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LE BULLETIN DU RESEAU
 
ffto
 

Editorial 


D COMME... 


Violentes ou pacifiques, les manifestations en faveur de la demo-
cratie se d~veloppent en Afrique. 

Changement d'6poque. Quel que soit le d~bouch6 imm6diat de 
ces remous, bien souvent urbains, la rue relance le d~bat sur son 
avenir et interpelle les repr6sentants de I'Etat qui ont cru bon de 
sacrifier la d6mocratie sur I'autel de I'Etat moderne, fort. On croyait 
I'Afrique r~sign~e, le nez coll6 sur ses perspectives sombres, apo- calyptiques. 

Confront6 au pouvoir de [a Banque Mondiale et du FMI et au 
contre pouvoir de la soci6t6 civile souvent inorganis6e, I'Etat devra 
red~finir son r61e, ses responsabilit6s, ses modaiit6s de gestion et 
de contr6le. R6pondre Ala pression de la rue par le seul multipar-
tisme serait bien r~ducteur au regard du fonctionnement des soci6-
t6s africaines et des d6fis qu'il faudra bien un jour ou I'autre relever. 
Un nouvel espace s'ouvre pour penser autrement les politiques 
6conomiques et sociales et engager la concertation, r~inventer de 
nouveaux lieux de regulation locaux, nationaux, r6gionaux. 

Comment concevoir des strategies alimentaires qui combinent et 
arbitrent les inter~ts des uns et des autres, comment ONG et bailleurs 
de fond peuvent-ils appuyer et consolider les efforts d'organisation 
des paysans entrepris localement ? Pour construire son avenir 
I'Afrique conjugue d6sormais D6mocratie et D6veloppement simul-
tan~ment et au present. Les d~bats sur les politiques et les projets
qui ont accapar6 les 61ites et la ,communaute internationale , 
devront 6tre rediscut6s s'ils veulent avoir une chance de servir 
r'Afrique. Changement de m~thode IpubliM•t drangais 
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En d6pit d'une generosite sans precedent des dona-
teurs, les signes d'une amelioration significative de la 
situation alimentaire des populations restent impercep-
tibles au Sahel ou la production vivriere n'a cesse de 
regresser. En dehors des periodes de secheresse, les 
politiques de prix et de commercialisation ont ete jugees
incapables d'accroitre la production vivriere. Conforme-
ment a cette these s'est renforcee, tout au long des 
annees 1980, une pression des donateurs en faveur de 
reformes de politiques visant a restaurer les incitations 
du secteur privd (agriculteurs et commergants), a inves-
tir pour accroitre et ameliorer la production et la distribu-
tion alimentaires. Dans le cadre global des programmes
d'ajustement structurel en cours, ces reformes se sont 
surtout traduites par des la liberalisation des marches 
cerealiers. 

Quels effets peut avoir une telle liberalisation sur les 
disponibilites et I'accessibilite alimentaires au Sahel ? 

L'ins6curitd alimentaire des popula-
tions r sulte d'une combinaison corn-
plexe de problkmes que des reformes 
de politiques de prix et de march6s ne 
sauraient rdsoudre ,ielles seules. Cinq 
causes fondamentales peuvent Etre 
avancdes. Elie trouve ses racines les 
plus profondes dans la pauvretd intrin-
sbque de la sous-r6gion. Avec un pro-
duit national brut (PNB) de 160 "260 
dollars par habitant, cinq des neuf 
pays sah61iens figuraient. en 1987, 
parmi les 16 nations les plus pauvres 
au monde. Fait plus alarmant. de 1965 
Ai1986, le taux de croissance annuel 
moyen du PNB par tate dtait n6gatif 
dans cinq des pays sahdliens et inf& 
rieur , 1.5% dans les quatre autres. La 

faiblesse notoire du revenu reel 
explique dans une large mesure 
l'incapacitd de plus du quart des 
sah~liens de se procurer de quoi se 
nourrir et ce, en ddpit du fait que le 
gros des populations de ia r6gion 
s'emploie dans le secteur agricole. En 
milieu urbain, le ch~mage aliment6 
par les flux d'exode rural et les corn-
pressions de personnel rend encore 
plus aigu le problkme de revenu. 

DEFiCIT TECHNOLOGIQUE 

La faible productivit6 de l'agriculture 
dans les pays sahtliens est iargement 
attribuable au manque d'options tech-
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nologiques approprides que pourraient
adopter les agriculheurs pour accroitre 
et stabiliser la production des cdrdales 
pluviales de base (mil, sorgho, ma'is) 
qui comptent pour 80% de la consom
mation cdrdali~re totale de la sous
r6gion. La forte concentration sur les
cultures industrielles (arachide et 

en particulier) pendant l'dpoque 
coloniale et les trois premi res ddcen
fies des inddpendances n'a pas permisT'lmergence de structures nationales 
de recherche agricole capables de 
mettre au point des options technolo

giques propres A 6lever les rende
et stabiliser la production des 

principales spdculations vivrires en 

milieu pluvial. Face t la degradation 
de la capacitd productive de l'environ
nement et aux aldas climatiques et 
faute de technologies compensatoires, 
les populations rurales sont ainsi 
exposdes simultan6ment aiune baisse 
tendancielle et de fortes fluctuations 
de leur production alimentaire et de 

L'investissement productif dans 
l'agriculture est n6gligeable h cause 
d'une pauvretd financiire caracterisde 
par la faible capacitd d'autofinance
ment des agriculteurs coupl6e aux 
effets de diverses politiques d'extrac
tion de surplus agricole (souvent 
inexistant). Ces politiques s'expri
ment, notamment sous forme de taxes 
Ala production et Al'exportation de 
produits vdg6taux et animaux, de sur
6valuation des taux de change et 
d'imp6ts de capitation directement
prdlevds sur certaines cat6gories de 
populations rurales. L'effet combind 
de ces prd1kvements fiscaux est rare
ment compensd par les programmes 
publics de crddits subventionns. I1 
en rdsulte que les agriculteurs n'ont 
pas la capacitd de rdpondre aux inci
tations des marchds libdralis6s des 
produits. 

Les problkmes alimentaires au Sahel 
trouvent dgalement leurs racines dans 
une pauvretd institutionnelle :mar
ch~s du travail et des autres facteurs 
de production, march6s financiers, 
march6s des produits, organisations 
socio-professionnelles... Les mul
tiples interactions entre ces diff& 
rentes institutions ont des effets sur la 
productivit6 des ressources, les reve
nus rdels des populations et, par 
consequent, leur sdcurit6 alimentaire. 
II devient d~s lors illusoire d'espdrer 



une amelioration sensible de la situa-
tion alimentaire A long terme en 
dehors d'une approche globale de cor-
rectifs institutionnels. 

UNE CONSOMMAT1ON 
EXTRAVERTIE 

Enfin l'insdcuritd alimentaire structu-
relle en Afrique de l'ouest en gdnrral 
est aggravde par une extraversion pro-
gressive des profils de consommation. 
Avec l'urbanisatioa rapide des popu-
lations. aussi bien les prix relatifs des 
denrdes alimentaires de base que 
d'autres facteurs (degr6 de transfor-
mation et de conditionnement, temps 
de prdparation des produit ;, etc.) 
favorisent l'orientation des consom-
mateurs vers des produits importds du 
type - fast food ),. notamment a base 
de riz et de bid. Avec un taux 
d'accroissement annuel de 7% de la 
population urbaine sahelienne, la 
consommation de riz et de bid par 
habitant s'est accrue de 29% contre 
une baisse de 12% de celle des mil. 
sorgho et mais entre 1966-70 et 1976-
80. Or pour ces deux produits les pays 
de la zone n'ont pas d'avantage com-
paratif dans les conditions actuelles. 
Quoiqu'attrayante dans une optique 
pure de libre-6change aux r~gles 6qui- 
tables, l'option d'approvisionner les 
marchds ouest africains en ces pro-
duits ai par-ir d'importations devient 
vite insoutenable face a l'dpineux pro-
blame de devises. 

DES REFORMES 
INCOMPLETES 

Le programme de restructuration du 
march6 cdrdalier (P.R.M.C.) conduit 
au Mali depuis 10 ans constitue un 
bon exemple des rdformes en cours. 
Le conienu du PRMC ayant 6td 
ddtaillk dans les prdcddents bulletins 
du Rdseau S.A., nous nous limiterons 
ici aux conclusions que l'on peut en 
tirer quand a. ses effets et la limite de 
sa portre sur la sdcuritd alimentaire de 
certaines couches vulnrrables de la 
population malienne. Quatre conclu-
sions majeures relatives aux produc-
teurs de crrdales se ddgagent. I1ressort 
clairement que, face .i ses contraintes 
budgdtaires srv~res, l'Etat malien est 
ddpourvu d'une capacit6 financi~re 
suffisante pour soutenir les prix aux 
producteurs et rrguler le march6 en 
faveur des consommateurs par des 
opdrations de gestion directe d'impor-

tants stocks-tampons de cdrdales. Dif-
ficult renforcde par les variations 
inter-annuelles imprdvisibles de la 
production agricole intdrieure. 

La stimulation de la production recher-
chde par I'accroissement des prix auproducteur de c&rrales est, tout au 

moins ,i court terme, loin d'tre favo-
rable aiI'acc s Ii l'alimentation de plu-
sieurs catdgories de consommateurs 
aussi bien urbains que ruraux. En effet, 
m6rrp en ann6e de bonne production, 
environ 40% des families de produc-
teurs des meilleure- zones agricoles du 
pays font face au marchd pour combler 
le deficit de leur propre production par 
rapport i leurs besoins. Une telle situa
tion devient prdoccupante dans la 
mesure ob, ,.n 'absence de technolo-
gies agricoles plus producti',es et 
d'institutions plus performantes, la 
rdponse de la production crdali~re 
intdrieure ai des prix plus incitateurs 
nicessitera une longue pdriode de ges-
tation et d'importants investissements 
compldmentaires dans la recherche. la 
vulgarisation et les autres services 
d'appui au secteur agricole. 

Une attention particulire doit Etre 
accordde, en mati&re de rdformes plus 
globales, .i l'interaction entre, d'une 
part les politiques de prix et de mar-
ch6 et, d'autre part les politiques 
macro-6conomiques d'autre nature 
ayant un impact dvident sur la sdcuritd 
alimentaire ?, Court et long termes despopulations. Dans cet ordre d'ides, 

les politiques fiscales mdritent, en 
vertu de leurs effets sur l'investisse-ment et du droit des individus 

s'approprier le revenu de leurs activi-
trs, une mention toute sprciale. Dans 
la zone de la Haute-Vallde du Niger 
au Mali, 37% des fa.nilles agricoles 
vendaient aux bas prix A la pdriode 
des rrcoltes, d'importantes quantitrs 
de cdrdales sans avoir produit un sur-
plus commercialisable apparent. Le 
paiement d'imp6ts de capitation figu-
rait comme premiere raison des 
ventes cdrdalires de pros de 71% de 
ces vendeurs qui, de surcroit. 
devaient opdrer des achats de grains 
aux prix forts en prriode de soudure 
et ce, souvent sous des conditions de 
credit conduisant aihypothdquer une 
patie de leur main-d'oeuvre familiale 
ou de leur future r~colte. Outre cet 
effet nrgatif immdiat sur les disponi-
bilitds alimentaires t I'dchelle fami-
liale les divers imp6ts et taxes ont 

souvent un impact destructif plus pro
fond sur Aa capacitd productive i long 
terme des syst~mes de production 
agricole. A titre d'illustration, pros 
des deux-tiers des agriculteurs ayant 
historiquement investi dans la culture 
attele dans la zone de la Haute-Val
1de du Niger se sont retrouvds dans 
l'obligation de drsinvestir (liquida
tion des animaux ou du materiel de 
trait) .i un moment donnd sous la 
pression combinde des obligations 
fiscales et des besoins alimentaires 
familiaux immddiats. 

ASSOCIER VIVRIER --
ET CULTURES DE RENTE 

Enfin, la recherche d'une amdliora
tion des disponibilitds et de I'accessi
bilit6 alimentaires au Mail ne tient 
pas suffisamment compte d'impor
tantes synergies existant entre cul
tures vivri~res et cultures dites de 
rente. Ces synergies et les diffrrences 
de performance des institutions 
d'appui au secteur agricole conduisent 
parfois Aides 6carts significatifs de 
productivit6 et de croissance entre 
zones dot~es d'un potentiel agricole 
similaire. Une croissance agricole 
relativement 61evde n'a W possible 
dans la zone cotonnire du sud du 
Mali (CMDT) qu' travers une strad
gie bftie autour d'un ensemble 
d'activitds (recherche et vulgarisa
tion, approvisionnement en intiants 
et crddit, transformation et mise en
march6 des produits, investissement 

dans l'infrastructure routi~re... verti
calement coordonndes. Les revenus
cotonniers permettent ainsi aux agri

culteurs non seulement d'honorer 
leurs obligations mondtaires (imp6ts, 
taxes et dettes). mais aussi d'investir 
progressivement dans la production 
vivri~re et dans des activitds non 
agricoles propres a, accroitre leur 
revenu et amdliorer leurs conditions 
gdndrales de vie en milieu rural. 
Ainsi, les exploitants faisant du 
coton produisaient 6galement, en 
moyenne en 1985 et 1986. 2,7 fois 
plus de ctrdales par tate que leurs 
pairs peu ou non engagds dans la cul
ture cotonni~re. 

Les circuits de commercialisation des 
ccrdales ont, quant ii eux, beaucoup 
6volu6 au cours des 10 premi res 
anntes du processus de libtralisation. 
L'entrde dans la profession de corn
merqants privds de cdrdales est encou-
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rag6e, favorisant du coup la speciali-
sation, I'augmentation de I',chelle et 
de la transparence des op6rations 
commerciales. l, fluidit6 dans le mou-
vement inter-zones des produits et la 
comp(:tition entre opdrateurs du sec-
teur privd dans I'approvisionnement 
des consommateurs. Ces facteurs 
devraient ensemble rdduire les coots 
d'intervention des filires cdr6ali~res 
et amdliorer 1'acc~s des consomma-
teurs aux cdr~ales. Certains blocages 
au niveau de la chaine privde de com-
mercialisation laisse entrevoir cepen-
dant des difficultds majeures ai sur-
monter pour traduire les gains de la 
lib(ralisation en avantages rdels pour 
les producteurs et les consommateurs 
de cdrdales. C'est le cas du programme 
de credit de campagne soutenu par les 
donateurs du PRMC en vue de palier 
la faible capacit6 financi~re et 
l'accs !imit6 des commerqants au 
cr6dit bancaire. Les problkmes dans 
ce domaine englobent la complexitd 
des proc6dures de pr.t, la r6ticence 
des commerqants a maintenir des 
stocks importants de grains comme 
garantic de ces prts, l'6ligibilit au 
credit limitde pour ceux ddpourvus 
d'une certaine influence politique et le 
faible taux de remboursement des 
pr~ts de ceux disposant d'une telle 
influence. En outre se d6veloppent 
certaines tendances oligopolistiques 
(en particulier sur le nz) qui. dans un 
contexte de libralisation des marchs 
sans arbitrage effectif de l'Etat. pour-
raient conduire .i priver les produc-
teurs et les consommateurs de cdrdales 
d'une part non ndgligeable des avan-
tages relatifs du libre dchange. L'exis-
tence d'une foule d'incertitudes rela-
tives ii des domaines aussi vari6s que 
I'offre intdrieure de cdr6ale, les inter-
ventions imprdvisibles du secteur 
public et de l'aide alimentaire et l'insta-
bilitd des politiques de commerce int-
rieur et ext~fieur affectent negative-
ment les anticipations des commer-
qants et leurs dispositions a s'investir 
dans les strategies de planification a 
long terme. Le faible niveau du pou-
voir d'achat de la majorit6 des 
consommateurs aggrav6 par un ch6-
mage croissant renforce la faib!.:sse 
du revenu reel des m6nages et, partant, 
celle de leur acc s A I'alimentation. 
Finalement, les efforts demeurent 
insuffisants h l'endroit de l'organisa-
tion des agriculteurs pour une 
meilleure gestion en faveur des ven-
deurs et acheteurs ruraux de cdr6ales. 

-- COHERENCE 
DES INTERVENTIONS 

Compte-tenu de ces arguments, que 
pourrait-on faire de plus pour assurer 
une meilleure stcuritd alimentaire 
aux populations maliennes ? 

Les programmes d'ajustement struc-
turel lanc6s au cours de la d6cennie 
passde couvrent i c" jour plus de 30 
des 45 pays de l'Afrique au sud du 
Sahara. Le Mali, pays Aifaible revenu 
demeure encore aujourd'hui l'une des 
sc~nes les plus remarquables d'un 
programme de lib6ralisation des prix 
et des marches des cdrdales condi-
tionn6 par un engagement solidaire 
d'aide structurelle de la part des prin-
cipaux donateurs ext6rieurs du pays. 
On peut certes attribuer ? cc pro-
gramme les progr~s suivants : libdra-
lisation du commerce cc:rdalier, circu-
lation plus efficace des ccdr(ales entre 
fournisseurs et consommateurs, re-
d6finition plus appropri.e des r6les 
du secteur public et mise en place de 
services (crddit, information du mar-
ch6) visant i am(liorer l'intervention 
des acteurs privds dans les filiires 
cdrdali~res. 

En d6pit de cc progr&s remarquable, 
I'amc:lioration des politiques de prix 
et de march des c6r6ales ne s'attaque 
qu'" I'une des cinq causes fondamen-
tales de l'insdcurit6 alimentaire des 
populations maliennes et sahcliennes. 
II reste donc aux Etats sahdliens et ai 
leurs partenaires extdrieurs A faire 
face aux autres questions cruciales. Le 
renforcement des syst~mes nationaux 
de recherche afin de les rendre 
capables de mettre au point et transf6-
rer aux agriculteurs des technologies 
propres a accroitre et stabiliser la pro-
ductivit6 du secteur vivrier est un 
prdalable 6vident A l'am6lioration du 
disponible alimentaire. Du reste, un 
tel accroissement de productivit6 est 
presque synonyme d'une amdlioration 
de l'accis A l'alimentation dans la 
mesure o6i l'agriculture de quasi-sub-
sistance constitue encore le principal 
moyen de survie de ]a majoritd des 
populations concemres. 

Outre, Ia recherche proprement dite 
de technologies plus productives, un 
accent particulier devra porter sur un 
ensemble de mesures complkmen-
taires en mati~re institutionnelle et de 
politiques visant Ai6lever la capacitd 

de rdponse des agriculteurs aux oppor
tunit6s que peuvent r~vdler des 
6changes libres. Ceci suppose non seu
lement une rdvision des politiques fis
cales, mais aussi une rdflexion par rap
port a une politique agricole globale 
qui tienne compte du potentiel de pro
duction, des synergies entre les diffd
rentes sp&ulations et activit6s en 
milieu rural et de l'efficacit6 des insti
tutions charg6es de I'approvisionne
ment en intrants et en cr6dit de meme 
que de l'encadrement et de l'organisa
tion du monde paysan. II va sans dire 
que face a. la forte concurrence de cer
tains produits import& (riz en particu
lier) longtemps d6veloppds ailleurs 
dans le monde par des politiques ddli
brdes de stimulation et de protection, 
I, i&lisation des avantages dans la 
production intdrieure au Sahel ne sau
rait se faire sans une certaine aide 
financi&e et politique. 

Sur le plan de la demande marchande, 
l'instabilit6 des politiques devra faire 
place .i une clarid et une transparence 
des r gles du jeu, conditions indispen
sables la stimulation d'investisse 
ment pour une meilleure performance 
des diff(rents acteurs des filieres 
agro-alimentaires. Par dessus tout, 
l'action des d6cideurs tant internes 
qu'externes devrait 6tre guidde par la 
cause la plus profonde de l'insdcuritd 
alimentaire : la pauvret6 des popula
tions. La question centrale est de 
savoir quelle combinaison strat(gique 
dans les domaines de la technologie, 
des institutions et des politiques per
met d'assurer aux pauvres ruraux et 
urbains, soit d'avoir les moyens ad6
quats pour acqufriv les denrdes ali
mentaires n6cessaires soit d'avoir 
accs une alimentation minimale A 
travers des mcanismes de transferts 
approprids (aide alimentaire ciblde en 
particulier). Vue sous cet angle, la 
s.'cura;, alimentaire de ces popula
tions ne saurait Etre sensiblement 
am6lior~e par la libdralisation des 
dchanges en l'absence de mesures 
d'accompagnement visant h accroitre 
l'emploi et la productivit6 des activi
t6s aussi bien agricoles que non agri
cole',. 

JosuiDIONE (1) 

(1) Coordinateur du Programme RIgional de 
Renforcement Insitutionnel en marire de 

Recherches sur la Sicuriti Alimentaire au 
Sahel (PRISAS)- Instint du Sahel-BAMAKO. 
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