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. INTRODUCTION 

Le prdsent document rdcapitule les rdsultatq des recherches empiriques prdsentis lors de 

l'"Atelier sur la skuritd alimentaire et la croissance dconomique au Sahel", organisd sous les 
1989, ainsi que les ddbals qui s'yauspices de I'USAID, AWashington D.C., du 6 au 8 septembre 

la troisi~me rencontre annuelle sur lapolitique cdrdalire au
sont ddroulds (1). Cet atelier dtait 
Sahel, tenue sous I'dgide de I'USAID. L'atelier de cette annde ,"ait pour theme ledialogue sur 

au commerce r~gional etA la sdcurit6 alimentaire, en prdparation du
la politique relative 

tenir sur ce mme sujet ,tLom6, en novembrese 
d'instituts de

s~minaire CILSS/Club du Sahel qui doit 
prochain. Les reprdsentants de I'USAID, de la Banque mondiale, de l'IFPRI, 

de ddveloppement,recherches et d'universit('s europdens, d'universitds amdricaines, d'organismes 

ainsi que des cabinets de consultants, rdunis dans le cadre de cet atelier, sont convenus de se 

pencher sur les questions clds suivantes : 

et la productionComment les politiques d'import/export affectent-elles la consommation 


de c6rdales alimentaires locales au Sahel ?
 

Oih se trouve l'avantage comparatif de I'agriculture sahdlienne? 

Qu'en est-il des objectifs en mati6re de sdcuritd alimentaire au Sahel, dans le contexte 

commercial de I'Afrique occidentale? 

- Dans quelle mesure les objectifs de sdcurit6 alimentaire au Sahel peuvent-ils Otre servis 

par la promotion de laproduction et de la commercialisation de produits non cdrdaliers 

en Afrique occidentale ? 

tenu Adonner une place particulire aux auteurs d'dtudesLes organisateurs de I'atelier ont 
empiriques rdcentes, effectudes au Mali, au Sdndgal et au Niger. 

II. COMMUNICATIONS ET DEBATS 

Le prdsent chapitre expose les rdsultats des recherches empiriques et le3 ddbats sur (a) les 

effets des politiques commerciales sur la production et la consommation de cdrdales secondaires, 

(b) 	 l'avantage comparatif de l'agriculture sahdlienne; comment larendre plus compdtitive, (c) 

r6gional des cdrdales, (d) la production et lala sdcuritd alimentaire et le commerce 

commercialisation des produits non cdrdaliers, et (e) I'aide alimentaire.
 

A. EFFETS DES POLITIQUES COMMERCIALES SUR LA PRODUCTION ET LA 

CONSOMMATION DES CEREALES SECONDAIRES 

1. Effets sur les consommateurs 

les politiques commerciales qui autorisent lesPlusieurs dtudes ont ddmontrd que 
importations ont profitld aux consommateurs. Les recherches sur laconsommation mendes par 

la Tufts University dans les zones urbaines au Mali (Lowdermilk ct Rogers) ont abouti A la 
et au sorgho reste lamfme quel queau 

soit le niveau de revenu et que lasubstitution riz-mil/sorgho demeure ndgligeable quand les 

prix relatifs changent (faible dlasticitd croisde de la demande par rapport au prix). 

conclusion que la part du budget consacrde riz, au mil 

d'un jour nouveau plusieurs questions relatives I la consommation.Ces conclusions 6clairent 
Tout d'abord, la constance des parts du budget d'une catdgorie de revenus A l'autre, infirme 

l'idde selon laquelle le riz n'est consommd que par es classes relativement aises et que les 

(I) .e present document sinspire du compte-rendu trhspertinent de C. Ilanrahan surlestravaux de I'atelier. 
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cdrdales secondaires seraient considdres comme des denrtes de qualitd infdrieure dans les 
zones urbaines maliennes. Ensuite, la faible dlasticitd croisde montre qu'un renchdrissement du 
riz ne pousserait pas nkessairement Ala consommation de cdrdales secondaires (du moins dans 
les limites de la fourchette de prix couverte par lesdites diudes). Enfin, une hausse des prix du 
riz peut entrainer de lourdes consdquences sur les revenus des milieux urbains ddfavorisds. Cette 
dtude permet ', conclure que toute libralisation du commerce, dans la mesure oi elle autorise 

les importations. serait avantageuse pour les consommateurs urbains en cc sens qu'elle leur 
cc qui concemeassurerait l'accts A un riz meilleur marchd (Rogers). Rogers ajoute que, pour 

le riz, le prix n'est pas le seul facteur Aprendre en considdration. Non seulement il se prdpare 

rapidement, mais ii en faut moins pour satisfaire les besoins alimentaires d'une famille, de sorte 

que 	le prix rdel du riz se rapproche nettement de celui des cdrdales secondaires sur le marchd. 

Des dtudes mendes conjointement par l'Universitd de Ouagadougou et I'IFPRI au Burkina 

Faso ont rdvO1d que la consommation de riz dans les zones urbainies n'est pas tr~s sensible aux 

rapports entre les prix du riz et des cdrdales secondaires (Reardom, Thiombiano et Delgado. 
t

1989). Cette meme enquet a 6galement montrd que es milieux ddfavorisds urbains sont dIe gros 
du riz quiconsommateurs de riz. En effet, le tiers de leur apport calorique en cdrdales provienw 

reprdsente 45% de leurs ddpenses au comptant en cddales. 

D'apr~s une dtude de l'ISRA-MSU au Sdn6gal. les consommateurs urbains ne selaient pas 

les seuls A bdndficier d'une libdralisation des 6changes. Ce travail indique en effet que les 

consommateurs ruraux manifestent une certaine prefdrence pour le riz, la quantitd achetde allant 
de 65 t 42 kg par an et par adulte, au nord et au centre du bassin arachidier (Crawford). Dans 

les mdnages ruraux, le riz ne d6passe pas, en gdndral, 25% de la consommation totale de 
cdrdales. Pour autant, cette proportion est importante, cc qui laisse penser que le plafonnement 

des importations de riz dcidd par le gouvernement sdndgalais, s'il ditait strictement appliqud. 

pourrait bel et bien nuire Atcourt terme Ala s6curitd alimentaire dans les zones rurales. En fait, 

des rdexportations massives (non officielles) ,Apartir de la Gambie vers le Sdndgal. Atdes prix 

infdrieurs au cours officiel du riz, ont permis A I'dchantillon ISRA-MSU, dans le bassin 

arachidier et en Casamance. d'dconomiser en moyenne, plus de 7.000 F CFA par m~nage et par 
an (Crawford). 

L'enqudte de I'IFPRI, au Sdndgal. au Mali. au Niger et en C6te dIvoire. montre que, pour 

le riz. il n'y a pas une grande 6lasticitd de la demande par rapport aux prix. Au Niger. par 

exemple, un renchdrissement de !% du riz par rapport aux cdrdales secondaires aurait fait 

baisser de 0.46% la consommation de riz (Delgado. 1989). Autrement dit. si le prix du riz 
augmente de 15 F CFA par rapport i celui des cdrdales secondaires, la consommation de riz ne 

baisserait que de 4 A5% (aux prix actuels). On peut en ddduire qu'il '-udrait de fortes hausses 

des 	 prix du riz pour modifier les modules alimentaires (Delgado. 198)). L'enquete conclut 

dgalement que la consommation de riz est en grande pattie d~terminde par des facieurs autres 

que 	 le prix. dont la lendance i l'urbanisation. le temps de pi~paration plus court, la facilitd de 

la prdparation, les dconomies d'dnergie, un gain de temps et plus de possibilits pour les femmes. 

II y a donc matire i recherche pour amdliorer le trailement des cdr&ales secondaires et les 
valoriser par rapport au riz. 

2. 	 Consdquences sur les commcr ants 

D'autres Nudes ont montrd que les r6exportations en masse constituent, pour les 

commerqants, une source de profit C'est notamment le cas entre les pays membres de I'UMOA 

et ceux qui n'ont pas de devises fortes oh, comme I'indique le travail INRA-IRAM-tIJB (2) 

sur les flux commerciaux en Afrique occidentale, les rdexportations reprdscntent une composante 
majeure de 'ensemble des changes commerciax. Les commerqants des pays i monnaie non 

(2) 	 INRA : Institut National de recherches agricoe - IRAM: tnstitut de recherche et d'appl.catlion des rithodes de 

ddveloppement • UNB : Universitt ntionate du Bdnin 
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en effet vers les Etats de la zone CFA, afin de se procurer les devisesconvertible rdexportent 

dont ils ont besoin pow importer des produits manufacturds.
 

II ressort, par ailleurs, de l'enqudte CESA-MSU sur les cormmerqants maliens, lors de la 
intervenue sur le marchdlibdralisation du marchd des cdrdales secondaires, que la libdralisation 

imdrieur s'dtait traduite par une plus grande spdcialisation des commerqants, par moins de 
concentration chez les ndgociants en gros de Bamako et par l'arrivde de nouveaux acteurs sur 
le marchd en gros des cdrdales (Mehta, 1989). Les recherches CESA-MSU au Sud-Mali (OHV 
et CMDT) et au Nord-Mali (pr~s de Gao) nous apprennent, en outre, que le secteur privd 
dessert la quasi-totalitd du pays, y compris les zones ddficitaires ou difficiles d'accs, bien qu',A 
un coOt dlevd dans certaines rdgiors (D'Agostino et Staatz). En extrapolant ces rdsultats aux 
consdquences possibles de la libdralisation des dchanges commerciaux sur l'6conomie, on peu 
raisonnablement s'attendre 5 lne compdtitivitd accrue du secteur privd et Aune rdduction du 

de la manire dont la rdforme commerciale seracoOt des transactions, encore que cela ddpende 
mise en oeuvre. L'alkgement des restrictions relatives aux mouvements de cdrdalcs ne peut 
qu'Ctre favorable aux commer~ants: il permettra, en effet, des dconomies d'6chelles sur le 
transport, ainsi que des dconomies sur les amendes et divers passe-droits, sans compter la 
rdduction des autres cofts de transaction. 

3. Consdquences sur les mnages ruraux 

Les rdsultats des recherches CESA-MSU effectudes au Mali indiquent dgalement qu'un 
accbs plus facile et une plus grande disponibilitd des cdrdales secondaires seraient probablement 
profitablec A un grand nombre de foyers ruraux, acheteurs nets de cc type de cdrdales 
(D'Agostino et Staatz). Ces mdnages produisent la majeure partie de cc qu'ils consomment; mais 
comme leur production totale ne suffit pas couvrir entirement leurs besoins, ils restent des 
acheteurs nets sur le marchd. Ainsi que le montrent des exercices de simulation, certains 
mdnages ruraux seraient les premiers bdndficiaires (en termes de reveru net provenant des 
transactions sur les cdrdales secondaires) d'une rdduction des variations des cours d'une saison 
, lautre et d'une annde sur l'autre. Les mdnages les plus avantagds ninterviennent sur le marchd 
que pour acheter des cdrdales ou pour en vendre au tout d6but de t'annre et en racheter un plus 
tard. L'dtude CESA-MSU montre que le solde net annucl en cdrtales secondaires dont ces 
m6nages disposent, est relativement bas. 

Autre conclusion de cc travail CESA-MSU au Mali : les sources de revenu autres que les 
cdrdales (cultures de rente telles que le coton, commerce, b6tail, migration et artisanat) 
ddterminent, pour une bonne part. les options des foyers ruraux en matire de revenus. C'est 
surtout au nord du pays, r6gion traditionnellement ddficitaire en denrdcs alimentaires par 
rapport au sud (Sundberg, 1989), que l'on assiste Aune diversification et une orientation de la 
production vers des produits non cdtdaliers. Une monographic plus d6taillde sur i'dchantillon 
CESA-MSU rdv~le que la garnme des actlvitds gdndratrices de revenus est plus dtendue chez les 
mdnages ddficitaires en denrdes alimentaires que chez les autres. En outre, quand il y a 
insdcuritd alimentaire, les mdnages ont tendance Ase tourner vers des activit6s dont les matires 
premieres sont aisdment disponibles (matdriaux pour nattes et cordacs) ou n6cessitant un 
niveau moins importo''t d'investissement humain (par rapport aux compdtences requises pour 
le mrtier de boucher ou de mardchal-ferrant). et de ressources financi&es (n6cessaires, par 
exemple, A la constitution de stocks pour les commercants. A I'achat de charrettes, etc.) 
(D'Agostino et Sundberg, 1989). 

4. Effets du commerce un consensus se dessine 

Un consensus s'est ddgag6 parmi les participants t la confdrence sur le fait qu'il vaut mieux 
miser sur I'investissement (strategie Along terme) que sur les prix (stratdgie t court terme) pour 
accroitre la production de cdrdales secondaires au Sahel. En effet, un rel~vement des prix ne 
saurait i lui seul infldchir sensiblement les choix de production des mdnages ruraux. Outre de 
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meilleures politiques de prix, il est impdratif, pour stimuler la production de cdrdales 
secondaires, d'encourager parall~lement les investissements dns la recherche agronomique de 
base, et la creation de structures de commercialisation d'intrants et de produits finis. 

L'argument avancd en faveur d'une restriction des dchanges commerciaux est que les 
importations ont pour effet d'abaisser les prix du riz et du bid par rapport au mil et au sorgho 
et, partant, de d~courager la production de cddales secondaires. Ndammoins, plusieurs
participants Acet atelier ont soutenu qu'il ne fallait pas pour autant restreindre les importations 
de riz: une telle politique s'avirerait coOteuse et ne stimulerait pas la production h court terme. 
II serait prefdrable, scion eux, de chercher Ardduire les coOts de production du mil e du sorgho 
en introduisant des procddds technologiques (Delgado). Encourager tes agriculteurs Aaccroitre 
la production, c'est aussi bien une affaire de technologic que de politique de prix. Une stratdgie 
visant A promouvoir la production des cdrdales en misant uniquement sur des prix dlevds 
reviendrait A augmenter les salaires e les denrdes de base, cc qui r..lentirait la croissance 
dconomique dans d'autres secteurs en raison du renchdrissement de la main-d'oeuvre. Bien plus, 
le rencherissement des cdrdales secondaires consdcutif A une restriction commerciale pourrait 
affecter la s curitO alimentaire elle-m~me. vu les modules de consommation e de production des 
zones rurales et urbaines, dvoquds plus haul. D'ailleurs, de fortes augmentations des prix des 
c~rdales secondaires s'avbrcnt en gdnrrid insouwenables sur le plan politique. Enfin, si les 
marchds protdgds permettent, dans certams cas, de relever les prix du mil et du sorgho par 
rapport Aceux du iz el du bid import6s, rien ne permet d'affirmer que le niveau global de la 
production sera augment pour autant. Sur les mtnages d~gageant des surplus, rares sont ceux 
qui ont la possibilitd de rdpondre Along terme aux incitations par les prix ei de profiler, Acourt 
terme, de cours plus 6levs. Par consequent, l'effet 6galita~re d'un renchdrissement des cdrdales 
secondaires cons&utif A la restriction des dchanges commerciaux, a toutes les chances d'Ctre 
ddcevant. 

Les participants s'accordent Apenser que des prix plus stables ou pr6visibles ne peuvent 
qu'aider les consommateurs Acourt terme e la plupart des producteurs e consommateurs Along 
terme, en facilitant la planification et les investissements. En effet. des politiques commerciales 
imprdvisibles affectent lourdement non sculement les prix agricoles A la production, mais aussi 
les autres programmes gouvemementaux ou des donateurs visant I amdliorer Ia 
commercialisation des crdales sur le plan local, et notamment les crddits Ala commercialisation 
pour les commerqants et les associations villageoises (D'Agostino et Staatz). I est indispensable 
de mieux informer sur les possibilit~s d'exportation et les poliliques gouvemementales, si I'on 
veut que commerqants et agriculteurs prennent les bonnes dcisions en matitre de credit. En 
outre, toujours scion les participants, une meilleure coordination des politiques nationales et 
commerciales s'impose. 

B. AVANTAGECOMPARATIF 

1. Presentation gdndrale 

Dans t'ensemblc, la plupart des participants estiment que la production de riz n'cst pas 
ndcessairement plus avantage., e que son importation, pour le Sahel. sauf peut-,tre pour certains 
pays enclavds qui pourraient avoir un avantage comparatif Aproduire du riz en vue de pourvoir 
A Ia consommation locale et d'assurer I'approvisionnement de villes noyennes(Stryker). Dans 
les pays c6tiers, en revanche, les producteurs de riz tocaux ne trouvent pas un avantage 
comparatif A assurer l'approvisionnement des villes portuaires quand ils comparent le coot du 
riz importd, dans la ville portuaire, au cours de cette mdme denr'e dans les zones de production 
Al'inttieur du pays, sans compter le coOt dlevd du transport (Crawford et Martin). A 1'6vidence, 
les producteurs sahdliens, Aquelques exceptions pr~s. trouveront incontestablement un avantage 
comparatif dans le colon, le nidbd, les cdr~ales pluviales et Ic bdtail. 
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L'un des 6ldments ddterminants de I'avantage comparatif reste, bien entendu, le taux de 

change. Stryker a estimd qu'en 1987, le F CFA dtait surdvalud de 33%, au Mali, en ne tenant 

compte que du deficit budgdtaire (c'est-h-dire en ignorant les distorsions de prix dues aux 

politiques suivies) (Stryker). En fait, Stryker pensait que m~me h 1'dpoque. cc chiffre dtait en 

dessous de la vdritd. Une telle surdvaluation ne peut qu'avoir des effets pervers sur l't6conomie: 

elle p~nalise les exportations en rendant les biens non n6gociables, coflteux par rapport aux 

marchandises n~gociables ct incite les gens A rechercher des gains faciles en sp6culant sur des 
ainsi faussds sont une entravc A la croissance dedevises d(trangtres sous-dvaludes. Des cours 

I'dconomie (Stryker). Ainsi, au Mali, un taux de change surdvalud et qui entraine des charges 

salariales dlevdes ralentit le ddveloppement des industries textiles et du cuir pourtant rentables 

(Ahlers). A ddfaut de pouvoir modifier les taux de change, il conviendrait peut-tre d'agir sur 

les autres facteurs qui ddterminent i'avantage comparatif: productivitd du sol et de la main
d'oeuvre. 

La mdthode la plus couramment utilisde pour d6terminer un avantage comparatif consiste 

h mesurer les coots des ressources locales (domestic resource costs ou DRC) elle a dtd critiqude 

parce qu'on y -,oit une mesure statique alors que I'avantage comparatif est un concept 
sur lavdritablement dynanlique (des DRC mesurds hiun mrnent M, n'dclairent pas beaucoup 

mani~re dont l'avantage comparatif va dvoluer -comme pour la croissance des exportations de 

nidbds Aipartir du Niger ou pour la baisse des exportations d'arachides ,i partir du Sdndgal). La 

mdthode des DRC a dgalement dtd contestde parce qu'elle mesure les coots dans le cadre d'un 

dquilibre partiel. C'est la raison pour laquelle on s'est interrogd sur la possibilitl de prendre des 
A la lumire de DRC concemant un sous-secteurd6cisions intdressant un 6quilibre gdndral, 

donnd tel que le coton ou le ma's (Simmons). Toutefois, quels que soient les limites et les 

problkmes inhdrents aux DRC, les gouvernements et les donateurs auront toujours besoin d'un 

crit~re quelconque sur lequel asseoir leurs d6cisions en matire d'investissements (Jones). C'est 

prdcisdment 1l que les DRC, pour peu qu'ils soient soigneusement interprdtds, peuvent s'avdrer 
utiles. 

2. Avantage comparatif : un consensus se dessine 

une 

stratdgie d'investissements est indispensable, hi long terme, pour promouvoir les changements 

techniques et accroitre la productivit. A plus court terme, il faudra mettre au point une 

stratdgie susceptible de r6duire, sinon d'dliminer les coots des transactions, autrement dit les 

coflts du transport, mais dgalement ces vdritables barrires pour le commerce que sont les 

interdictions, tarifs douaniers, licences et r6glementations frappant aussi bien les impoitations 

que les exportations. 

Comment andliorer la compdtitivitd de l'agriculture sahdlienne? De I'avis gdndral, 

Autre point d'accord : deux aspects de I'avantage comparatif mdriteraient une 6rude plus 

approfondie. Tout d'abord, il conviendrait de mieux cemer les cons6quences de la politique 

commerciale sur le traitement des cdrdales locales. Entre autres, il faudrait effectuer des dtudes 

sur la maniL;e d'accroitre et d'amdliorer, si possible, le traitement des c&6ales locales en vue 

de les rendre plus compdtitives par rapport au riz. Par ailleurs. il semble qu', I'heiure actuelle. 

les dtudes sur les politiques locales ne soient pas disponibles en temps voulu et que les 
soient pas trs demnadeurs d'informationsadministrations et gouvernements sah61iens ne 

empiriques susceptibles d'dclairer leur politique. Du c6t6 de l'offre. les donateurs devraient 

peut-8tre chercher h aider les gouvemements sahd1iens A produire en temps voulu el sur le plan 
ils ont besoin. II y aura une demande pour les rdsultatslocal, les informations et analyses dont 

de telies recherches dans la mesure oti elles auront 6t bien conques, mises en oeuvre et 

pertinentes pour les d6cideurs (Weber et al.). Ainsi, on sait qu'au Mali, le rapport offre-demande 

en mati~re de recherche sur la politique locale devient de plus en plus dynamique. Dans cc pays. 

le systme d'information sur le marchd (SIM) fournit en temps opportun des analyses des 

tendances du marchd (prix et volumes) ainsi que sur les politiques gouvernementales, tant atix 
secteurs privd que public. 
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C. SECURITE ALIMENTAIREET COMMERCE REGIONAL DES CEREALES 

1. Prdsentation gdndrale 

S'agissant du commerce des cdr~ales en Afrique de I'ouest, nul ne consteste ou presque le 
"fait" que les gouvemements ne mesurent dans ieurs estimations qu'une partie des flux 
commerciaux. L'enqu~te INRA-IRAM-UNB a ddmontrd cue les importations sont tr~s nettement 
sous-estindes et que les rdexportations ne sont meme pas comptabitis~es, de sorte que les 
6changes commerciaux rdels sont beaucoup plus importants qu'il n'y parait (Egg, 1989). Ainsi, 
cette meme dtude estime que le Niger importe rdgu1iremcnt et par des circuits parallies 
quelque 100.000 tonnes par an de mil et de sorgho du Nigeria. I!en va de meme pour les 
rdexportations. Certains pays importent en grosse quantitd du riz et du bid subventionn~s qui, 
AI'dvidence, ne sont pas destinds A leur propre consommation. Ainsi, toujours scion I'dtude 
prdcitde, laGambie a rdexportd 65.000 tonnes de riz au Sdndgal en 1986 et1987. De leur cOtd, 
laMaurita'nie et le Bdnin auraient rdexportd d'importantes quantitds de riz, respectivement vers 
leMali et le Nigeria (Egg, 1989). Par consdquent, les dchanges suivent aussi bien des circuits 
clandestins que des circuits officiels, et ilarrive souvent, au grd des r~glements, que 
d'importantes quantitds passent de t'un A t'autre, voire d'un pays A I'autre. D'oU ladifficutd 
d'dvaluer avec precision les flux commerciaux rdels. Scion t'6tude INRA-IRAM-UNB, on peut 
dire ndammoins que levolume des 6changes de cdrdales secondaires reste en g~ndral faible sauf 
lorsqu'il y a d'importants dcarts de production ou de prix entre pays. 

Le document INRA-IRAM-UNB d~montre que torsqu'on tient compte des marches formels 
et informels, les 6changes commerciaux entre les pays d'Afrique de l'ouest sont importants. Dans 
bien des cas, les dchanges ne se justifient pas tant par un avantage comparatif sous-jacent et 
" l6mentaire" que par les differences entre les politiques dconomiques et les dldments structurels 
(telles des zones mondtaires diffdrentes). Les disparit~s entre les politiques nationales, 
notamment les interdictions, les rdglementations import-export e fiscales, ainsi que I'appiication 
des lois, d~terminent le degrd de comp~titivitd et sont A t'origine d'une bonne partie des 
dchanges r~gionaux. Cela implique qu'il serait illusoire de niettre au point des politiques 
nationales en matire commerciale et 6conomique comme si t'on agissait sur un module 
d'dconomie fermde. I1existe au sein de la region ouest-africaine, des sous-r~gions qui sont ddjA 
dtroitement lides entre elles. Nombre de zones frontalires, oil les dchanges ne sont pas 
rigoureusement contr6ls, voire pas du tout, fonctionnent comme des zones de libre-dchange. 
Par consequent, plutOt que de parler d'une "grande zone d'dchanges rdgionaux", ilvaut mieux 
dtre rdaliste et parler de zones d'dchanges multiples. 

2. Echanges rdgionaux de cdrdales :tin consensus 

Les participants AI'atelier semblent, dans t'ensemble, estimer que leSahel aurait intdret A 
instaurer des dchanges intrargionaux, cc qui luipermetirait AI'dvidence de tirer profit des 
ddbouchds A t'exportation existant dans les pays c~tiers. Rappelons que, dans ces derniers, le 
revenu disponible est plus dlevd. Toutefois, t'importante mutation technologique qui est en train 
de s'opdrer dans I'agriculture de ces pays pourrait peser sur leSahel en tant que region 
d'6changes commerciaux (Wilcock). Si lespays cOtiers amdliorent leur avantage comparatif dans 
certains secteurs de I'agriculture (par exemple en d16veloppant un mars hybridL destind A 
approvisionner les dlevages de volailles en COte dlvoire), l'avantage comparatif du Sahel en 
souffrirait dans ces memes zones. Par consequent, les pays du Sahel doivent se prdparer ,Ajouer 
la concurrence en int~grant les nouveaux produits technologiques, tels que le maTs hybride, ou 
A s'orienter vers d'autres cultures, sous peine de perdre leurs ddbouch~s 1I'exportation. 
Autrement dit, le Sahel doit rdfl~chir Along terme et s'adapter AI'dvolution du marchd rdgional 
y compris en termes structurels. 

On ne sait pas grand-chose des profits provenant des dchanges rdgionaux de cdrdales, tant 
au niveau micro-dconomique (consommateurs des zones urbaines, ndgociants, mdnages ruraux) 
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qu'au niveau macro-dconomique (entre pays dotes de ressources naturelles diffdrentes). Ce que 
l'on sait, par contre, c'est qu'en raison des dcarts extremes d'une annde sur I'autre, en termes 
de production, et des diffdrences de protii d~coulant des dchanges. les politiques d'dchanges 
intemationales sont soumises Ad'dnorrres pressions lors des anmies de bonne production ou des 
armes particuli~rement difficiles. Un syst6me d'dchanges libdralisds peut sombrer du jour au 
lendemain du fait de ces pressions politiques (Christensen). En consdquence, pour stimuler la 
croissance 6conomique, les changements de politiques sont une condition n~cessaire mais non 
suffisante; ilfaut qu'ils soient accompagnds par un investissement soutenu dans la recherche 
biologique et en marketing. 

D. PRODUCTION ET ECHANGES DE PRODUITS NON CEREALLERS 

1. Presentation gdndrale 

Les dtudes CESA-MSU ati Mali indiquent que )aproduction e le commerce des cdr&ales 
secondaires et ceux des produits non cdr&aliers, tels que le coton, sont largement 
compldmentaires (Dione). La production de coton permet d'acqudrir des intrants, les 
dquipernents de culture attelde et les engrais qui, A leur tour, permettent leddveloppement de 
laproduction de cdrdales secondaires. Mais surtout les cultures de rente constituent Along terne 
une source de revenus stables pour les exploitations, les associations villageoises et meme h 
'dchelle d'une rdgion entibre, dont elles financent les infrastnctures. 

En outre, l'expdrience empirique enseigne que les cultures non crdalires contribuent, de 
faqon non ndgligeable, A assurer las~curitd alimentaire des manages. Ainsi, les enquetes 
CESA-MSU au Mali d6montrent que le coton de laCMDT foumit aux agriculteurs les liquidilds 
qui leur permettent d'acquitter les impOts d'apr s rdcolte (Dione). Aussi, ces agriculteurs, 
contrairement Aileurs homologues des zones qui ne produiset pas de coton, ne soot pas oblvol. 
de vendre leurs cdrdales secondaires dts ia rdcolte, soit A tin moment oil les prix sont en g6neral 
tres bas. De plus, le coton offre lapossibilitd d'acc6der, dans de meilleues conditions, ,Ades 
financements qui permettent d'investir dans laproduction de cdrdales secondaires, de bdtail, de 
produits agricoles autres qu'alimentaires et dans des activilds non agricoles, notarnment le 
commerce. Par consdquent, lecoton offre aux agriculteurs non seulement lereventu ndcessaire 
Atleur propre alimentation (qu'elle soit produite par eux-memes ou achetde sur le marchd), mais 
dgalement un flux rdgulier de revenus grAce auxquels ilspeuvent envisager des investissemenis 
dans des activitds agricoles ou non agricoles. 

Ii est de plus en plus dvident que laproduction et les 6changes de produits non c rdaliers 
ont un effet bdndfique sur I'agriculture; aussi Ics cultures d'exportation doivent-elles etre 
encouragdes. Toutes les possibililds d'exportation ne peuvent n6anm-noins tre exploildes 
pleinement car elles se heurtent Ade nombreux obstacles dans les pays d'Afriquc de l'ouesl. 
Jusqu'A prdsent, Iorsque les perspectives n'dtaient pas encourageantes pour un produit donnd 
(comme l'arachide au Sdndgal), la rdaction des donateurs et des gouvernements nationaux a 
souvent dtd I'abandon de ce type de production (Gbetibuo). Or. les pays du Sud-Est asiatique 
ont prouv6 qu'on pouvait rdagir diffdremment face Alabaisse des cours; ont effet inve;tiils en 
dans les technologies an6liordes, cc qui leur a permis de r6duire les cotlts de production tout 
en garantissam! la compdtitivitd de leurs produits sur lesmarchds mondiaux. 

L'autre obstacle au ddveloppement des possibilitds d'exportation demeure lafaible valcur 
des produits exportds; d'otq la ndcessitd de ddvelopper les recherches sur latransformation de 
ces produits afin d'en accroitre lavaleur ajoutde. L'introduction de ddcortiqueuses elde moulins 
A nidbd, au Niger, serait notamment envisager pour faire de cette cdr6ale un produit 
d'exportation Aplus forte valeur ajoutde (Holtzman). 

Au cours des ddbats de cet atelier sur laproduction el la commercialisation de produils non 
cdrdaliers, deux questions essentielles ont dtd soulevdes concernant leddveloppement de 
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l'dlevage au Sahel en tant que moyen d'absorber les surplus cdrdaliers pdriodiques (Eriksen). 
Tout d'abord, les dieveurs ont en grande partie supportd les consequences de I'absence 
d'investissements dans des techniques amdliordes de culture de cdrdales au Sahel. En effel, face 
Ala stagnation des rendements cdrdaliers, les responsables politiques du Sahel, cddant A de 
fortes pressions, ont autorisd les agriculteurs ,Aempidter sur les p~turages traditionnels ainsi que 
sur les zones fragiles sur le plan dcologique, inonddes (commuc le Delta intdricur du Mali) A 
certaines saisons de I'annde et servant depuis toujours de pacages A la saison s&hce. Le ddclin 
de I'dievage et [a degradation de l'environnement au Sahel sont donc directement lids A 
l'incapacitd de d6velopper des varidts amliordes de cdrdales pluviales. Ensuite, si des surplus 
crdaliers sont produits r6gulirement au Sahel, ils pourront trouver des ddbouchds dans 
'dlevage. La volaille, les porcs (dans les zones non musulmanes) et les petits ruminants (les 

moutons et les chevres notamment pour les fetes traditionnelles) sont A cc( dgard plus 
prometteurs que les bovins. Par ailleurs, si la CEE et les Etats-Unis r6duisent leurs surplus 
laitiers, comme ils semblent vouloir le faire, tne industrie laitire locale pourrait meme devenir 
viable. 

2. Production et commercialisation de produits non c6rdaliers: tin consensus se dessine 

La diversification, au niveau de l'exploilation, entre les cultures alimentaires et non 
alimentaires, d'une part, et entre les activitds agricoles et non agricoles, d'autre part, est tr~s 
importante pour les mnages, notamment ceux aux revenus agricoles instables. On peut meme 
dire que les cultures de rente, les cdrdales, 1'dlevage et les activitds non agricoles crdent une 
synergie favorable A une croissance dconomique au niveau des foyers ruraux. D'une manitre 
g~ndrale, la demande intdrieure en produits non agricoles passe par une croissance agricole t 
grande cchelle. Or, les participants sont itis d'avis que la stagnation de la productivitl dans le 
secteur des c6rdales secondaires a empichd la, roissance dc I'agriculture sah6lienne ei ralenti 
la mutation structurelle. 

De nombreux ddbats s'en sont suivis sur ]a mise en place de stratlgies alternatives destindes 
it encourager la concurrence e, dans la mesure du possible, Apromouvoir la diversification. La 
notion de "filire"a notamment W proposde et soutenue par un certain nombre de participants. 
La recherche par sous-secteur de produit prdsente l'avantage de concentrer les ressources autour 
d'un produit spdcifique dans le cadre d'un systtme ayant pour objet d'dvaluer la demande pour 
cc type de produit et d'accentuer l'intigration verticale ncessaire t la bonne production et 
commercialisation de ce nieme produit. Une telle approche implique des recherches sur les 
techniques de production et de commercialisation du produit concer6, le ddveloppement des 
infrastructures, la distribution des crddits et des intrants, ainsi que des accords portant sur !a 
commercialisation et le d6veloppenent des exportations. Mais tous les participants ne sont pas 
favorables Aune telle approche produit par produit, en raison d'une part, des confusions que les 
filires peuvent entrainer et, d'autre part, du rOle et de la responsabilit6 implicites du 
gouvernement. La confusion est en partie due aux diffdrences d'interprdtation d'une telle 
approche. Certains la condamnent parce qu'ils y voient une justification de l'int6gration verticale 
des fonctions de production et de commercialisation dans le cadre d'un organisme monolithique 
financd ou contrOl par le gouvemement. D'autres y sont au contraire favorables dans la mesure 
obi elle permet de concentrer les ressources et d'anticiper un ensemble plus large de contraintes 
pouvant apparaitre Atun stade donnd de la filire allant de la production ,Ala consommation. 
L'"approche par produit" ne signifie pas n6cessairenient, scion eux, que les taches de 
coordination verticale seront assumdes par un seul et meme organisme. Ils pensent plut6t qu'une 
collaboration entre les secteurs privd et public s'impose pour aboutir Aun ensemble coordonnd 
dinvestissements et de fonctions de nature A faciliter la commercialisation. 

Dans ces conditions, quel peut re le r6le des gouvemements dans une approche par 
sous-secteur de produit? Apr~s avoir encourag6 la privatisation A outrance, au d6but des anndes 
1980, les donateurs sont en effet en train de mettre de 'Teau dans leur vin" (Lele). Certes, le 
secteur privd doit continuer AtWtre encouragd et soutenu; mais le secteur public a, i l'Avidence, 
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un r0le A jouer dans des domaines tels que le stockage des semences, les subventions 
compensatrices des prix de commercialisation des cdrdales ou la distribution d'intrants, domaines 
dars lesquels le secteur privd a hdsitd htinvestir en raison des risques 6lev~s qu'ils prdsentent 
(Lele). L'6tude MADIA de ]a Banque mondiale montre que dans des pays qui on enregistrd 
une forte augmentation de la production et une diminution de la part de I'agriculture dars le 
PNB, le r6le du secteur public est loin d'8tre ndgligeable. 

E. 	 AIDE ALIMENTAIRE 

1. 	 Presentation gdndrale et apparition d'un consensus 

II y a un souci incontestable d'amdliorer l'usage qui est fait de l'aide alimentaire, et la 
charte de I'aide alimentaire proposde par le Club du Sahel et le CILSS constitue un gage des 
bonnes intentions des donateurs Acet dgard. Force est de constater, ndammoins, qu'il y a eu tr~s 
peu de travaux empiriques stir l'amdlioration de I'efficacit6 de l'aide alimentaire au cours des 
anmes 1980. 

La premiere conclusion gdndrale qui s'impose en mati&e d'aide alimentaire est que ses 
effets sur un pays donnd dependent de la mani~re dont elle est g6rde. Aussi I'cxpdrience en la 
mati~re varie-t-elle d'un pays h I'autre; dans certains pays, eile a dt bdn6fique et dans d'autres 
prdjudiciable. 

L'aide alimentaire est rarement considdrde comme une ressource de ddvcloppement 
permettant de promouvoir la s6curitd alimentaire ct l'dconomie. Une plus grande int6gration 
s'impose ddsormais entre l'aide alimentaire, la recherche et les changements de politique. A cet 
dgard, le PRMC au Mali illustre la manire dont on peut coordonner une r6forme de politique 
sur plusieurs anndes avec I'aide alimentaire. 

III. 	 SECURITE ALIMENTAIREET CROISSANCE : LES POSITIONS QUI SE DEGAGENT 

Les points ci-dessous sont pratiquement les conclusions auxquelles ont abouti les travaux 
de cet atelier, bien qu'ils n'aient pas tous dt systdmatiquement approuvds par l'ensemble des 
participants. 

1) 	 II semble que peu d'arguments dconomiques ou non dconomiques militent en faveur d'un 
marchd rdgional protdgd des cdrdales au Sahel. En outre, les participants estiment dans leur 
ensemble que la protection AI'6chelle rdgionale ne serait pas rdalisable. II n'en demeure pas 
moins qu'il est indispensable de coordonncr les politiques commerciales des pays d'Afrique 
de l'ouest (Etats c~tiers et Sahel). 

2) 	 II fEqut engager des investissements h long terme (lans la recherche (agronomic, dlevage, 
6tudes de marchd) pour rendre I'agriculture sah6lienne plus compdtitive. 

3) 	 Ndcessitd d'investir en vue de rdduire les coots des transactions commerciales (y compris 
ceux des barrires administratives entravant les dchanges). Pour cc faire. il faut investir dans 
les institutions, les infrastructures ct l'informtion. 

4) 	 Promouvoir la diversification en se fondant sur les avantages comparatifs par le biais des 
"filires"ou des sous-secteurs de produit. Les rdsultats de 1'Htude MADIA effectude par la 
Banque mondiale montrent l'intdr&t de cette approche pratique. 

5) 	 Etant donnd le coOt de renonciation dlevd des rares ressources gouveremertales au Sahel, 
les opinions sur le rle que pourrait jouer le secteur public pour promouvoir la croissance 
agricole sont partagdes. Pour compldter et promouvoir la croissance du secteur privd, it est 
indispensable de mettre en oeuvre une stratdgie gouvernementale visant ,h soutenir la 
recherche, foumir les infrastructures, etc. L'Etat peut dgalement assurer des analyses de 
politique et des services d'information sur le march. A un moment oii de nombreuses 
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dconomies subissent des ajustements structurels, la question de savoir oh l'Etat doit investir 
pour stimuler la croissance A plus long terme, devient primordiale. 

6) 	 L'aide alimentaire doit etre mieux garde, notamment au moyen de meilleures analyses des 
politiques, et par des syst~mes d'information et des infrastructures plus efficaces. L'aide 
alimentaire, en tant qu'importante ressource du d~veloppement, doit faire partie int~grante 
d'un ensemble complet de politiques. 

7) 	 La politique cdrdali' -e doit s'inscrire dans un cadre plus large de strategies visant h gdndrer 
des revenus et non etre consid~rde de faqon isolde. Tous les participants sont tombds 
d'accord sur la n6cessitd de considdrer le syst~me alimentaire comme un ensemble plutOt 
que de l'dtudier de faqon compartimentde. 
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