o-climatique du Sahel permet de distinguer trois zones de production 
qui sont les zones sah6lienne, soudanienne et guinCenne. Les deux premi&es zones sont 
dominantes par l'espace couvert et se caractdrisent principalement par une faible pluviom6trie 
plus ou moins irrdgulire, des sols pauvres et une d(sertification plus ou moins pouss6e. En 
cons6quence, le rendement de la production ctr(ali~re est faible alors que les c61r(6ales 
constituent la principale source alimentaire des populations au Sahel. 

Dans ce constat marqu6 par une insuffisance chronique de it production ccrlali're, les 
populations continuent d'assurer leur s6curit6 alimentaire (Fall,1991; Reardon, Delgado et 
Matlon, 1992). I1devient alors imp6rieux de s'interroger sur les strat6gies de ces manages contre 
les risques de soudure. 

L'6vidence serait qu'un grand nombre des m6nages pratiquent d'autres activit6s en 
dehors de la production c r6ali re par exemple l'61evage et les activitts informelles non 
agricoles. Celles-ci procurent les revenus compl6mtentaires indispensables pour assurer une 
s~curit6 alimentaire. 

Plut6L que d'analyser la s~curit6 alimentaire dans son contenu et ses dimensions, nous 
examinerons ici les relations qui peuvent exister entre les activit6s informelles non agricoles et 
la r(alisation de la s curit6 alimentaire d'un m6nage ou d'une r6gion donn6e en zones rurale 
et urbaine. Les raisons d'une telle 6tude sont de plusieurs ordres. Nous retiendrons Ace 
propos que: 

(i) les populations rurales sont de moins en moins autosuffisantes dans la production de 
cdr6ales; par cons6quent, elles doivent acheter tout ou partie de leur provision pour assurer leur 
s~curit6 alimentaire. Par exemple, la r6alisation de l'autosutfisance alimentaire dans le Sahel 
connait des difficult6s en rai;on des problkmes agro-climatiques, du gap technologique et des 
imperfections des march6s. De cette situation il r6sulte qu'un grand nombre des agriculteurs 
sont de: acheteurs nets de c6r6ales au Mali (Dion6, 1990); au S3ntgal (Gooetz et al, 1988) et 
au Burkina Faso (Reardon, Delgado et Matlon, 1992). 

(ii) les populations urbaines, face au r6tr6cissement du secteur formel, se refugent dans 
I'infurmel et traduisent ainsi leur volant(: de ne pas se r6signer et de lutter pour assurer leur 
survie; 

Ces populations achetent toutes leurs denrt~es alimentaires avec les revenus des activit6s 
formelles ou informelles. Une bonne partie de ces activites sont des activit6s de subsistance. 
A titre d'exemple, il a 6t6 ohserv6 par Woillet (1983) et Cabrera et Caffi (1985) que l'objectif 
fondamental de l'artisanat au Sahel est d'obtenir la nourriture quotidienne pour route la famille. 

(iii) enfin, ces activit6s, d'une manicre g6n6rale, sont tr s mal connues dans leur nature 
et leur dynamique. Les recherches,jusque l5, se sont int6ress6es au problme de d6finition; les 
statistiques sont tr~s mal maitris6es alors qu'elles influent sur les politiques et les strat6gies .1 
moyen et long terme. 

Au Sahel, ii importe d'approfondir les r6flexions sur la nature des activit6s informelles 
non agricoles, leur importance pour les m6nages et l'6conomie locale, de mn~me que les raisons 
qui motivent les m6nages Aexercer ces activit s. II doit 8tre 6-galement pris en compte les 
synergies en termes de flux r6els et mon6taires entre les activit6s informelles non agricoles et 
l'agriculture. 
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L'objectif central de cette revue est de d6boucher sur une liste de questions
fondamentales encore insuffisamment ou non r~pondues et, par consequent, susceptibles de 
constituer un agenda de 

recherches additionnelles pertmettant d'6clairer les politiques et strat6gies relatives aux activitc-s 
informelles et Aleur contribution A'la s6curit6 alimentaire au Sahel (voir Dion6,1990). 

Les donn(es exploit6es sont les r6sultats de quelques etudes qui ont tentC-d'explorer le 
domaine. Ce faisant, certaines 6tudes r6alis6es dans des pays non sahli61iens sont prises en 
compte pour une meilleure compr6hension du ph6nom~ne et d6gager des hypotheses pour le 
Sahel. 

La pr6sente revue est structur6e autour de huit diff6rents points: 

1. La d6finition et les interpr6tations: ce paragraphe vise Aidentifier les activit6s 
informelles non agricoles et comprendre les interpr6tations des diff6rentes dcfinitions. 

2. L'importance des activit6s informelle, non agricoles: il s'agit de mettre en 
6vidence l'apport 6conomique et social AI'aide de certains indicateurs de performance comme 
la cr6ation d'emploi et de revenu qui contribuent Al'Paccroissement do pouvoir d'achat et de la 
productivii6 des facteurs de production. 

3. La nature et l'organisation sectorielle: elle d6finira la composition sectorielle et 
l'impact des diffdrentes branches en terme d'emploi et de revenu. Quelques caracr6ristiques des 
activit6s concern(es seront 6galement 6voqu6es. 

4. Les fonctions, r6les et effets: cette partie rpond au but ,lie Ion se fixe lorsqu'on
 
exerce les activit6s informelles; ces fonctions, rfles et effets doivent tre bi,.n distincts pour les
 
m6nages et l'coromie locale.
 

5. Les d6terminants: ils expliqueront les motivations des mcnages Apratiquer les
 
activit s informelles milieu urbain en vue
en rural et de minimiser les risques d'ins6curit6 
alimentaire. 

6. Les contraintes et potentialit6s: il s'agit ici d'un ensemble d'obstacles qui se 
posent aux activit s informelles et les perspectives qui justifieraient la dynamique du maintien 
de nombreux manages dans ce secteur. Nous distinguerons ., cet effet les activit6s qui ont un 
fort potentiel de croissance et celles qui ont un faible potentiel de croissance. 

7. Les approches politiques: cette section prend en compte les politiques actuelles 
et celles qui offrent une meilleure perspective dassurer une s6curit6 alimentaire. 

8. Les implications pour la recherche: il sera proc6d. Aune 6valuation des sections 
pr6c~dentes tout en anprciant ilchaque 6tape les insuffisances des conmaissances sur les thames 
trait s et ceux non encore abord6s. Aussi, les approches optrationnelles doivent permettre de 
mieux analyser le fonctionnement et les performances des activit6s informelles. 

L'ensemble de ces points seront abord(s dans un cadre conceptuel et des exemples
empiriques qui embrassent A la fois les aspects urbains et ruraux, la part des m6nages et de 
l'6conomie locale. 
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II.DEFINITION ET iNTElIUPIETATIONS 

De nombreux chercheurs se sont investis ) proposer des definitions complexes et vari(es 
des activit6s 6conomiques informelles. Parmi celles-ci, la d6finition retenue par le Bureau 
international du Travail (BIT) est tr~s explicite et prend en compte plusicurs preoccupations. 
Elle est formulae de la faqon suivante: " Le secteur informel comprend les petites activitis 
ih&Mpendantes, avec ou sans travailleurs rtfnunjrns, exercies typiquement avec un faible niveau 
d'organisationet de technologie, ayant pour objectif principal de crJer des emploLv et des revenus c4 
ceux qui participent; dans la mesure ot' ces activites sont nen&s sans approbation officielle des 
autorits et chappent atux mncaniLiesadninistratift charg&s de faire respecter la legi~lationsur les 
imp6ts et salairemininun et d'autres itnsttments sunilaires concernant les question" ficales et les 
conditionsdfe travail,elles sont dissimues" (DNSI, 1989 p.26). 

la definition des activits informelles se heurte t l'existence d'une multitude de 
terminologies. Les plus couramment utilis6es sont: activit6s informelles, secteur informel, secteur 
non structur6, 6conomie de transition, secteur de petits mdtiers,etc. Certains auteurs font 
remarquer que cette situation est nde en grande partie des diffcrences de points de vue entre 
les 6conomistes ou les thoriciens du d6veloppenient. Force est de reconnaitre qu'aucune 
definition ne fait l'unanimit6 I cc jour. C'est donc ) juste titre que Bremer-Fox et al (1990) 
prfcisent "qu'il existe presque autant de definitions du secteur non structur6 qu'il existe 
d'auteurs qui 6crivnt sur le sujet...".p.3 

Une analyse de la d6finition proposde ci-dessus englobe plusieurs tendances qui ont
 
constitu6 en des moments donn6s des prfoccupations pour les auteurs qui ont travaill6 sur le
 
sujet. Une premiere cat6gorie d'auteurs se sont appuy6es sur une ou plusieurs caracti~ristiques
 
(Oudin. X, 1987; Mettelin. P, 1985; 1987) comme base de definition des activit( s informelles,
 
tandis qu'une autre tendance (De Soto, 1989; Bremer Fox et al,1990)... .se distingue par rapport
 
-1la notion de 16gitimit6 dans I'exercice mme de ces activits.
 

De nos jours, le terme de "petite et micro entreprise" est utilis6 dans le langage du 
dfveloppement. Les chercheurs de plus en plus se r6f~rent it cc concept en parlant des activitfs 
informelles. Li tendance g6nrale admet que le groupe cible est compos6 de trbs petites unites 
au niveau d'une personne ou d'une famille qui peuvent ou pas appartenir au secteur informel 
et cela en fonction des pays. Ces unites correspondent i une dlimitation du champ avec 
r6ffrence A un ou plusieurs critbres (USAID,1989; Liedholm,1991). 

Suite ) cette distinction, nous adoptons les definitions que donnent 1-laggblade et al. 
(1987) des expressions "rural" et "non agricole". Pour ces auteurs, les activit6s non agricoles 
paraissent faciles -,dfcrire; elles incluent toute activit6 6conomique diffNrente de la production 
agricole ou de l'61evage. Ces activitds comprennent donc les services, la construction, les mines, 
le commerce, la manufacture et enfin l'agro-industrie qui transporte, transforme, emballe et 
distribue les produits agricoles. L'expression rurale est tr~s complexe et s'oppose Aurbain. Les 
crit~res retenus sont tr s variables et prennent en compte Ia diffSrence de densit6 de population, 
les types d'activit6s et le d6veloppement de l'infrastructure etc... 

III. IMPORTANCE DES ACTIVrTES INFORMELLES NON AGRICOLES 

L'importance des activit(s informelles non agricoles se mesure par le niveau de la 
creation d'emploi et de la valeur ajout~e qui sont des param~tres tr.s significatifs dans 
l'6conomie des m6nages, d'une r6gion ou d'un pays donn6. Les populations occup~es dans ces 
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activitds sont trs peu sp~cialis6es et peuvent souvent exercer plusieurs activit6s. Ces inter
actions posent des probl:mes d'dvaluation et influencent plus ou moins l'appr~ciation de 
l'importance des activit6s informelles. 

3.1. Creation d'emplois 

La situation de l'emploi, en dehors de I'agriculture, pour l'ensemble des pays du Sahel 
se caractdrise par 1'existence d'une part d'un secteur officiel souvent moderne, prot6gC et localis6 
pour ]a plupart dans les centres urbains, occupant une partie de la population et d'autre part, 
d'un secteur informel dit non structur,, regroupant I'autre partie de la population dans les 
activit~s informelles non agricoles aussi bien en campagne que dans les centres urbains. Les 
emplois, de plusieurs ordres, sont permanents ou temporaires. 

3.1.1. En milieu rural 

Les populations rurales sont employees dans les activitds informelles non agricoles soit 
de faqon permanente ou ponctuelle. Dans le premier cas, ces activi6s constituent l'occupation 
principale de certaines couches de la population ruralk qui en tirent la presque totalit6,de leurs 
ressources. Elles constituent la premiere occupation en terme de temps et de gain. Le 
commerce et l'artisanat en constituent les principaux exemples. Dans ce cas, les populations 
concern6es ne pratiquent pas d'agriculture ou l'exercent comme activitt secondaire. 

Dans le second cas, les populations rurales peuvent tre occuptes, en toute saison et 
surtout pendant la saison morte, dans un travail qui peut ou non exiger une qualification. Ce 
sont des activit6s complkmentaires A I'agriculture dont la prodLution est insuffisante. On parle 
d'exode, lorsque les ruraux se d6phcent dans les villes Ala recherche d'emploi. Les revenus des 
activit6s pratiqu6cs peuvent 8tre plus importants que ceux de l'agriculture qui reste loccupation 
principale en terme de temps. 

En somme, les emplois permanents sont ceux qui existent de faon continue et sont la 
premiere occupation en terme de temps de travail; les emplois temporaires ne sont exercds que 
pendant une p6riode donn6. 

Pour l'6conomie locale, il y a un mouvement de main d'oeuvre entre l'agriculture et les 
activ,.6s rurales non agricoles et vice versa. L'absence de statistique et la complexit6 de ces 
activit6s au Sahel ne permet pas d'appr6cier le niveau des emplois permanents et temporaires. 

Des 6tudes rtalis6es ailleurs t~moignent toutefois de la grandeur de l'emploi rural non 
agricole. Premibrement, dans un groupe de 18 pays en voie de dc3veloppement, le pourcentage 
de la population rurale employ6e de faqon permanente dans les activit6s informelles non 
agricoles variait entre 14% et 49% (Chuta et Liedlohm, 1979; lagglade et al., 1987). 
Deuxi~ment, cette meme 6tude estime qu'A l'Ouest du Nigtria, 20% des hommes ruraux sont 
engag6s temporairement dans les travaux non agricoles alors qu'en Sierra Leone, ce chiffre 
atteint 11%. L'activit6 non agricole en milieu rural apparait comme une source d'emploi pour 
30 A 50% de la population dans les pays en voie de d6veloppement (Chuta et Liedlohm,1979). 
En termes d'emploi, les activit s non agricoles constituent ainsi une composante quantitative 
importante de l'conomie rurale. 

3.1.2. En milieu urbain 

Trois phnombnes sont Ala base de l'existence des activitds informelles en milieu urbain. 
Premi.rement, une frange de la population urbaine travaille en permar.ence dans les activit6s 
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informelles parce qu'elle en a la comp6tence. Deuxi~mement, les mouvements migratoires 
particuli rement l'exode rurale contribuent A l'afflux de travailleurs non qualifi6s dans les 
branches d'activit6s informelles. Enfin, l'application des programmes d'ajustement structurel 
intervenu Aila suite du d6sengagement total ou partiel de I'Etat, compte tenu de la mauvaise 
performance des entreprises publiques, a contraint certains de ces anciens travailleurs A'se 
refugier dans les activit6s informelles non agricoles. 

Cabrera et Caffi (1985) affirment que dans les centres urbains et sp6cialement A 
Bamako, les populations actives sont concern6es par les activit6s informelles, soit en tant que
auto-employ6es, soit en tant que travailleurs salari6s, soit en tant qu'apprentis; un m6nage sur 
deux tire tout ou partie de ses ressources du secteur non structur6. 

Les 6tudes de cas sont limit6es au Sahel et ne traitent pas les probl~mes de manitre 
uniforme. Par exemple, Bremer-Fox et al (1990) avancent qu'au Burkina Faso, plus pr6cis6ment 
• Ouagadougou, 73% de la force de travail est employ6e dans les activit6s informelles de ce 
pays. Pour Pean (1989), au Tchad, l'conomie toute enti~re 6tait entre les mains de l'informel 
durant la pr6c6dente d6cade (p6riode de guerre); le secteur informel y emploie prCsentement 
60 A75% de la force de travail AtN'Djamena. Au Mali, plus de 55% de la population active des 
villes oeuvrent dans les activit6s informelles (DNSI, 1989). 

Au Niger, une 6tude de Mead et al (1990) estime que les activit6s informelles emploient
58% des travailleurs non agricoles. De mme, il a 6t6 mis en 6vidence que pr.s de 50% de ces 
entreprises appartiennent A'des femmes. 

Hors du Sahel, les grandes villes africaines se distinguent par la prolif6ration des activit6s 
informelles en raison de l'exode massif des populations sah6liennes vers les grands centres de 
la c6te africaine comme Abidjan. Au Sahel, cet important mouvement de main d'oeuvre est 
mal connu du point vue statistique. 

3.2. Cr6ation de Revenu 

Au Sahel, en plus de l'agriculture et l'C1evage, les activit s informelles non agricoles
jouent un r6le appr6ciable au niveau de l'6conomie locale et des mgnages dans les campagnes 
et dans les centres urbains. Au Niger, par exemple, des estimations approximatives situent la 
contribution du secteur non structur6 i 35% voire 40% de l'activit6 6conomique annuelle, la 
contribution de l'agriculture repr6sentant 40% 45% (Bremer-Fox et al., 1990). Au SCenegal, 
les activit6s informelles non agricoles contribuaient en 1985 environ 58% du Produit IntCrieur 
Brut selon Bremer-Fox et al (1990). 

Pour la promotion des groupes cibles. de s6rieuses questions demeurent en cc qui 
concerne le revenu g6nr6 par la participation des femmes aux activit6s informelles non 
agricoles. La part des femmes dans le revenu non agricole au niveau du m6nage et dans 
l'6conomie locale reste une question qui m6rite une attention particulire quand on sait qu'A 
travers tout le Sahel, les femmes participent pleinement aux activit~s rurales non agricoles. 
Cette participation se heurte Atd'importantes consid6rations. 

Une analyse Hagglade et al. (1987) permet d'6tablir que le r6le jou6 par le revenu des 
activit6s informelles varie scion le niveau de revenu pr6alable des groupes socio 6conomique. 
Le groupe des hauts revenus contrairement A la classe des pauvres, accroissent leurs capitaux 
en plus de la satisfaction des besoins courants par 'exercice des activit6s informelles non 
agricoles. Les m6nages pauvres, quant A'eux, d6pendent plus des revenus non agricoles pour 
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leur survie car ils tirent presque tout de l'exercice de ces activit6s. 

3.2.1. En milieu rural 

La g~n6ration de revenu au niveau des m6nages ruraux provient de la r~mun6ration de 
la force de travail des personnes engag6es dans les emplois divers et de la vente des biens et 
services produits. 

L'importance num6rique des emplois ruraux non agricoles, pr6c6demment constat6e, se 
traduit t-elle par un important flux mon6taire au niveau des manages? Concernant le Sahel, 
nous ne disposons pas de statistiques pour r6pondre Acette question. Cependant, cette relation 
doit etre appr~ci6e pour juger de l'opportunit6 de lorientation massive des ruraux dans les 
emplois non agricoles. 

Au Sahel, il est difficile de comparer les diff6rentes grandeurs compte tenu des multiples 
crit~res d'6valuation utilis6s. Donc, toutes les valeurs exprim6es ici sont une appr6ciation 
approximative de l'apport des activit6s informelles non agricoles. Le tableau suivant r6capitule 
l'importance du revenu des activit6s non agricoles dans le revenu global des diff6rentes zones 
agroclimatiques au Burkina Faso et au S6n6gal. 
Importance du revenu des activit6s non agricoles dans le revenu global des diff6rentes zones 

agroclimatiques 

Zone Sah6lienne Zone Soudannienne Zone Guin6enne 

Burkina Faso* 23% 27% 37% 

S~n~gal* 41% 46% 23% 

Sdn~gal** 43% 33% 
Sources:
 

Reardon et al.(1992)
 
** Fall(1991)
 

La part des activit6s non agricoles dans le revenu total des zones sah~linne et 
soudanienne est plus 6lev6e au S6n6gal qu'au Burkina Faso. Par contre dans la zone guincenne, 
]a part des activit6s non agricoles dans le revenu total est plus importante au Burkina Faso 
qu'au S6n6gal (Reardon et al. (1992). Par ailleurs, Fall (1991) montre que le revenu moyen par 
habitant est plus 6lev6 en zone Sah~lienne (33.510 F.CFA) qu'en zone soudannienne (23.790 
F.CFA). Cette diff6rence en faveur de la zone sah6lienne s'explique par I'apport consid6rable 
des activit6s non agricoles et de I'61evage dans le revenu total des manages. Ces activit6s non 
agricoles repr6sentent respectivement 43% et 33% du revenu total dans la zone sah6lienne et 
dans la zone soudanienne. 

Une telle comparaison parait interessante et doit Wtre 6tendue A'l'ensemble du Sahel afin 
de pouvoir expliquer les disparitfs 6conomiques entre difffrentes zones climatiques d'un mme 
pays et aussi les diff6rences et les similitudes entre pays. 

Hors du Sahel, les grandeurs estimfes sont exprim~es diff6remment et ne permettent 
pas de comparaisons. Une 6tude d6taill6e faite en Sierra Leone a montr6 que 36% des revenus 
des m6nages ruratx sont fournis par les activit6s non agricoles; alors qu'au nord du Nigeria, ce 
chiffre atteint 28% (Liedholm et Chuta, 1979). 
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Dans l'dtude faite au Nig6ria, Matlon note que la part du revenu non agricole dans le 
revenu net du mfnage repr6sente 28%. Cependant, ifprecise que le revenu non agricole est 
plus important dans le village le plus grand et le plus accessible oh il constitue 36% du revenu 
total. Par contre, ii est le moins important dans le village le plus enclav6 oii il repr6sente 
seulement 24% du revenu total. 

3.2.2. En milieu urbain 

Tout comme en milieu rural, l'impnrtance num~rique des activit~s informelles non 
agricoles entraine ici un flux mon6taire dont les estimations sont tr~s mal connues. Au Sahel,
HIest cependant 6vident qu'une part importante de la population tire exclusivement leur 
ressource des activit6s informelles. ILa multitude et la complexit6 des activit6s informelles en 
milieu urbain n6cessitent une classification de faqon ,I identifier los emplois les plus
r~mun6rateurs et bitir une strat6gie Iicourt, moyen et long termes leur d6veloppement. 

IV. NATURE ET ORGANISATION SECTORIELLE 

Ce chapitre donne un aperqu de la composition sectorielle des activit6s informelles non 
agricoles et d6veloppe quelques unes de leurs caract6ristiques. 

4.1. Composition Sectorielle 

4.1.1. Cadre Conceptuel 

Dans le cadre d'un ensemble 6conomique donn6, les activit6s 6conomiques se d(ploient
Al'int~rieur de sous-ensembles d6termin6s appel6s secteurs. Ces secteurs constituent le cadre 
de toute activit6 de production. 

On distingue tradit:'nnellement trois grands secteurs qui sont le secteur primaire, le 
secteur secondaire et le secteur tertiaire. Cette classification sectorielle r6pond aux 
pr6occupations d'une approche macro-6conomique. 

Cependant, pour les analyses au niveau micro-6conomique, Fal(1991) distingue au 
S~n6gal les sous-secteurs suivants: la production agricole, la main d'oeuvre agricole, l'61evage,
le commerce, les services, le transport, la pr6paration des aliments, Iacucillette, l'artisanat. I1 
faut noter que cette classification n'est pas d6finitive, mais repr6sente un exemple de 
classification sectorielle avec comme crit~re les activitt~s les plus importantes pour une 6conomie 
donn6e.
 

Tous les secteurs ainsi d6finis regroupent des activit6s de production. Cette 
d6composition a l'intr t de mettre en 6vidence l'apport de chaque secteur aux activit6s non 
agricoles. 

4.12. R~sultats Empiriques 

Les r~sultats pr6sent6s ici sont bas6s sur des 6tudes men6es dans diff(rentes zones agro
climatiques au S6n~gal et au Burkina Faso et dans Ia zone OHV (Op6ration Haute Vall6e) au 
Mali. Certaines caract6ristiques des zones agro-climatiques sont d~terminantes pour les activit6s 
informelles non agricoies. La zone sah6lienne est tr~s pauvre avec une pluviom6trie plus
faible et plus variable donc une production agricole extremement variable. Le rendement des 
cultures s ches est tris faible. L'importance de l'61evage est plus marqu6e. Ia zone 
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soudanienne est pauvre en moyenne, avec une pluviom6trie relativement faible mais moins 
variable que dans la zone sah~lienne. Le rendement de la production c6r ali~re est aussi faible. 
La zone guin6enne est favoris~e par une pluviornitrie au dessus de ]a moyenne et moins 
variable par rapport aux autres zones. La population nroduit des c6rales stches, des tubercules, 
mais aussi une quantit6 substantielle de cultures de ,ente comme le coton au Burkina Faso et 
au Mali. 

Du point de vue composition sectorielle, Fall(1991) montre que le commerce et 
l'artisanat fournissent un apport considt~rable dans Ia composition du revenu des m6nages de 
la zone sah61ienne, avec des parts respectives de 20% et 12% du revenu total des m6nages. 

De mme, Reardon et al.(1992); Reardon, Delgado et Matlon (1992) notent dans une 
6tude plus d6taill6e, qu'au Burkina Faso, le commerce repr6sente 35%, 15% et 24% des 
revenus 
non agricoles respectivement en zone sahOlienne, soudanienne et guinenne. D'une manibie 
plus d6taill6e, la situation se pr6seite comme suit pour les diffhrentes zones agro-climatiques. 

(a). Dans la zone sahlienne 

- le commerce est l'activit6 la moins directement lie Al'agriculture locale. Sa part
dans le revenu non agricole est le plus 6lev6 (35%) dans la zone sahtlienne et concerne 
principalement le commerce des pioduits 6trangers tels que Ia cola, le tabac et les pieces de 
rechange.
 

- l'artisanale est fortement lice A'l'agriculture locale et reprsente 47% du revenu 
des activit6s non agricoles. Elle comprend le tissage des fibres textiles (fil de coton), la 
confec:tion d'autres produits et les outils agricoles. 

- la preparation des aliments, une activit6 en aval, reprt~sente seulement 5% du 

revenu des activit6s non agricoles en raison de I'absence d'une industrie locale de bi0re. 

(b). Dans la zone soudanienne 

Toutes les activit6s locales non agricoles sont li6es directement en amont et en aval A 
l'agriculture locale et se r~partissent entre: 

- le commerce qui produit 15% des rcvenus des activit6s non agricoles et concerne 
principalement les c6r(ales s~ches. 

- l'artisanat dont la part dans le revenu des activit(s informelles non agricoles est 
de 19%. II englobe la fabrication de paniers et de nattes Apartir de produits de l'agriculture 
locale. 

la preparation d'aliments repr6sente 15% du revenu des activit(s non agricoles 
et cela Acause de la pri~sence de l'industrie de bire. 

- les services occupent une place plus importante dans ha zone soudinienne avec 
pros de 50% du revenu des activit6s non agricoles. 

3. Dans la zone guin6enne 
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Pr~s de 90% des activit6s locales non agricoles s'appuient directement sur l'agriculture 
locale. La composition sectorielle est: 

le commerce procure 24% des revenus des activit6s non agricoles dont Iamoiti6 
provient des produits et intrants agricoles et le reste d'autres produits de consommation. 

- l'industrie de l'artisanat est 6troitement li6e A'la production du coton local et 
repr6sente 16% des revenus des activit6s non agricoles. 

- ia pr6paration d'aliment compte pour 38% du revenu des activit6s non agricoles. 
Elle englobe la pr6paration de la bire, des condiments, la viande grillce, des plats, etc. 

- les services fournissent 16% du revenu des activit6s locales non agricoles et 
comprend principalement ]a transformation des c6r6ai. 

Part de quelques activit6s non agricoles dans le revenu total des activit6s non agricoles par zone 
agro-climatique 

Zone Sah1ienne] Zone Soudanienne Zone Guin6enne 

(1) (2) (3) (1 (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

Burkina* 35 47 5 15 19 15 50 24 16 38 16 

S6n gal* 20 12 3 12 < - -

Sources: 

* Reardon et al, (1992) 

** Fall (1991) 
(1) commmerce 
(2) artisanat 
(3) pr6paration d'aliment 
(4) services 
N.P: les rubriques autres compltent le tableau A 100% 

Le tableau ci-dessus resume l'importance de quelques activit s par zone agro-climatique 
par rapport au revenu total des activit6s non agricoles. Dans les deux pays, en zones sah6lienne 
et soudanienne, le commerce reste plus imprrtant que l'artisanat. Aussi, le commerce est plus 
important dans la zone sah6lienne que dans les autres zones. La pr6paration d'aliment g6nire 
moins de revenu au Sfn6gal qu'au Burkina FAso. 

L'6tude r6alis6e au Mali dans la zone O.H.V (Op6ration Haute Vaill6,) au sein d'un 
premier groupe constitu6 d'hommes et d'un second groupe de femmes, montre un exemple de 
diversification des activit6s en milieu rural (D'Agostino et Sundberg,1992). En effet, dans cette 
r6gion, au sein du groupe des hommes, l'M1evage est Ia plus importante activit6 parmi les 
groupes pouvant s'assurer ou non une s6curit6 alimentaire. Les animaux constituant une 6pargne 
peuvent 8tre vendus afin de satisfaire les besoins en pt~riode de crise ou d'urgence. Les paysans 
ayant un niveau acceptable de s6curit6 alimentaire pratiquent le commerce de c6rgales, de 
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graines de coton, le transport par charrette, la coupe et la vente de bois comme d'importantes 
activitds non agricoles. Les paysans sujets .1 ue ins6curit6 alimentaire dependent plus des 
activit6s non agricoles relies que la confection de nattes et de cordes, de ht poterie; ils s'occupent 
6galement de l'61evage des animaux. Certains membres de ce groupe font des prestations de 
service comme 61eveurs, cultivent les champs d'autrni ou exercent la maqonnerie. 

En g6n6ral, dans ce premier groupe, la gamme d'activit(s g6n6rant des revenus est plus
importante parmi les .n6nages qui sont sujets Aune ins6curit6 alimentaire. Cela suggrerait que 
ces m~nages font appel Ades sources de revenu plus diversifi6es; ils s'engagent dans des travaux 
qui exigent peu de capitaux d'investissement (fonds de commerce) et moins de capitaux humains 
(qualification, technique de gestion). 

Pour ce qui est du groupe des femmes, l'M1evage reprdsente une source de revenu tr~s 
appr6ciable. Elles pratiquent des activit~s telles que filer le coton, transporter le bois, faire le 
petit commerce ou vendre les "alimentspr6par6s etc, qui procurent des revenus substentiels. I1 
n'y a pas de diff6rences significatives en terme de fr~quence de participation dans certaines 
activit6s g6n6ratrices 
de revenus. Cependant, les femmes sujettes Aune insecuritd alimentaire ont une plus large 
gamme d'activit6s que celles ayant une s~curit6 alimentaire (D'Agostino et Sundberg,1992). 

Ces 6: 'les posenm la n6cessit6 de recherches plus approfondies pour l'ensemble du Sahel 
pour ce qui oierne le degr6 et la nature de diversification des revenus non agricoles par zone 
agroclimatique, par groupe socio-professionnel, par sexe etc. Les 6tudes doivent aussi appr6cier 
la relation entre les activit6s informelles non agricoles et le d6veloppement des centres urbains 
et ruraux en termes de population et d'infrastructure; la variation entre les activit6s informelles 
non agricoles et les changements tehnologiques et enfin, l'impact de la concurrence 6trang&e.
L'ensemble de ces recherches doivent permettre de comprendre A moyen et A long termes 
I'6volution de la nature et de l'organsation structurelle des activit6s informelles non agricoles. 

4.2. Caractristiques hIstitutionnelles 

Les caract6ristiques ont enrichi la multitude de d6finitions elnploy6es jusque IA. Par 
exemple, Oudin (1981), Mettelin(1987) et bien d'autes se sont bas6s sur un ou plusicurs critres 
pour d6finir une activit6 informelle. Les 616ments de crit~res les plus couramment utilis6s sont 
la taille de l'entreprise (chiffre d'affaire, nombre de travai!leurs etc.), la productivit6 des facteurs 
de prod:ction (travail et capital etc.), l'6ducation. Nous pr6sentons ici le contenu de certains 
de ces crit~res. 

(a). La taille 

Du point de vue conceptuel, on peut retenir que les entreprises informelles non agricoles 
sont de petite taille et de type familial Ct peuvent tre potenti llement un important groupe cible 
pour les dcideurs. Les consid6rations empiriques r6vMlent qu'en milieu urbain, la taille 
moyenne des entret,:ises recens6es A Ouagadougou et A Niamey est de 2 personnes par 
entreprise (Lubell, 1990). 

Ces chiffres des centres urbains de Ouagadoudou au Bu;kina Faso et de Niamey au 
Niger sont faibles par rapport A la moyenne du pays. En Mauritanie, la manuficture, les 
services et la construction emploient en moyenne 5 personncs (Lubell, 1990). Au Burkina Faso, 
en g6ndral les entreprises d'une personne constituent la moiti6 des entreprises non agricoles et 
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la seconde moiti6 utilise au maximum cinq travailleurs moyenne (Haggblade et al. 1987). 

Hors du Sahel, en Sierra Leone par exemple, la taille moyenne des entreprises est de 
2 travailleurs; 99% des entreprises emploient moins de 5 individus (Liedholm et Chuta,1976). 

(b) L'6ducation 

D'une maniZre g6n6rale, l'acc~s Nl'6ducation formelle est limit6 dans les pays sah6liens. 
Ainsi, l'apprentissage constitue le mode de formation en vigueur dans les entreprises informelles 
non agricoles. Face Ace constat, se posent certaines questions. Quel est l'impact de ce type de 
formation sur la viabilit6 de ces entreprises? Quel type de formation est appropri(:e pour les 
entreprises informelles non agricoles? Cette formation doit elle etre orient6e en fonction de 
la cat6gorie socio-profcssionnelle? A d6faut d'61(ments d'appr(ciation de ces diff6-rents aspects, 
nous soum'ttons ces questions Ala r6flexion des chercheurs. 

(c). La productivit6 

La productivit6 des facteurs de production est aussi un 61lment d'appr6ciation des 
caract ristiques des activit~s informelles. A ce titre, les entreprises informelles sont 
g~n~ralement 
petites non seulement par le nombre des personnes employ6es mais aussi par leur modeste 
demande en capital. Les exigences peuvent cependant varier considrablement d'une activit6 
Aune autre. 

Ces activit6s sont qualifi~es de haute intensit de main d'oeuvre parce qu'elles emploient 
la la plus importante de main d'oeuvre par unit6 de facteur capital. Cela s'explique par le fait 
que dans la plupart des pays en voic de dtveloppement, le capital et les devises sont 
relativement rares, la main d'oeuvre particuli&ement non qualifi(e est relativement abondante. 
En absence d'exemple pour le Sahel, 1'6tude r6alis6e en Sierra Leone par Liedholm et Chuta 
(1976), r v~le que les entreprises rurales Apetite echelle ont une intensitt6 de main-d'oeuvre 
au moins deux fois forte que les entreprises semblables d:ins le meme secteur en milieu urbain. 

Quant Ala productivit6 du capital, pendant les ann6es 1970, plusicurs sources d'6tudes 
ont prouv6 que certaines entreprises A petite 6chelle 'i haute intensit6 de main d'oeuvre 
pouvaient ,tre plus efficientes dans l'utilisation do capital (Liedholm et Chuta, 1976). 11importe
aujourd'hui de confirmer certains des r6sultats en se r6f6rant au contexte sahl6ien. 

L'approche du Bureau International du Travail (BIT) utilise les caract6ristiques des 
activit(s telles que les conditions d'acc.s, l'chelle de production, la dimension etc.. comme base 
de d6finition des activit(s informeiles. 

A priori, certaines caract(ristiques paraissent 6videntes, mais ne sont pas soutenues pas 
une 6tude empirique. I1est opportun de se poser les questions suivantes: quelles sont les 
conditions -'acc.s aux activit6s en question? Dans quelle proportion 6voluent ces entreprises? 
Sont-elles de type familial ou individuel? Les op(rations se font-elles Aune 6chelle restreinte? 
Les techniques sont-elles adapt6es? Les march6s sont-ils ouverts A la concurrence? Autant de 
questions qui m6ritent une r6ponse claire dans le contexte des 6conomies sah(liennes afin de 
bfitir des strategies pr(cises. 

I1 importe 6galement de savoir quels facteurs d6terminent Ia productivit6 du travail 
(niveau de formation, technicit6 et capacit6 de gestion des travailleurs, capital utilis6 par 
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employ6). Un autre point A 6lucider concerne l'efficience des entreprises informelles dans 
l'utilisation du capital, compte tenu du probl~me de formation mentionn6 plus haut. 

Les observations empiriques ont montr6 qu'une des caracttristiques du secteur informel 
est sa difficult6 sinon son impossibilit6 d'accs au cr6dit formel (Club du Sahel, 1990; 
Dijk,1986a;1986b; De Soto,1989a;1989b). Cela s'explique par le manque de garantie, les 
difficult s de disposer d'apport personnel dans le financement des projets, la rigueur de la 
rdgularit6 comptable et la lourdeur administrative. Selon Schmid (1992), le cr6dit serait 
fonction des difficult6s plus ou moins grandes d'obtenir le capital A partir des partenaires, 
l'absence de confiance, la violation des contrats entre partenaires 6tant Ala base de la m6fiance 
entre partenaire. 

Cette derni~re caract(ristique m~rite une attention car la dynamique du problkme de 
financement et ses implications politiques doivent etre connues pour disposer de capital 
indispensable pour la production de biens de consommation et la g(n(ration de revenu. 

Ce probl~me de cr6dit s'articule autour de la demande et de l'offre de financement. 
Pour ce qui est de la demande financement, Liedholm (1991) observe que l'importance relative 
et la dimension de la demande du capital change avec l'fige et la croissance de l'entreprise
Quant Al'offre de financement, ]a source de financement des entreprises informelles change au 
fur et Amesure qu'elles &oluent. Les 6tudes ralis6es au Sahel et ailleurs en la mati~re sont 
multiples et varites et distinguent, les sources de financement interne et les sources de 
financement externe (Sonia, 1984; Dijk,1986; Mettelin,1987; Deborah,1989 et le Club du 
Sahel, 1990): 

Les sources internes et familiales de financement comprennent l'pargne personnelle. 
Celle-ci est constitu6e par des 6conomies issues d'une activit6 ant~rieure, et met en jeu le rCle 
de la famille 61argie et confirme que le financement est obtenu par recours A'des m~canismes 
largement endog~nes aux activit6s informelles elles-memes. Les tontines se pr6sentent comme 
des associations d'6pargne rotative rassemblant des amis, des personnes lies par un int6rat 
commun, le travail ou les affaires. Les sources ext6rieures de financement comprennent le 
credit client, le cr6dit informel A la consommation et le credit de commerce'. 

- le cr6dit client : il est le plus apparent. Fr6quemment, les clients d6taillants 
oftrent aux entreprises soit la matire premi&re soit une avance en esp~ce. 

- une autre forme est le cr6dit informel 6 la consommation qui croit avec I'fge
de I'entreprise est un m6canisme de sous traitance dans lequel le client (g6n6ralement 
une plus grande entreprise) fournit aux micro entreprises la mati~re premike
necessaire pour produire les biens command6s. La sous traitance a tendanue A8tre 
limit6e 6 quelques entreprises dans les filiires habillement, bois, construction 
m6tallique. Elle est beai.coup plus r6pandue en Asie qu'en Afrique selon 
Mead(1984); 

- une source ext&ieure additionnelle de financement informel est le credit de 
commerce octroy6 par des fournisseurs d'intrants ou le credit de commerce avec 
paiement d'acompte. Cette forme de credit tend 8tre moins importante que le cr6dit 
client pour la plupart des pays Afaible revenu; 
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V. FONCTIONS, ROLES ET EFFETS DE LA DIVERSIFICATION 

1existe une interd~pendance entre les activit6s agricoles et non agricoles; la croissance 
de l'agriculture cr6e par ses effets induits de l'emploi et stimule I'expansion des activit6s non 
agricoles. Cefles-ci, en revanche, accroissent la productivit6 agricole en fournissant des biens 
et services indispensables au d6veloppement de l'agriculture. De m~me, l'agriculture procure, 
par ]a vente de ses produits,le revenu n~cessaire au d~marrage et i l'exnansion des activit~s non 
agricoles. 

Ainsi, se cr6ent et se d6veloppent deux types de flux entre l'agriculture et les activit6s 
informelles non agricoles. D'abord, des flux reels qui concernent les 6changes de biens et 
services entre les diffdrentes activit6s et, par ailleurs des flux mon6taires, c'est q dire, la 
g~n(ration de revenu Ala suite des 6changes de biens et services entre les diffdrents secteurs. 
Les liens inter-sectoriels existant entre activit6s agricoles et non agricoles jouent 6galement en 
faveur de la diversification. 

L'importance des fonctions et rOles de la diversification se rdflkte dans les raisons
6voquues par les populations rurales et urbaines pour l'exercice des activitds informelles. En 
milieu sah6lien, les m6nages ruraux font face it d'6normes difficult~s pour satisfaire d'importants
besoins en liquidit6. L'ampleur de ces besoins en tr6sorerie reste peu sensible aussi bien t la 
variabilit6 de la fertilit6 des zones agricoles qu'it l'6tat des r6coltes qui peuvent fluctuer 
fortement d'une annde it l'autre. Dans ce contexte, la diversification par la pratique d'une ou 
de plusieurs activit6s non agricoles s'impose aux manages ruraux comme strat6gie de 
stabilisation et d'accroissement des revenus. Les flux rcels et mon6taires de cette diversification 
contribuent .1stabiliser le revenu global en compensant l'effet des fluctuations n6gatives de la 
production agricole. A long terme, la diversification permet d'accroitre les revenus des manages 
en d6veloppant les liens de production en amont et en aval de l'agriculture locale. Par exemple, 
une promotion cons6quente des achats d'intrants ou de produits agricoles permettrait de pallier
partiellement aux insuffisances et 6checs des marches formels de crt~dit. 

Au niveau de l'6conomie locale, les flux rt~els et monetaires de la diversification 
fovorisent le d6veloppement des activit6s informelles non agricoles. L'investissement des 
revenus non agricoles ainsi g6n(r6s pour l'acquisition des facteurs de production (travail, capital,
etc.) sous-tend Itson tour l'acctoissement de la production agricole en gnt6rale et c6r6ali~re en 
partculier. 

Les r6sultats de Reardon et May (1991) montrent que l'achat des c6r6ales constituent 
la premibre utilisation des ressources non agricoles. Dans les zones non fertilcs, l'argent liquide 
est utilis6 principalement pour l'achat de c6r6ales pendant les mauvaises annes de r6colte. En 
zones fertiles par contre la liquidit6 permet aux m6nages de diversifier leurs menus pendant 

- les pr~teurs professionnels de monnaies sont une autre source oe 
financement informel pour les micro entreprises. Cependant, il a 6t6 r6v6l6 que dans 
la plupart des pays 6 faible revenu, g6n6ralement,les micro entreprises ne font pas 
usage de ce march6 informel financier. Les cas de recours se font 6 des intervalles 
irr6guliers et dans ce cas le cr6dit est disponible rapidement et n6cessite un coot de 
transaction et un taux d'int~r~t tr~s variable. 
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toute l'ann~e. La seconde destination la plus importante des ressources non agricoles est l'achat 
d'intrants agricoles pour accroitre la production c6r6ali~re. 

On peut retenir que les fonctions remplies par les activit6s informelles sont d'ordre 
physique (production de biens et de services) et d'ordre mon6taire (g~n6ration de revenu). Ia 
question qui demeure est alors de savoir si les entreprises informelles peuvent assurer 
efficacement ,Amoyen et i long termes, ces fonctions et r61es dans le sens d'une contribution 
de qualit6 au maintien de la s~curit6 alimentaire des populations rurales et urbaines. Sans 
pr tendre donner une r6ponse A cette question, il importe d'approfondir les r6flexions sur 
certains de ses aspects dont d6pend en partie l'avenir des activit6s informelles non agricoles. 

Hirschman soutient que pendant le processus de dcveloppement, les liaisons en amont 
conduisent Ades investissements dans les infrastructures d'offre d'input, tandis que les liaisons 
en aval d6bouchent sur des investissements dans les infrastructures de production d'output 
(Eicher et Staatz,1990). Cet auteur pense que les investissements des gouvernements doivent 
8tre concentr6s dans les activit6s oi les effets de liaison sont les plus forts dans le but de 
maximiser les investissements induits dans les industries existantes. 

Selon ce concept, il peut tre d6fini trois diffdrentes types de liaisons. Premi~rement, 
les liens de production se situant en amont englobent laproduction et ladistribution des input. 
Les liens en aval comprennent la transformation et la distribution des output. Deuxi~ment, les 
liens de consommation d6pendent du multiplicateur de revenu. Enfin, des liens de fiscalitd 
inaissent de lacroissance financ6e travers les investissements des taxes nrdleves sur les 
activit6s. I1convient, dans le contexte sah6cien, d'examiner l'impact de ces difftrentes 6tapes 
sur la croissance des activit6s informelles, en accordant une attention particuli~re i lanature 
et Ala force des liens ainsi d(finis. 

Les effets attendus de la diversification sont multiples. La ralisation de certains 
objectifs doit aboutir dans les conditions normales i un accroissement du revenu des m(nages,
Aassurer une plus grande s6curit alimentaire et istabiliser les fluctuations inter-annuelles de 
production et de consommation. Dar,s la pratique, les populations peuvent toutefois cr6er un 
produit, un service et un revenu supplgimentaire sans pour autant acqu6rir une s6curitd 
alimentaire syst6matique. Si les fonctions et les rles peuvent tre claiement exprim(-s, pour 
ce qui est des effets attendus, il reste i quantifier le degr6 de satisfaction des objectifs par 
rapport aux r6sultats obtenus, tout en tenant compte des moyens mis en oeuvre par les manages 
ou l'6conomie locale. En d'autres termes comme le notent Reardon, Delgado et Mation (1992), 
les effets de la diversification sur laconsommation ne souffrirait d'aucune ambiguit6 si Ia 
diversification 6tait syst6matiquement associ~e , l'augmentation des revenus. 

VI. LES DETERMINANTS DE LA DIVERSIFICATION 

L'examen des determinants de la diversification vise ici a comprendre les motivations 
des populations A exercer les activit(s informelles et, partant la dynamique interne et les 
relations inter sectorielles de ces activit6s. I1s'agit ici de proc6der I une distinction des 
d6terminants li6s aux conditions naturelles de ceux relevant de predispositions individuelles ou 
collectives des populations. Une certaine maitrise de ces diff6rentes paramtres est 
fondamentale pour mieux cibler les activit6s qui pr6sentent un fort potentiel de dgveloppement. 

En milieu rural, les determinants de ladiversification peuvent tre group6s en deux 
categories. En premier lieu s'exercent les "push factors" que nous appellerons les facteurs 
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contraignants. Ces facteurs qui d6terminent le choix des activit6s sont rapport lesen avec 
conditions agro-climatlques et la structure de la soci6t6. Par exemple, certaines conditions 
-culogiques deviennent des facteurs limitants A l'expansion de l'agriculture et forcent ainsi les 
populations A se retourner vers des activit6s dont la production de biens et services, la 
gdn6ration de revenu comblent partiellement ou inttgralement l'objectif de stcurit6 alimentaire. 

Deuxi~mement, il y a les "pull factors" que nous appelleront les facteurs attirants ou 
facteurs d'attraction. Ill sont n6s de conditions favorables A l'exercice d'une ou de plusieurs
activit6s. Contrairement au premier groupe, ces facteurs favorisent le d6marrage ou l'expansion
d'une activit6 et contribuent de faqon significative A la production de biens et services, A la 
stabilisation et l'accroissement du revenu et enfin, Ala formation de capital. 

6.1. Les Facteurs Contraignants 

Les facteurs contraignants sont multiples, vari6s (Reardon et al.1992) et pr6dominent
dans les zones d shrit(es oh la productivit6 agricole est faible et la production c6r&tli~re 
insuffisanie. Ces 616ments peuvent tre regroup6s en deux cat6gories. 

6.1.1. Le faible niveau de revenu g~n6r6 par l'agriculture traditionnelle. 

Trois cat6gories de facteurs concourent Alh faiblesse de la productivit6 et des revenus 
de I'agriculture sah6lienne. La sous-r6gion se caract6rise tout d'abord par une courte saison 
agricole (gnralement 3 mois) qui, par surcroit, a tendance A se racourcir sous I'effet de 
s6cheresses rep6t6es. Pendant cette brive saison, les cultures ne bt~ntficient que d'une tr~s 
faible pluviom6trie dont la distribution spatiale dtfinit deux zones agro-climatiques. Plus s~che 
des deu;, la zone sah~lienne qui s'6tend sur les isohytes 300mm - 600mm est en outre expos~e 
aux effets n~gatifs d'une forte variabilit6 annuelle de pluviosit6, d'une intense chaleur et de 
l'harmattan. Un peu plus temp(rC et mieux arros~e, la zone sodanienne (800mm - 1000mm) 
est n6arnmoins sujette elle aussi A'une pluviomtitrie faible et fluctuante. Li conjugaison de cette 
vulnrabilit6 pluviom6trique aux ph6nomnines inquiitants de degradation des sols et de 
d(sertification progressive explique dans tine large mesure Its fluctuations g~n rales de la 
production agricole, la faiblesse notoire des rendements des c6rc~ales et les problmes de 
soudure qui en d6coulent partout au Sahel. 

A ces difficult~s agro-climatiques s'ajoutent de stvzres contraintes de terre agricole. En 
d~pit des grandes superficies nationales au Sahel, les terres cultivables demeurent tr.s 
restreintes par le faible niveau de fertilit6 des sols, le cout 6lev6 des am6nagements et I'absence 
virtuelle de syst~mes d'irrigation efficaces. La controverse clue continue de susciter ces 
contraintes de terre et leurs ramifications dans les problkmes fonciers constitue du reste un d6fi 
de taille pour la recherche empirique. 

Enfin persistent les problbmes de pauvret, inhi~rents 't une agriculture de quasi
ssubsistance. Cette agriculture est pr6domin6e par des culture de cer ales peu productives dont 
l'essentiel du produit est destine3 A I'auto-consommation. La faible proportion de surplus
cr~aliers comniercialis(s gtn&e donc peu de recettes pour compenser un revenu mon~taire 
ddrisoire en ]'absence de culture de rente importante. 

6.1.2. L'instabilit6 des revenus agricoles 

L'instabilit6 des revenus agricoles au Sahel r(sulte de plusieurs facteurs dont: 
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(a). Les d6pr6dateurs des cultures, notamment les criquets qui, ces derni res ann6es 
sont devenus un flNau dans le Sahel. 

(b). La sensibilit6 des m6nages A la dt6rioration des termes de change des cultures 
de rente: ia fluctuation du cours international de certains produits comme le coton et l'arachide 
pose des problimes d'instabilit6 de revenu des paysans surtout lorsqu'il n'existe pas de politique
de soutien des prix des produits agricoles. Or, Collier et Khatkhate cites dans Reardon, 
Delgado et Matlon (1992) notent clue, d'une part, les cultures de rente se substituent a une 
activit6 non agricole pour atteindre un revenu- cible et que d'autre part, les cultures de rente 
peuvent fournir des liquidit6s Ades fins 
d'investissement dans une act;vit6 non agricole dans des cas obi les march6s de cr6dit sont 
entrav6s ou insuffisamment d6velopp6s. 

(c). La perception m~me des risques d'instabilit6: Cette perception r sulte des 
problimes pr&6cdemment 6voqu6s. Ceux-ci influencent le rythme de production c6r6alitre et 
le revenu des paysans. En effet, Reardon, Delgado et Matlon affirment que les march6s du 
cr6dit de consommation et l'assurance de cultures 6tant pratiquement absents, et compte tenu 
de la forte instabilit6 des r~coltes, les m~nages qui souhaitent aplanir les fluctuations dr revenu 
et de la consommation Atravers les ann6es, 6prouvent le besoin de diversifier leurs revenus. 
Comme il a 6t6 suggOr6 plus haut, plus grands sont les risques dans lagriculture, moindre est 
]a correlation entre les rendements des activitts agricoles et non agricoles, plus seront diversifi6s 
les revenus des m6nages. 

6.2. Les Facteurs Attirants 

Ils proviennent d'une situation de rente ob des individus, du fait de leur situation 
6conomique ou sociale, peuvent entreprendre une activit6 donn6e sur la base d'un capital initial 
existant. Parmis ces d6terminants, on retient l'existence d'un stock de capitaux (btail, argent
liquide). Ces stocks sont g6n6ralement utilis6s comme capital initial ou comme collat6ral pour
obtenir un pr~t aupr.s d'une institution financire. Comme autre facteur, ily a la pr6sence d'une 
bonne infrastructure (les routes, les structures financiLres, les marchs, les agglom6rations, etc.)
qui favorise 1',mergence des activit(s informelles non agricoles. 

A priori, les populations qui b6n(ficient de ces conditions sont tras souvent capables
d'assurer leur s6curit6 alimentaire gra,ce en partie Aune agriculture satisfaisante. C'est dans la 
zone 

soudanienne et guin enne que se d6veloppe et se fructifie mieux lc capital d6ja existant 
(Fall,1991; Readon et al., 1992; Delgado et May, 1992). 

L'absence d'6tude empirique sp(cifique au milieu urbain saht3lien constitue une autre 
piste privil6gi(e de recherche sur les d6terminants de la diversification et leur pr6valence par
cat6gorie socio-professionnelle, par type d'agglonration et par caracteristiques socio
d~mographisques. On peut toutefois retenir de cc qui prt&c de que la diversification semble 
imputable Adeux facteurs: (i) ha lutte pour la survie dans un environnement ou les risques sont 
6levds; (ii) le d6sir d'am61iorer les conditions de vie en batissant sur une base d'agriculture
dynamique, o6i celle-ci existe. Chacun de ces facteurs peut tre sp6cifique a une zone agro
6cologique donn6e (Reardon, Delgado et Matlon, 1992). 
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VII. PROBLEMES ET PERSPECTIVES 

La r~flexion sur leF determinants permet de conclure que certains des facteurs de 
contrainte et d'attraction, Ad~faut de contribuer Ala diversification des revenus, deviennent des 
contraintes au d~marrage et A 1'expansion des activit~s informelles non agricoles. Ainsi, se 
posent en milieux rural et urbain un certain nombre de problmes relatifs A l'acc~s au 
financeinent, aux taux d'intar&t, A lIacommercialisation, AI'approvisionnement en intrants, A la 
formation et aux moyens de communication. 

Selon Hagglade et al.(1987), les contraintes 1 lhi croissance des entreprises rurales non 
agricoles peuvent tre ies Ali fois Al'insuffisance de lit demande et aux difficult~s d'expansion 
de 1'offre. Nonobstant ces contraintes, il convient d'explorer certaines perspectives qu'offrent 
l'exercice des activit~s informelles non agricoles. 

7.1. Les Contraintes 

7.1.1. L'offre des facteurs 

La dynamique des probI~mes de financement et leurs implications en mati~re de 
politiques mdritent ici uric attention particuliare. Cette dynamique qui repose sur la demande 
et l'offre de financement sous-tend ]'accumulation de capital indispensable pour la production 
de biens de consommation et la g6n6-ration de revenu. 

Chuta et Liedholm (1979) notent que l'offre de credit soul ve des questions relatives au 
coot et aux risques associ~s aux prets accord~s A l'ensemble des activit~s informelles en g~n~ral 
et aux entreprises rurales non agricoles en particulier. Le cofit administratif 6levc. est souvent 
mis en cause et s'expliquerait par la dispersion g~ographique des bcn~ficiaires. L'incidence 
relative des coats administratifs sur les taux d'intrt reste cependant ;itablir, tout comme 
l'identification et li quantification de plusicurs autres Mlements constitutifs de ces taux. II en 
est ainsi du facteu risque rsultant du fait que les entreprises informelles possedent trzs peu 
de garanties pour pallier A une forte probabilit de perte r~elle d'un capital emprunt6. 

Ce d~bat entraine des implications qui nialheureusement ne sont pas document~es pour 
le Sahel. Le taux d'int~ret est-il un obstacle majeur pour les petites entreprises dans I'adoption 
des technologies plus productives? Au Sahel, It problrme apparent de credit dont font allusion 
les entrepreneurs des activit~s informelles non agricoles n'est-il pas la manifestation d'autres 
lacunes telles que (i) le mauvais fonctionnement des syst~mes d'approvisionnement qui font en 
sorte que les fonds de roulement soient immobiliss dans des stocks de rnati~re premiere; (ii) 
les contraintes de contrats contraignants qui limitent l'obtention de capital Atravers les relations 
entre partcnaires? 

Le d6veloppement de l'infrastructure de communication est une autre cordition 
indispensable , la promotion des activit~s informelles non agricoles. En milieu rural, 
l'insuffisance ou l'absence d'investissement dans l'infrastructure conduit a un rdtr~cissement des 
6changes entre villages et entre villages et villes. Cette situation freine l'panouissement des 
activit~s informelles non agricoles. En milieu urbain, A lt difference des campagnes, 
l'infrastructure de communication pent tre d6velopp, e et peut faciliter le mouvement des biens 
et des personnes. Ainsi, dans les zones d6senclav~es les 6changes sont tr~s souvent d6velopp~s 
et favorables A Ia diversification des revenus. 

L'absence ou l'insuffisance de la formation des principaux acteurs constitue un handicap 
srieux A la promotion des activit~s informelles. La question du type de formation appropri~e 
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pour les promoteurs des activitds informelles reste centrale, tant ilest vrai que les choses 
6voluent diff0remment du vendeur de cola au constructeur m6tallique qui doit maitriser son 
r(seau d'approvisionnement et son circuit de commercialisation. 

L'approvisionnement en intrants et les circuits de commercialisation imposent une autre 
cat6gorie de contraintes majeures. L'inefficacit6 relative de ces 16ments conduit g6n6ralement 

un coot de production Mlev6, une m6vente des produits, un besoin plus Clevd en liquidit6.
Compte tenu de la pauvret6 et de la d6gradation des sols au Sahel, tout accroissement de la 
production agricole n6cessite un apport d'engrais, des semences s6lectionnOes peu accessibles 
pour un grand nombre de paysans " cause de ieurs coots souvent 6lev0s. Le circuit de 
coriimercialisation des produits peut connaitre des difficult6s en raison de l'troitesse du march6, 
principalement en zone rurale et de la m6vente des produits locaux de qualit6 peu comp6titive 
face Ades importations bon march6. 

7.1.2. Les sources de demande 

Le comportement de la demande vis A vis des produits do secteur informel peut 
constituer un facteur d6terminant la stagnation de diverses activit6s. Ce comportement est 
fonction de l'Fvolution 
des revenus, de l'6lasticit6-revenu de certains produits fabriqu6s par les activit6s informelles et 
de J'existence de produits de substitution. 

L'importance d~mographique d'une agglomration peut se traduire par une plus ou 
moins importante demande en direction des entreprises non agricoles. Done, contrairement aux 
grandes agglom6ration, les petites ne seraient pas favoris6cs par l'existence d'une demande 
pouvant stimuler la croissance des entreprises non agricoles. Toutefois, l'importance 
d6mographique d'une localit6 ne peut accroitre lademande dun produit de mani0re significative 
que si la population concern~e demeure solvable. Compte tenu de hi complexit6- du probl~me, 
ilimporte de s'interroger sur la nature et les effets des relations entre populations rurales et 
urbaines, les d6terminants de lademande des biens et services et ledtveloppement des activit6s 
informelles non agricoles. 

Un autre aspect de la demande aiexplorer est celui lith l'existence d'un secteur 
dynamique comme l'agriculture. Les demandes is'ues de ce secteur s'adressent A d'autres 
secteurs de l'6conomie, d'obj lapr6valence d'une comnpl6mentarit6 fonctionnelle entre activites 
agricoles et non agricoles. En se r(f6rent au concept de Hirschman, ragriculture utilise des input 
(mat6riel agricole, engrais, etc) qui sont les output d'autres secteurs. Aussi, los produits de 
l'agriculture sont transform6s et distribu6s par d'atres activit6s. Donc, en amont et aval de 
l'agriculture existent une sOrie d'activit6s gfntratrices de revenus et de biens et services. Enfin, 
it faut noter que les impots et taxes pr6levts sur ces activitfs servent A financer les 
infrastructures dont profitent les activit s informelles pour leur d6veloppement. 

7.1-3. Les contraintes macro-6conomiques 

Les politiques des pouvoirs publics peuvent constituer une contrainte pour le 
d0veloppement des activitOs informelles non agricoles. Par exemple, le' dispositions et les taxes 
s'appliquant au secteur informel, des mesures favorables ou d0.favorables Acertaines activites, 
l'adoption ou non de 

mesures g6n6ralement destin(es Atpromouvoir le secteur industriel moderne, peuvent inciter A 
une concurrence in(gale, et r6duire la vitalit6 des activit6s d~favoris(es. 
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Les entreprises informelles 6prouvent souvent des difficult6s Amaitriser les principaux
facteurs d6terminant la concurrence entre le secteur informel et le secteur formel. Ces facteurs 
portent sur la qualitd et le prix des produits fabriqu6s, les facilit6s de paiement et de services 
offertes aux clients et les efforts r~alis6s par les entreprises industrielles modernes pour
conqu~rir le march6 par la publicit6. 

La nature des dispositions 16gales par incite par ailleurs un grand nombre
d'entrepreneurs du secteur informel Ase r6fugier da isI'ill6galit6 (DeSoto, 1989). A des degr6s
diffdrents, cette affirmation peut s'appiiquer au Sahel, en ce qui concerne notamment les 
activit~s des centres urbains. Le fait d'op6rer dans l'ill6galit6 limite le potentiel de croissance 
de ces entreprises r6duites Ala clandestinit6. 

7.2. Potentialit6s et Perspectives 

Pour promouvoir le secteur informel, ilfaut tenir compte de deux axes fondamentaux 
qui sont fonction du type de d6terminants qui conditionnent l'existence ou l'expansion du 
secteur. 

Lorsque les activit6s naissent de lavolontiW de dominer les difficultes li6es aux mauvaises 
conditions agro-climatiques ou aux aspects socio &conomiques, les perspectives d'accroitre ces 
activit6s sont tr s limitCes, les potentialit6s de croissance faibles, l'objectif premier 6tant de se 
nourrir et non de fructifier le capital. Par contre, lorsque les activit6s ,mergent du d6sir 
d'am61iorer les conditions de vie, I'activit6 peut non seulement servir Ala satisfaction des besoins 
de consommation mais aussi Apromouvoir le capital. Le revenu d6gag6 est alors r6investi en 
partie et contribue aussi A'lapromotion des activitt~s. 

En observant le problme du point de vue agro-kcologique, ilapparait que le plus fort 
potentiel de lien de croissance entre activit6s non agricoles et activit6s agricoles est dans hi zone 
guin6enne ofb les conditions sont plus favorables ,il'agriculture et les activitds informelles non 
agricoles florissantes (Reardon et al., 1992). 

Cependant, Reardon, Delgado et Matlon (1992) pensent que ladiversification des 
revenus est un m6canisme utile, particuli~rement dans lizone sah6lienne ob le potentiel est le 
plus faible, et A un degr6 moindre dans lizone soudanienne, pour compenser l'absence de 
march6 de cr6dit et les mauvaises rdcoltes, aplanissant ainsi les fluctuations inter-annuelles de 
revenu et de consommation alimentaire. La croissance de l'agriculture provoquerait A"long
terme unc chute des prix des c~r6ales pour un grand nombre d'acheteurs nets des zones 
sah6lienne et soudanienne. Ceci pourrait encourager l'entreprise non agricole basee en priorit6 
sur l'61evage et d'autres branches d'activit s informelles non agricoles en amont et aval de 
l'agriculture. 

Les 616ments d'appr6ciation de laviabilit6 d'un tel m6canisme restent toutefois A6-tablir 
pour le Sahel. Des 6tudes de cas en Sierra Leone et en C6te d'Ivoire donnent 5 cc sujet
quelques 616ments de r6flexion. I1est 6tabli que l'asticit6 revcnu de lidemande des biens et 
services produits par les entreprises informelles est positive. Liedholm et Chuta (1976)
d6montrent que pour le cas de liSierra Leone, les biens et services concern6s ne sont pas des 
biens inf/rieurs. Li valeur ajout6e, pour sa part, peut tre positive et varie en fonction des 
branches d'activit6. Par exemple, l'6tude de Lubell (1991) sur le cas de liC(te d'lvoire nous 
enseigne qu'en 1970, l'ensemble du secteur informel de cc pays se caract6risait par une faible 
accumulation du capital et une valeur ajout6e par travailleur de I'ordre de 23 - 24% du niveau 
de celle des secteurs formels dans I'industrie, hi construction et le transport. 
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Les perspectives sont plus appr6ciables lorsque des mesures alternatives de r6duction 
des risques et des coots administratifs peuvent .tre d6velopp6es. Au lieu d'exiger une garantie
du pr~t, par exemple, l'accent peut tre mis sur la viabilit6 6conomique et la tr6sorerie 
potentielle des emprunteurs. Aussi, il peut .tre envisage de mettre en conformitd le 
remboursement de la dette avec la nature des diff6rentes entreprises rurales non commerciales. 
Enfin, il impoiic d'appr6cier ha proportion des revenus non agricoles r6ellement investis pour 
le d6veloppement de l'agriculture. 

VIII. LES POLITIQUES 

Dans l'61aboration d'une politique d'aide aux activites informelles non agricoles en vue 
de leur int6gration dans le processus de d6veloppement 6conomique, Lachaud (1985b) distingue
diff6rents groupes d'activit6s et retient celles pour lesquelles la demandt pourrait croftre 'i la 
productivit6 qualitative et quantitative etait am6lior~e par une intervention sur les facteurs de 
capital et de travail. Concr tement, cette assistance doit porter en priorit6 sur des activit6s qui 
expriment d~jA un certain esprit d'entreprise, qui posstdent un certain capital et qui peuvent
pr6sentet un certain potentiel d'emploi. Cela par opposition A'des activit6s soit trop irrtguliires 
soit trop marginales I; ur 8tre d6velopp6es sur un plan 6conomique. 

Pour Vaa (1987). la diversit6 des activit~s informelles place un doute sur la possibilit6
qu'une mesure de politique g~mrale puisse apporter la solution. Souvent, des erreurs font 
penser qu'une seule politique peut tre appliqu6e Al'ensemble du secteur informel; ainsi les 
gouvernements adoptent des programmes similaires pour les op~rateurs de difflrentes couches 
professionnelles. 

En rfalit6, le secteur informel est assez vaste et diversifit6 pour nfcessiter une gamme
de politiques difffrentes permettant de faire un choix mixte de politique de motivation, 
d'assistance et de rfhabilitation. Le choix de politiques appropries pour accroitre l capacit6
productive des activit6s informelles d6pend en partie de la nature sp6cifique des activitfs elles
memes et de leur demande. I1n'en demeure pas moins important que les objectifs vis6s par les 
travailleurs du secteur informel et les gouvernements doivent 8tre considfres de mtme que les 
valeurs prfdominantes de la soci6t6. 

8.1. Les Types de Politiques 

Liedholm et Mead (1987) rfsument l'impact des politiques macro 6conomiques sur les 
petites 
et les grandes entreprises en impact sur les marches des facteurs et des produits. Les 
instruments de politique macro-6conomique tels que les subventions de cr6dit, la regulation de 
la balance de paiement, affectent le march6 des facteurs et favorisent pour la plupart les grandes 
entreprises au detriment des petites en rfduisant le coOt des capitaux. Parmi ces 616ments de 
politique figurent les tarifs et d'autres mesures de protection des entreprises locales op6rant )' 
grande 6chelle, les subventions implicites et explicites Atravers la surC-valuation des monnaies 
locales, le cr6dit et les taux d'intrt&ht subventionn6s'. Les entreprises informelles non agricols 

Enfin, une question non moins importante reste le taux d'int6r~t applicable. En effet, 

dans beaucoup de pays et d'agences de donateurs persiste le sentiment que les entreprises 
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qui n'ont pas acc~s Aces traitements de faveur sont oblig6es de faire face Aune concurrence 
in6gale. 

Au niveau micro-6conomique, les instruments de politiques utilis6s comprennent l'octroi 
de cr6dit Ades conditions pr6f6rentielles, l'assistance en gestion et en marketing, en technique
de production, en formation et dans la cr6ation de nouvelles entreprises. Compte tenu du fait 
que les projets d'assistance ont une capacit6 financi~re trbs limit6e, de telles mesures ne 
touchent qu'une infime partie des micro entreprises qui seraient parmi les viables. 

82. Les Approches d'Assistances 

Avec l'av~nement des programmes d'ajustement structurel, des pays comme le Mali ont 
pri!7 du recul par rapport it certaines pratiques macro et micco 6conomiques et cherchent a 
favoriser les entreprises informelles d'une mani~re g6rale. Cette volont6 amine les 
gouvernements Aavoir une attitude positive AI',Sgard des entreprises informelles dans les centres 
urbains oti les artisans et les petits commerqants subissent des abus des pouvoirs municipaux. 

Les diff6rents points soulev6s sont fondamentaux Atplusieurs 6gards et appellent 
certaines quc-u.,,ns qui doivent etre s6rieusement examin6es 5itous les niveaux. On peut ainsi 
se demander si les gouvernements ont intr t A encourager les entreprises informelles i devenir 
des entreprises formelles dans le but de mieux les aider par des programmes de formation et 
d'assistance ou de les assujettir aux taxes et imp6ts. Quels avantages les entrepreneurs de 
l'informel perqoivent-ils du statut d'entreprises formelles? Que gagnent ils en restant 
informelles? Une autre question non moins importante qui n~cessite une discussion 
approfondie est de savoir si les politiques des activit~s informelles non agricoles doivent tre 
conques dans un cadre g6n6ral centralis6 ou dccentrali.. 

Les approches de d(3veloppement des petites et micro cntreprises distinguent parmi
celles-ci trois types qui permettent de mieux orienter les politiques (USAID,1989). En premier 
lieu, 1Y6conomie de suhsistance regroupe les plus pauvres de ces entreprises par I'approche 

rurales non agricoles doivent recevoir le cr6dit i un taux inf6rieur au coot d'opportunit6 du 
capital. L'argument avanc6 est que ces entreprises appartiennent souvent A des pauvres et 
qu'elles travaillent d6jit dans un environnement qui leur est hostile. Plusieurs arguments en 
pourtant en faveur d'un taux d'intr t approximativement proche du coot d'opportunit6 du 
capital. 

Un taux d'intret subventionn6 peut encourager les entreprises rurales it adapter les 
technologies qui sont intensives en capital. Plusieurs 6tudes r6vlent que les entreprises rurales 
non agricoles sont prctes Apayer un taux d'intr~t plus 6lev6 que celui en vigueur sur le marchC 
formel surtout lorsque la seule alternative est un taux d'int&r t trs 61ev6 des prteurs de 
monnaie informelles. La viabilit6 6conomique de l'institution de prtt peut tre s6rieusement 
compromise si le taux d'int6ret est injustement subventionn6. 

Aussi, bien que des arguments existent en faveur d'un taux d'intrt approximativement 
proche du coOt d'int&rt du coOt d'opportunit6 du capital, les rgalit6s politiques, 6conomiques 
et sociales peuvent n6cessiter quelque degr6 de subvention de taux d'int&ct pour les projets 
d'entreprises rurales non agricoles. 
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fomtation A travers l'assistance technique et I'octroi de cr(dit pour leur d(marrage et leur 
gestion. 

Deuxi~mement, les entreprises en croissance sont assist6es dans la croissance de leur 
produit par lapproche expansion comprenant l'octroi de fonds de roulemeiit, de cr6dit et d'u-I 
minimum de formation. Cette approche n'a pas d'impact sur l'accroissepjent de l'emploi mais 
contribue A accroitre la productivit6 et la production des entreprises. Enfin, viennent les 
entreprises Apetite 6chelle avec plus de dix employ6s. lci, lapproche transfonnalion aide les 
micro entreprises Adevenir ds entreprises Aipetite 6chelle. Cette approche repose sur une 
importante quantit(- de cr6dit, la formation et l'assistance technique. 

Les m6canismes de soutien les plus couramment app~iqu6s au Sahel, selon Bremer-Fox 
et al, portent sur le cr6dit, l'assistance technique et lajustement structurel. Les programmes de 
cr6dit comportent des differences sur le volume et 1,type de formation et dassistance 
technique. Les activit6s d'assistance technique sont destin6es Atamtliorer lacomp( ence du 
personnel des entreprises et des organisations des secteurs. Les programmes de reforme 
strat6gique d'ajustement structurel visent aanl6iorer l'environnement macro des entreprisc:;
priv6es. I1faut noter que tout en contribuant A1aprolif6ration du secteur informel Atcause de 
la liquidation totale ou partielle des entreprises publiques, les programmcs d'ajustement
structurel soutiennent des volets de formation en technique de gestion A l'intention des 
personnes qui viennent en partie grossir le rang de linformel. 

8.3. Les Rgulateurs de l'Environnement 

Selon Bremer-fox. Jet al, (1990), au Sahel, comme dans une bonne partie de I'Afrique,
le paradoxe est que les avantages li6s au secteur dit-structur6 ne sont disponibles qu'A une petite
minorit6 des entreprises qui sont capables d'utiliser leurs liens politiques ou leurs ressources 
financires pour surmonter les insuffisances du systbme. La plupart de ces entreprises
fonctionnent Ail'int6rieur d'un systbme ob les regles sont inconnues, impossibles Ad6couvrir et 
changent constamment. Dans cette situation, les entreprises formelles et informelles, doivent 
recourir A des m6canismes operationnels non officiels dans leurs transactions avec d'autres 
acteurs 6conomiques et emplyer des m6thodes similaires en essayant de g6rer leurs relations 
avec l'Etat. 

Les 6conomies sah61iennes ne sauraient t1largir leurs activit6s dans un environnement 
juridique qui, tout en ne r ussissant pas A rtpondre aux besoins du secteur structur6, est 
totalement inapplicable aux activit6s informelles. Aussi, Bremer-Fox et al.(1990) soutiennent 
que certaines questions c16 sont Ar6soudre lorsqu'on formule une stratgie de mise en valeur 
des entreprises priv6es. Ces questions concernent: 

- les types de relation entre l'Etat et les diff6rentes structures, par exemple la 
structure appropri6e des relations entre I'Etat et le secteur non structur6 iapetite 6chelle. 

- la structure appropri6e des relations entre lEtat et le secteur non structur6 
traditionnel ou ethnique. 

- la structure appropri6e des relations entre diff rentes entreprises, compte tenu 
de la diversit( du secteur priv6 au Sahel. Cette structure doit traduire lapossibilit6 d'61aborer 
des syst mes de droit de propri6t6, de contrats et de prejudices qui s'appliqueraient de Iamme 
mani6re aux grandes entreprises modernes, qu'aux entreprises marginales. 
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Dans un exposd plus condens6, Baumann (1985) estime que l'ensemble des mesures 
destindes Apromouvoir les activit6s informelles non agricoles devraient mettre ['accent sur la 
sensibiisation des ruraux relativement aux problmes rencontr6s dans 1'conomie de transition 
dans son ensemble. A partir du constat que le syst~me existant d'imposition et de 
rtglementation commerciale ne r6pond ni aux besoins du secteur structurt3 ni Aceux du secteur 
non structur6, il est opportun de s'interroger sur le meilleur moyen d'ameiiorer Ilasituation. 

Comme 6tape pr6alable, un examen des codes commerciaux et de structifies de soutien 
s'impose. Cette analyse devrait permettre de dfterminer l'applicabilit6 aux entreprises
structurfes et non structurfes de la rdglementation et des institutions commerciales existantes 
(telles que les tribunaux commerciaux) et d'M1aborer des options qui reflitent mieux les r~alit6s 
des entreprises et ux problmes de d6veloppement des entreprises et des socift6s et les 
capacit6s institutionnelles. 

Dans la recherche de solutions Schmid (1992) identifie plusieurs r6les que l'Etat peut 

jouer dans le d6veloppement. I1s'agit notamment de: 

- laisser la voje libre au secteur priv6; 

- rdduire les coOts de transaction de faqon Ad6gager des profits A['occasion d'6changes; 

- faciliter la mise en commun des capitaux; 

- rdduire les coots assumes par les agents du d veloppement; 

- favoriser le; agents du d6veloppement par rapport aux chercheurs de rente. 

Dans le m.me ordre d'id6es, Sacasa (1987) et Orsini (1989), soutiennent que les lois et 
r~glements n'ont aucun effet incitatif pour les op6rateurs du secteur informel, ni sur le plan de 
leurs entreprises, ni sur le plan d'une transition ,vertuelle vers le secteur forinel. Ces auteurs 
sont par cons6quent favorables AJes efforts concrets en vue de: 

- rabaisser les barriires qui d(couragent et empchent les citoyens de se joindre 
au secteur priv6 structur6; 

- simplifier le syst~me d'6tablissement de d6claration d'imp6ts pour les petites 
compagnies et exon~rer les micro entrepreneurs; 

faciliter le flux de cr6dit vers les secteurs les plus productifs de l'6conomie; 

am6liorer la rationalisation 6conomique pour encourager le rapatriement deplus 
de capitaux, supprimer les obstacles aux invcstissements productifs; 

- mettre en oeuvre une 6ducation amnilior~e et de meilleurs programmes de 
formation AI'intention des entrepreneurs informels, afin de les airter Aaugmenter le rendement 
des affaires lorsque leurs activit(s sont assorties de r6forme de politique levant les barri~res et 
les obstacles. 
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8.4. Les Formes d'Organisation des Firmes 

La question de forme d'organisation des entreprises informelles est importante parce 
qu'elle peut influencer les poliLtques, les structures et la misc en vigeur des contrats. Unc forme 
d'organisation qui s'applique aux activit~s informelles est la sous traitance qui constitue un 
m&canisme A la disposition des entreprises pour leur d~veloppement r~ciproque scion Mead 
(1984), la question identifie trois raisons principales qui justifient le chcix des op6rateurs 
d'op6rer de fagon dfsagr~g6e. Toutes ces raisons mettent l'accent sur les coats, les circonstances 
par lesquelles il peut etre moins cher d'employer quelqu'un d'autre en dehors du systbme de 
production pour entreprendre une activit6 paticuli~re plut6t que de le faire faire par 
l'entreprise elle mOme. La sous-traitance permet aux producteurs d'amorcer des processus de 
production et de distribution plus complexes que ceux qu'ils pourraient g6rer ou financer s'ils 
devraient compter sur leurs propres ressources. 

Pour les petites entreprises dans le tiers monde, !a dtsagrfgation dcs ,yst~mes de 
production et de distribution pout Ctre d'une grande importanct en f-cilitant un mouvement vers 
des produits plus complexes et des marches plus distants. Dans quelques cas, cette 
dfsagr6gation r6sulte de la capacit6 limite de gestion et de financement et peut atre 
temporaire. Au fur et ) mesure que les entreprises pilotes deviennent fortes, elles peuvent 
decider d'int6grer les activitfs de production et de distribution au scin de Icur fonction. 

Enfin, il faut rappeler que la dynamisation des activit6s informelles est complexe, vari6e 
et 6volue avec le dfveloppement lui mme Lachaud (1985c). La rOussite de la politique 
6conomique Al'6gard des activit s informelles est li6e t une double volont6: celle des individus 
concernds par l'existence d'une collaboration effective et celle des pouvoirs publics pour la 
reconnaissance explicite des activit6s informelles en tant qu'616ment essentiel de la transition 
6conomique. Ces diff6rentes stratfgies de promotion des activit6s informelles mettent en 
6vidence des domaines trbs peu ou non encore explor/s et aussi l'insuffisance ou l'inadaptation 
des techniques d'analyse. 

IX. IMPLICATIONS POUR LA RECHERCHE 

Cette revue met en 6vidence l'importance des activit~s informelles, les probl~mL; qu'elles 
posent et les perspectives qui s'offrent aux op~rateurs qui les exercent. I1 ressort que les 
politiques de d6veloppement de ces activitfs doivent reposer sur la dynamique des secteurs qui 
les englobent, en vue de crder des emplois, de g6n(rerdes revenus et d'amfliorer la productivit6 
globale pour une contribution accrue de la s6curit6 alimentaire. Les axes de recherche pour 
guider le choix de ces politiques devraient s'orienter vers l'am6lioration des moyens de travail 
et ]a d6finition de strategies qui permettent de traiter de faqon discriminatoire les activitOs 
relativement satur6e de celles offrant des pnssibilit~s d'expansion significative. A cet effet, les 
suggestions qui suivent s'articulent autour des donnCes de base ntcessaires, de quelques 
questions fondamentales et des approches op6rationnelles a prendre I cnsid(ration par la 
recherche. 

9.1. Les Donn6es de Base 

Un constat g~n~ral est qu'il existe tr~s peu de donnes sur les activitfs informelles au 
Sahel. Pour combler cette lacune, il serait n cessaire de renforcer les capacit6s d'enquetes 
indispensables Ai'6laboration d'6tudes sp~cifiques couvrant aussi bien les zones rurales que le 
milieu urbain. Les efforts d'investigation devraient ici porter sur la collecte de donnces 

DT 92-01/PRISAS Page 24 



indispensables A l'indentification des activit6s informelles, une meilleure maitrise de leurs 
caracteristiques socio-d6mographiques et une bonne appr6ciation de la port6e de leur 
contribution A]a production de biens de consommation et A la g6n~ration de revenu. 

9.2. Les Strategies de Dveloppement 

Au delA des controverses relatives aux definitions et de classifications, la composition et 
les caract6ristiques des activit~s informelles non agricoles sugg~rent cinq axes principaux 
d'orientation de futurs efforts de recherche. 

(a) Dterminants de la diversification des revenus des m~nages. Les recherches 
dans ce domaine doivent mettre en 6vidence les sp~cificit&s de cas selon les zones 6cologiques 
de production et les donndes socio-6conomiques et culturelles des milieux ruraux et urbains. 

(b) Dynamique du d~veloppement des entreprises informelles non agricoles. Des 
6tudes sp~cifiques en milieux rural et urbain sont requises, non seulement pour cerner les 
relations entre l'offre et ]a demande des facteurs de production des biens et services des activit6s 
informelles, mais -,ussi pour appr~hender los contraintes et les priorit~s d'expansion de ces 
activit~s. Ces 6tudes doivent se focaliser sur les opportunit~s et les contraintes tant au niveau 
des entrepreneurs individuels que des micro-entreprises de ceux-ci. Au niveau individuel, 
I'accent porterait sur les motivations des entrepreneurs, la nature, les caract~ristiques et 
N'volution de leurs activit6s, et les changements critiques de leurs approches de diversification. 

(c) Strategies d'appui aux activit~s informelles non agricoles. Les efforts ici doivent 
s'orienter sur la recherche d'une assistance diversifiee en nature et forme adapt~e aux 
diff~rentes types d'activitzs informelles. Des points de concertation appropri6s pour des 6tudes 
dans ce domaine incluent les conditions d'entrfe des opfrateurs dans ces activit6s, leur 
formation professionnelle, leur acc~s au march6 financier et aux marches des produits, et les 
performances 6conomiques de ces activit~s compar~es Acelles dans les secteurs plus formels. 

(d) Synergies entre agriculture et activit6s informelles non agricoles. Deux questions 
de base sont A6lucider Ace niveau. I1s'agit tout d'abord de mieux comprendre les motivations 
et les moyens de d6veloppement des entreprises non agricoles comme alternative AtI'agriculture 
dans les zones Afaible potentiel agricole et comme source d'accumulation de capital dans les 
zones Ahaute potentialit6- agricole. Compl6mentaire Acet aspect, la deuxi~me question touche 
l'identification des conditiions indispensables a l'investissement des revenus non agricoles pour 
le d~veloppement de l'agriculture. 

(e) Questions relatives A la participation des femmes aux activitds informelles. 
Compte tenu de leur contribution 6conomique pr6pondirante dans les activitOs informelles non 
agricoles, les femmes constituent un groupe-cible auquel les 6tudes futures devraient accorder 
une attention particulire. I1importe, par exemple, de mettre en 6vidence en milieu rural et 
dans les centres urbains les sp~cificitOs des contraintes et opportunit(s propres aux femmes, de 
meme que les effets induits des mutations en cours sur l'6conomie rurale en gen0ral et les 
preoccupations non agriocles des femmes en particulier. 

9.3. Approches M~thodologiques 

La diversit6 des activitfs informelles impose A1leur analyse ,:onomique des approches 
et des outils dgalement varies et compl~mentaires. L'attention ici portera sur quatre approches 
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particuliires. 

(a) L'analyse de filire. Cette approche permet, pour un produit donn6 ou un 
groupe de produits donna, d'6tablir up diagnostic des contraintes internes et de coordination 
verticale des diff6rentes stades d'approvisionnement en inputs, de production, de transformation, 
de conservation et de consomnation. Ce faisant, l'approche embrasse aussi bien le 
comportemer-t des diff6renLes acteurs de la filire concern&e que les relations entre fili~res qui 
rendent compte de la substituabilit6 des produits. 

Ax6e sur l'articulation verticale de li production et des structures de march6s d'un 
produit ou d'un groupe de produits, l'approche fili~re permet ainsi d'identifier les forces qui
influencent la comp~tivitC des micro-entreprises d'un m~me secteur (Boomgard et al., 1991).
Son avantage r6side en sa capacit, d'indentitication de prob1 mes et d'interventions correctives 
cons~quentes, dans une optique d'efficacit6 et de. comp~titivitd comparatives du potentiel de 
croissance de diff~rentes productions et chaines de distribution. 

Mead et al (1990) recommadent de fonder li recherche de meilleures performances pour
les petites et micio---,treprises sur des propositions de solutions ciblant des goulots
d'dtranglement bien identifi6s par filiire. En outre, Liedhlom et Mead (1990) appuient ce choix 
m6thodologique pour l'aralyse 6conomique dans de viilieux ob s'imbriquent autour d'un groupe
particulier de produits plusieurs types d'activit~s de di ,nensions diff6rentes. Dans un tel univers, 
le cadre de !6f4rence de I'analyse doit distinguer les foarnisseurs des matikres premieres et des 
produits intcimdiaires (dsproduits finis. Ce cadre doit 6galement inclure les syst~mes de 
commnercialisation et les relaions de coordination verticale, en particulier les m6canismes 
contractuels qui lient les r'iffircntcs tpes du processus de production-distribution. 

L'analyse de filire comporte toutefois des limites d'application (Boomgard et al., 1991).
Premi~rement, cette approche cbde le pas en efficacit6 aux anlyses de march6- et de gestion
det-ill6e dans 1'examen des contraintes internes A l'entreprise, particuli~rement lorsque li 
recherche vise Aproposer des solutions en termes de programmes de credit ou d'assistance 
technique. Deuxibmement, l'approche fili~re se pr~te mal l'analyse des activit6s qui recoupent
trans.crsalement plusieurs syst~mes vei :i-aux de production-distribution. Ainsi, des domaines 
d'acaivitts tels que le commerce, le t.'ansport et le financement, quoiqu'important dans le 
d6coupage vertical des fili~res. ne peuvent etre bien compris en tant que tels sans autres 
approches m6thodologiques. Troisi.mement, I'anadyse des m~canismes de coordination qui
constitue un des points essentiels de l'approche fil; re reste Ad6velopper. D'importants efforts 
sont n6cessaires pour mieux cerner certains d6terr,'mants et indicateurs d'importance des liens 
de coordination verticale, en particulier les 6conomies d'6chelle dans les transactions et 
l'efficacit6 relatives des activit6s de distribution "tu d6tail. Les trois approches qui suivent 
permettent de pallier partiellement Aces lacunes. 

(b) Les inodifes de m6nages: Ces modt les permettent de faire un diagnostic du 
comportement des m6nages face Aicertaines d6cisions. Par exemple, li d6cision de diversifier 
les revenus, le choix du mode de diversification des revenus sont des decisions individuelles qui 
peuvent varier d'un m6nage Aun autre. 

(c) L'analyse cooits et b~nfices. Au niveau le plus 616mentaire, une analyse de coots 
et b6n6fices d'un projet exige I'identification de tous les effets sur le bien tre des individus de 
]a communiaut6. C'est un outil d'6valuation de li rentabilit6 d'une activit6 au sein d'une 
entreprise et l'analyse 6conomique comparative de diff6rentes 6chelles d'activit6. 
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(d) Lanalyse inter sectorielie. Elle permet, Apartir de l'inter-d~pendance entre les 
diffdrentes secteurs de l'6conomie, de d~finir les activits rentables. Aussi, les liens de 
production, de consommation et de fiscalit6 6voqu~s par Hirschman sont bien appr~hend~s. 

Enfin, les analyses de cadre institutionnel doivent trouver leur application au sein 
d'dtudes de cas dans les diffrents pays du Sahel pour asseoir une strat.gie de d.veloppement 
durable des aLtivit6s informelles non agricoles. 
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