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Re"sume
 
MAURITANIE 

Les cultures et les paturages 6tant en meilleur 6tat, dans beaucoup de regions de laMauritanie, la vuln(rabilit( de la population

rurale a diminud. Les pluies ont dtd tr~s bonnes en 1993 et expliquent la reprise du secteur agricole. La production agricole a en
 
effet did la meilleure des 10 demidres annes scion les d~lkgations r gionales du Ministtre du dtveloppement rural et de
 
l'environnement. Cette reprise a eu lieu malgr une invasion massive de criqucts ptlerins qui a commence en juillct 1993. Lc 
D(partement des statistiques agricoles du Ministre n'a pas encore public de statistiques dtfinitives pour la campagne 1993/94,
mais on estime qu'en gdn6ral, la vuln(rabilitl, dans les r6gions rurales, a diminud, alors qu'elle a augmen16 parmi les citadins 
pauvres, toujours plus nombreux, de Nouakchott, Nouadhibou ct Zoucrate. 

MAI, 

Une insdcuritd persistante rend extrdmement vulndrables ft la famine plus de 432 000 personnes dans le nord du Mali. Dans 
l'ouest, et dans le Delta int6rieur, des poches de forte vuln~rabilitd persistent apr.s les pluies insuffisantes de 1993 et les inondations 
qui ont entraidn de mluvaises r coltes. Pour limiter ou r6duire la vulntrabilit6 grandis.sante et l'ins~curiid alimentaire, il faudrait 
de bonnes pluies en 1v94 et un apaisement du conflit dans le nord du Mali. 

BURKINA 

La campagne 1993 a dt6 excellente. Les cdrdales sont abondantes ct les prix sont bas. Les prix du btail continuent 'monler du 
fait de la devaluation du franc CFA. La campagne 1993/94 a rdduit lavuln6rabilit6 de plus de 1250 000 personnes, que l',valuation
de vuln~rabilit6 FEWS de 1993 avait recenses comme mod6r~ment ou tr.s vulndrables. La majoritd des Burkinabt sont dtsornais 
seulement 1gtrement vulndrables Ala famine. 

NIGER 

Dans tout le Niger, malgrd une production c(r~alire totale proche de lIamoyenne, il subsiste des poches rgionales de popula
tions moddrdment ou tr~s vulndrables. Plus de 600 000 agriculteurs, dleveurs et citadins seraient au moit,mod~r~nent vulndrables 
du fait de r6coltes m~diocres de c(rdales et de cultures commerciales, d'une insuffisance de terrains de parcours du btail, d'une 
reduction du revenu due Ala baisse des cours du b~tail et a celle des termes de l'6change, et de l'in';6curit. La situation est ]a

plus prdoccupante dans l'arrondissement de Ouallawr (d~partement de Tillabdry), ob 100 000 personnes seraient tr~s vulndrables,
 
et dans le dt:partement d'Agads (dont la ville d'Agadtsj, ox 
80 000 personnes seraient 6galemen tr~s vuln6rablcs. D'autrcs 
populations sont consid6rdes mod(r ment vuln(rables dans le nord de l'arrondissement de Filingu6 et dans celui de Ttra dans le 
d~partement de Tillabdry, dans les arrondissements centraux du dcpartement de Tahoua (Tahoua, Bouza, 11161a et Keita), dans 
certaines parties du d6partement de Diffa (N'Guigmi et Maine Soroa), ainsi que dans les dcpartements de Maradi et de Zinder. 

TCHAD 

La production c6r6ali.re a did: mediocre en 1993 dans toute la zone sah lienne et dans la rmgion rizicole de la zone soudanienne 
du fait de pluies insuffisantes et irr~gulires. La distribution rapide de 15 000 tonnes de c rdales )'718 000 ruraux environ a 
dcart au Tchad un risque de famine au d6but de 1994. Les manages ruraux n'ont pas de rdserves de c(r(ales, Ics prix des 
c rdales augmentent tr svite, pour les dleveurs les termes de Idchange en c(rdales sont ddfavorables, I'inst'curitd socio-dconomique
est g(n(rale et les risques de pluies insuffisantes, Al'avenir, dans certaines parties de la z,)ne sah lienne, tout cela crde des 
conditions d'ins&curitd alimentaire gdn(rale et fait que 451 000 Tchadiens sont extrdmement vulndrables et 415 000 trts vuln6rables 
Ala famine. 

ETHIOPIE 

Par rapport aux autres pays o " la situation est 6tudide par FEWS, les besoins alimentaires de l'Ethiopie sont dnormes. La moitid 
des 55 millions d'Ethiopiens seraient dans une ins~curitd alimentaire du fait de probl.mes persistants de p~nurie alimentaire et 
de pauvret6. Cette ann(e, pros de 6,7 millions d'Ethiopiens sont tr~s ou extrdinement vulndrables, et ont d'ores et d6j5 besoin 
d'une aide alimentaire. En 1994/95, les predictions des besoins s'inscrivent entre 500 000 tonnes de d6ficit alimentaire si la 
principale rdcolte (meher) est bonne, et une famine majeure si elle est mauvaise. 

Voir page 48 les definitions de Ia vuln~rabilitO utilis~es dans I'indico de vulnrabilitO FEWS 
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DANS LA REGION FEWS 
La detrioration de 1'economie et des tensions 

accrues perturbent la reprise 
Rsum concernant la vulnerabilit6 regionale 

Dans la region du Sahel cl de la come de l'Afrique ctudie 
par FEWS, les zones de plus grande vulnrabilit, Alia f'amine 
s'expliquent autant par la faiblesse de I'6conomie et le inanque
g4ndral de ressources face i l'adversitl., que par de mauvaises 
rcoltes. Les niveaux de vuln~rabili(e a Ia famine (voir p. 48 
les indices de vuln~rabilit6) ont augmnent6 par rapport it ceux 
de juin 1993 et so t desormais les suivants : Ethiopie (6,7 mil
lions des personnes tres ou extrmement vulnerables, soil 13 % 
de Ia population), Tchad (866 000 personnes tr~s ou 
extr~mement vulnirahles, soit 13 (, de li population), et Mli
(768 000 personnes trs ou extrrtc ment vulnrahles, 9 '4 de 
la population). C'est en Ethiopie que la situation est la plus 
pr~occupante.Alors que lia raction de la population ethiopienne 
qui est I. plus vulnirable est atpeu pros li mme qu'au Tchad, 
le notzhre de personnes que cela represente est hien plus grand. 
En outre, li fraction de la population qui est extrmement 
vulndrable l lhifamine est beaucoup plu- Olev&e qu'au Tchad. 
Dans ce pays, la rcolte 1993/94 a et un peu infer,eure a lia 
moyenne mais lrs inddiocre dims de larges segments de la zone 
sah~lienne et dans la zone rizicole situde entre le Logone et le 
Chari. Mme quand la situation est bonne, l'infrastructure 
d0labr~e du Tchad empeche le mouvement des c~r ales el des 
autres denr~es des zones il excddent vers les zones f dlficit-
ainsi, le grain du sud-est, traditionnellement "aexc~dent, sera 
exportl vers le Soudan, plutt que transportc vers d'autres 
regions du Tchad. Depuis la fin de 1993, l'augmentation de Ia 
tension (voire de l'ins(curitd) dans tout le pays est un probkme 
supplkmentaire. Pour le Mali, la principale cause de li 
vuln.rabilitd accrue est l'ins(-curit6, spcialement dans les trois 
regions septentrionales (bien que deux anntes consecutive,: de 
recoltes localement mauvaises expliquent ]a vuln~rabilit6 ac-
crue des populations encore tr~s ou extr~mement vuln~rables). 

Les niveaux de vuln~rabilitd ont diminu6 l'an demier dans 
les trois autres pays dtudids par FEWS au Sahel et dans la come 
et sont les suivants : Mauritanie (400 000 personnes tr s ou 
extrdmement vulndrables, soit 20 % environ de la population)', 
Niger (180 000 personnes tr~s vuln(rables, soil 2 %environ de 
la population), el Burkina (aucun groupe important n'est trs 
ou extrdmement vulnerable). L'excellente r~colte en Mauritanie 
a nettement r~duit la vulndrabilitd de la population rurale. En 
meme temps, cependant, la degradation de l'conomie a fait 
qu'une portion majeure de la population urbaine pauvr et les 
habitants de certaines oasis et zones pastorales de l'intdrieur 
est tr~s ou extremement vulnerable (20 % environ de la popu-
lation). Au Niger, une recolte proche de la moyenne anettement 

1.Plus d'unquart de la population mauritanienne vit maintenant dans ltes 
grandes agglomrations de : Nouakchott, Nouadhibou, et Zouerate. 

ameliore li sccurile alinienlaire depuis mai 1993. Cependant, 
des poches, ie mauvaiscs recoltes el d'etal mediocre des 
pfturages, el l'insecuritl dans; le nord du Niger lfnt ltu'ule 
petite fraction de la population est ir,' s vulnerahle. Au Burkina, 
la cimnpagne 1994/94 cst li. Iroisicmne anneeC ConscCLtllVe 
d'excellentes recoltes. II y a encore des pauvres dans le pays. 
mais il n'y a pas Lie groupe Important qui soil encore trs 
vuln'rahle i ILafamine. 

Mthodes ('Cvaltiation de la vulneral)iliI6 tiilises par 
FEWS 

Quand on parle de famine, on imagine normalenent une 
grave penuriede denrees alimentires, mais ce n'est pas toujours 
pourtant le seul probleine. Metre quand il y a des aliments 
dans li region, si certains segments de li population n'ont p.s
les moyens d'en achcter, les gens aurmt faim inalgr lIapresence 
d'alitnents. La disponihilil ct I'accessihill des denrces 
alimentaires vont de pair; si la disponihilitl d'aliments diminue, 
il est courant que leur prix augmente. Si le revenu des groupes
socio-conomiques d'une region donnc resle constant, 
l'augmentation graduelle des prix fera que ie plus en plus de 
gens ne pourront acheter d'ali mens. Si le revenu dc ces groupes
diminue au cours de lIa mnme periode, leur aptitude it acheter 
des alimenis diminuera plus vile encore. 

Pour etudicr li sicu:it, alimentaire, FEWS examine les 
disponihilites (y a-t-il assezd'aliments dans Ia region) er l'accs 
a la rourriture (les habitants ont-ils les mioyens de l'ohtenir). 
FEWS fail egalement l'hypolh,'se essentielle que les decisions 
relatives aux inoyens d'obtenir un revenu sont prises au niveau 
du menage ct que les strategies de production des menages, par 
leur combinaison, permettent de repartir les ndnages en 
"groupes socio-dconomiques" (agriculteurs, agro-pasteurs el 
6leveurs stricts). Le succs de la stratigie d'obtention de revenu 
d'un groupe (le revcnu produit par lui) aura une incidence 
directe sur son aptitude a se procurer des aliments et done sur 
sa s~curitd alimentaire. Cc fait est au centre du mod~le de revenu 
des mnnages ulilis6 par FEWS pour dtudier la vuln.rahilit6 A li 
faminie. Nous examinons les diverses stratgies de production 
scion une ddmnarche hiOrarchique. Si un groupe dcpend surtout 
de l'agriculture pluviale et si la rmcolte pluviale a t bonne, sa 
sdcuritd alimentaire sera probablement bonne, ou au moins 
meilleure que celle de l'ann~e pr~c~dente. Si la r~colte pluviale 
a W mndiocre, cependant, comment !es autres strategies du 
groupe ont-elles l'onctionn.? Le revenu additionnel comnpense
t-il I'dchec de li rdcolte? 

FEWS utilise cc modNe courant, mais diffdrentes minthodes 
ont W appliqu~es pour les 6tudes de vulndrabilit6 scion surtout 
le type de donn(es disponibles dans un pays. Initialement, ces 
m(thodes pouvaient facilement etre groupdes en un ensemble 

DANS LA REGION FEWS
 



4 

plut6t qualitatif el un ensemble plut6t quantitatif, le premier 
dependant surtout des d(placements sur lc terrain ct des rela-
tions anecdotiques des prohlrnes ou de l'absence de problemes, 
le second ensemble dependant de donnees quantitatives qui 
,talent utilisces comme indicateurs des composanies de Ia 
scuritI alimentaire. Avec l'cvolution des travaux de FEWS 
depuis 1989, les ensembles de donn6es sont plus complets et 
on comprend de faion plus approfondie les problemes de la 

sccurit6 alimentaire. Les mcthodes d'6tude de la vulnerabilit6 
ont donc 6volu6. On a encore .,soin d'6valuation qualitative 
mais l'uhilisation d'indicatcurs cst devenue pus systftnatique. 
II cst maintenant possible de realker des 6valuations vraiment 
quaititaltives du revenu, et donc de la stcurit alimentaire (ou 
de son oppose3, la vulnrahilite itla famine) dans ccrtains pays. 
Les trois mnthodes de cette suite continue (mithode qualita-
tive-indicateurs-, m(ethode quartitative) sont representecs 
dans le present rapport. Les chapitrcs sur la Mauritanie ct 

l'Ethiopie illustrent les m,,chodes qualitatives de FEWS, Ics 
evaluations portant sur le Mali, le Burkina et le Tchad utilisent 
des mcthodes fond&es sur les indicateurs, It chapitro sur le Niger 
illustre le developpement, i cc jour, d'une dmarche purement 
quantitative. 

FEWS a etudic les avantages d'une connaissance de la 

vulnIrabilite relative p1lut6t qu'absoluc. Determiner la 

vulntrabilitl relative des divers groupes socio-,conomiques 
d'un pays est assez facile. Chacune des trois d~marches est 
adapte "icete t~iche. I1cst plus difficile de determiner avec 
precision la proximit de la famine pour le groupe le plus 
vulnirable d'un pays. Le plus difficile est de dterminer, d'un 
pays t l'autre, si les conditions dans lhpartie la plus louchke 
d'un pays sont plus oti moms graves que les conditions dans la 
partie la plus touche d'un second pays (ainsi, les probl nes 
de s(curit6 alimentaire des 866 000 Tchadiens tr6s ou 
extrmmenent vulntrables sont-ils aussi graves que ceux des 
6,7 millions d'Ethiopiens trts ou extrdnmement vulnmrables'?). 
Pourtant la reponse a cette question est pr~cisdnent cc que 
demandent les directeurs de l'USAID dont la tilche est de ripartir 
les ressources d'une aide limite. La rtponse est la plus difficile 

donner quand on compare les 6valuations fond(es sur une 
approche qualitative. La ddmarche purement quantitative 
permettrait au contraire de r~pondre a la question si elle 6tait 
appliqu~e a tous les pays dtudids. A ce stade, pourtant, les en-

FIWS Evaluafion de vu'rbilhIt 

sembles de donn,2es par pays ne sont pas assez complets pour 
le permeutre. Plus sOUplc quant aux donn s utilisables, la 

mtethode des indicateurs permcttraii des compartisons entre pays 
si elle 6tait appliquce de faon identique dims chacUnl des pays 
en question. 

Un Ielexercice a ct rdalisO tout rtcenment au Mali, au 
Burkina, au Niger ct au Tchad pour preparer l'etude de 
vulnerabtlit prtscntL ici. Plusieurs reprsenlants de FEWS 
sur Ic terrain et leurs assistants se sont rencontrcs en avril pour 
detierminerquels indicateurs utiliserci comment le faire itI'aide 
du inodhle de revcnu des mtnages de FEWS. Les indicaleurs 
ont alors W construits (Al'aide de dornees quantitatives) et 
combines, et depuis les resultats etudis. Les r sultats on! 
mon!r, que ccrtains indicateurs (notainment ceux qu11 altestalent 
la qualite de la saison de croissance) ne representaien pas la 

situaiion dans toutes les zones agro-ccologiqu,.s (de la zone 
soudanienne -i la zone sahelo-sahlarienne). Les indicateurs on! 
alors 1c revises et on atrepris leur construction et lcur 

combinaison. Si les rcsullats concordent pour le Burkina et le 
Mali, cc n'est pas le cas pour le Niger eile Tchad. A ce stade, 
on manquait de temps pour repeter le processus pour I'ctude 
d'ievaluation de inai-juin, Liesorie que les C-luipes du Mali, du 
Burkina ct du Tchad ont utilis les &Cments de l'6valuation 
commune qui s'appliquaient bien itla silutlon du pays concen1 
et I'tquipe du Niger a mene ii hen I'evaluatiOn quantitative, 
sur la base du revenu, sur laquelle elle travaillail sinultmandent. 

L'une des contraintcs constate s est que les ensembles ie 
donnes ne sont pas toujours assez complets, pour les quatre 
pays, pour calculer tous les indicateurs de la mdne faqon. En 
particulier, les tentatives de tenircoilpte du revenu, toutes sortes 
confoidues, autre que celui de I'agriculture pluviale n'ont pras 
61d enlirement couronn~es de succts dans tous les pays. En 
outre, la question de la ponderation des indicateurs ct du choix 
des categories d'indicateurs n'a pas Wtisuflisamment analyste. 

En mne temps, cependant, l'eude r~gionale de la 
vulncrabilit6 a donn, aux reprmsentants de FEWS sur le terrain 
la chance, pour la premiere Ibis, de comparer les atouts et les 
faiblesses de la situation, dans leur pays, en cc qui concerne les 
indicateurs pour lesquels on disposait de donn~es suffisantes 
pour faire les calculs s'appliquant aux quatre pays. Cela leur a 
permis de mieux 6valuer le niveau r~el de vulnrabilit "ala 

famine dans chacun des quatre pays. 
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Carte 2. Mauritanie: Rkcapitulation de INvaluation de vulncrabilite 
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MAURITANIE 
Vulnerabilite : la situation de la population 

rurale s ameliore, mais celle des citadins 
pauvres semble empirer 

I)'apris Un rapport publi!E par I'ambassade des Etats-Unis eln Mtauritaniiic I 15 mli 1994 

RESUME 

Le niveau de vun ?rabiliuW a I' isccurit aliietaireesl 
rMiuitpar rapporta 1993, grtea de me'ilhuresptitcptations. 
une meilleure production agricoh' et ine ineilleure situation 
concernant les pIturages.La situation ii'une grande Iartic de 
la population rurale est desormais ineilleure que celh' des 
citadins pauvres. 

A I'excettion des populations a' viuhurabilit' t.trme et 
chronique des communaut's iso/ces de Ouadane et d'Aoujflt, 
dais I'Adrar.les groupws les plus vultnerablesen 1994 som /' s 
residentspauvres des bidonvilles des trots villes princljmhes de 
Nouakchott, Nouadlhibou et Zouerale. Ce g yroupepouirrall 
conperjusqua400 0001wersonnes.ln outre, 68 000 Iersonnes 
sont moderementf afiortement vulnerables datns des zonies 
rurales. 

METHODOLOGIE 

Pour 6tablir I'evaluation de la vulnrabilitt en 1994, FEWS/ 
Mauritanie a exainin Is sources provenant de plusieurs sources 
du pays : ministL'res, organisations non gouvernementales 
(ONG) s'occupant de sanid, de nutrition, d'agriculture ou de 
dornaines apparent6s, organisines des Nations Unies pr~senls 
dans le pays, cotnlne le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les rfugi6s (HCR), le Fonds des Nations Unies pour 
I'enfance (UNICEF) ct lc Programme des Nations Unies pour 
le dcveloppeinent (PNUD), des sources officicuses ou des 
oinformateurs clefs>, tant dis li capitale que darts l'ensemble 
du pays, ainsi que des rapports de mission de FEWS/Mauritanie. 

L'absence de sources de donncs nationales ou regionales 
systdrmatiques et coherentes (il n'y apa,; de systemies de collecte 
de donn(:es sur li production agricole et les prix du marche 
comine darts d'autres pays du Sahel et le Ministere du 
d~veloppement rural i'a pas rendu publiques ICs statistiques 
agricoles ddfiiitives de lia campagne 1993/94) a contraint 
FEWS/Mauritanie ii utiliser essentielleimnt des inl'rinatioils 
recucillies sur le ter'ain. 

Le personnel de FEWS/Mauritanie s'est rendu dans les 
wilayas suivantes : Dakhlet Nouadhibou, Trarza, Brakna, 
Gorgol, Guidimaka, Assaba, Tagant, Hodh el Gharbi et Hodh 
ech Chargui. Des contacts d'une importance capitale ont 61c 
pris avec la population en g6n~ral (agriculteurs. c6levcurs, 
nomades et tnarchands), des dfltdgations rdgionales du Minisrlre 

du developpemenit rural et autrcs specialistCs ie la santx, de 
l'agriculture et de lIa sylvicuIture. 

ANALYSE DES GROUPES
 
SOCIO-ECONOMIQUES
 

Les citadin.s pautvres 

Nouakchott a connu ties aftlux massil's de ruraux au 
cours des 10 dernicres annccs, ,'oire davantagc. On vie dispose 
pas de chiffres de population precis, mis les halialIts des 
quartiers pcri phcriques et des hidonvilles, doni le noiomre 
augmente rapidcmcint, rcpresvnten ai ptCi pres lIa inlotie c lia 
population de Nouakchott. Les citadins pauvres-rcfugis 
chbasses parIla ddgradalilontcoh gIq ieCt les ptcrfhations socio
econoiniques des canipagnes--eaieit classes dans le groupe 
exlrinemenlt vul nerable Lie I'Lv'luatiol, de 1'u/ncrabilitc de 
'EWS pour 1993 et leur situation resie inchangtc. 

C'esi itNouadhiho Ct it Zouerale que se trouvent les autres 
grandes concentrations de ciladins pauvres. Nouadhihou Cs lia 
capitale leconomiquC de la Mauritanie et. selon les estimations, 
sa population esi de 8( 0t00 habitants. Zouerate est ICsiege Lte 
lIaprincipale mine de fer du pays et a une population evaluC.e i 
32 400 habitants. Nouadhibou Cst le siege de li SociC'lt& natlonalC 
d'industrie miniere (SNIM) qui exploite le minerai de fer et de 
nombreuses entreprises de pcche. La ville attire les Mauritaniens 
i: la recherche dC travail. Uit chute receivie Lis cours m11ondiatx 
du mincrai de fer el l',puisement des zones de peche ctliC're de 
li Mauritanie on Cntraine des licencicmicnts ii la SNIM (mais 
pas au cours des deux dcrniercs annees) ainsi que davis 
I'industrie de lIa pch, cC qui a contrilutl hIrcduire les 
possihilites d'emploi et ls revenus des residents. 

Au coUrs Lics 10 dernie'res annecs, ICs taudis ie It peripheric 
tie la ville se son dteveloppes rapidemvcit. Au Cours I'une 
r(centc visite it trois des plus grands hidonvvilles de la pcripherie, 
Kra B uidou, Salch et Wezerat, I'agent samtaire local esimat 
li taille des trois quartiers -13 (00, 5 (t00 et 2 0)0 families (unc 
famille compte en moyenne 5,4 personnes). 

Un seul dispensaire et une scuetle &Ce dCs:erveit cCs taUdis. 
Aucune ONG n'est presenle davIs les hidonvilles vii it 
Nouadhibou (i y a Lin ,volmntaire du Corps de la paix). 
D'importants tl arlers des tones de ffudlis Sont loigncs (5 :1 
10 kilom,2lres) du cenire-ville, (ob se trouve le principal h16pital. 
Le coot des transports publics entre les zones periplieriqucs CI 
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'l'bleau 1. Mauritanic :prix des produits de base .LNouiadhibou en 

mai 1994 - zones ikritirbain.s ct centre-villc 
(ouguiyalkg) 

Zones 

p6 ri urbaines Centre-ville
 

Produit UM/kg UM/kg 


bhl 60 45 

ri 70 55 

huile de cuisine 160 140 

110 90sucre 


poisson 200 150 

480
total 600 

t
Note: I$F.-. I11 '120 iM. 
Souce: i.WS/Maurtlamie 

le centre de lIVille (o ccux qui travaillent doivent se rendrc 
chlque natin) est tires et les pnx des produits de premire&1ev 
ntcessit6 varient egalernent consid~rablement du centre-villc 
aux zones ptriurbaines (voir tableau 1). 

Le coordonnateur d'Utn centre nutritionnel et ceducatif il 
l'h6pital de liavilIe, qui surveille la croissance et assure un 
comple:ment d'alimentation pour des enfants soLffrant de rial-
nutrition dcrit une trvev non chiffre)friquence ires (mais 
de malnutrition (marasine) parini les enfants locaux. Les cas 
d'avitaminose A sont frequents, de m,,tne que ceux de 
pneumonie et de tuberculose. Le coordonnateur a (:galemient 
signale clue dans les quartiers pi:riurbams, il est rare de trouver 
une farnille qui n'ait pas au moins un enfant soulTrant de tral-
nutrition modere o. grave. 

Le principal employeur de la r~gton, la SNIM, compte 
140() salaris it Nouadhibou et 1500 it Zouerate. D'aprs le 

directeur du personnel, 673 des travailleurs de Nouadhibou (soit 
i peu pros 48 %) gagnent 10 000 ouguiya ou moins par imois 
(85 dollars E. -U. ). Un autre groupe de I99 personnes gagne 
entre 10 000 et 20 000 ouguiya et seuls 105 einploycs (7 %) 
gagnent plus de 50 000 ouguiya par mois (416 dollars). Le PIB 
inoyen par habitant tait de 535 dollars en 1991 en Mauritanie. 
En outre, quclque 700 travailleurs suppl(nentaires sont 
employcs par des sous-traitants, sans b(nl'icier des avantages 
offerts par la SNIM (logement ou indeinnit(s, frais de 
dcplaceinent, 6lectricit0 ou eau). 

Les travailleurs de plusieurs compagnies de p~che n'ont 

pas 61tt. pay:s pendant des pi:riode, allant jusqu'ai six ioois. 
Certaines compagnies ont licencid pros de 80 % de leur per-
sonnel et risquent de fermer. 

Une frange importante de Ia population de Nouadhibou 
mnine actuelleinent une existence trs pr~caire. Les habitants 
des bidonvilles en expansion de la ville sont les plus vulnrables, 
,nais mritne les personnes qui travaillent (per,onnel de la SNIM, 
des sous-traitants cttravailleurs de l'industrie de la peche) ont 
Afaire face atune insfcurit alimentaire croissante, a l'exception 
d'une poigne de salaries bien rcinunrs. Les habitants des 
bidonvilles connaissent une vulnerabilit chronique pour des 
raisons diverses :ch6mage, salaires pec 6lev(s, prix dlev(s, 
6conomie chancelante, absence d'ONG et absence quasi totale 
d'infrastructure sanitaire et (ducative. Scion les estimations de 
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FEWS/Mauritanie, ily a entre 300 000 et 400 000 personnes 
qui sont tnoder0rnent 5tforlernent vulnirables dlans les taudis 
priurbains de Nouakchott, Nouadhibou et Zouerate (voir 

tableau 2). 

Agriculteurs 

5LLd(parenment de statistiques agricoles du Ministtre du 
dveloppeinent rural n'a pas public lcs rtsultats d(finitifs de la 

recolte de 1993/94. On s'accorde toutefois gin(ralement f 

penser, aux d1galions r(:gionalcs du Ministrc, ainsi que pari 
dc noinbreux agriculteurs, que la caimpagne 1993/94 a 6t6 lIa 
ineilleure depuis 10 ans (ies annees exceptionnelles, la 

Mauritanie ne produit qu'environ 40 % de ses besoins en 
ctrtales). Les bonnes recoltes enregistr(es au Senigal ont 

aux populations du sud de la Mauritanie, ogaleient profite 
les frontires sont permeables. 

Malgr une production agricole gcn( raleincnt bonne, les 
zones ci-apr~s ont &i0moins favoris(es et doivent 6tre suivies 
de plus pros. 

Agriculteurs dans la moughataa de Magta liahjar, 
wilaya de Brakna 

Les pripitations ont 0(&Irfs faibles pendant la campagne 
1993/94. Le principal barrage de la moughataa a retenu tr s 
peu d'eau cette anne. I1s'agit du principal site agricole de la 
mougthataa (47 % des agriculteurs, soit environ 
20 000 personnes, cultivent cette region). La production locale 
de sorgho a baiss considcrableinent. Les prix du sorgho sur le 
inarchc sotI d0t lev~s, i 50 ouguiya le kilo, et vont encore 
monter. L'anne derni0re, ce groupe (tait class(: comne 
mod6rtnent vuln~rable, mais sa situation a empirt(, de sorte 
que, selon les estimations, 20 000 personnes sont actuellement 
inodrment iAlortement vuln(rables. 

Agriculteurs (Ians Iawilaya de TYarza, le long dui 
cours d'eau s~parant Keur Mour et Tekanguel 

11n'y a pas d'agriculture pluviale (dieri) dans cette zone. 
Les cultures de d~crue (walo) ont ti trts faibles cette ann:e it 
cause de l'insuffisance des inondations du Ileuve Sm:nmgal. La 
situation des villages de Keur Mour ct Tekingal est 

caract(ristique des probl~ies de production que connait la 
region. 

Dans le villag, de Keur Mour (30 kiloinres it I'est de 
Rosso), le pr(sident de la cooperative rizicole locale a signal(: 
clue hi campagne de walo du millet e du sorgho avait 616 au 
mieux mtndiocre. Sangliers, singes et oiseaux ont d(truit une 
panic des chatnps de sorgho. La saison inaraichrc, qui n'est 
pas ternin&e, a 6t6 excellence (surtout tomates et oignons). 
Toutefois, les prix du inarchCi sont tr~s faibles :un cageot de 
25 kg d'oignons ou de totnates tie vaut que 300 ouguiya 
(environ 5 cents la livre). 

Dans levillage de Tekingal, licampagne de walo a (t6 
mindiocre Atcause de l'insuffisance des crues, mnais les prix du 
millet sont relativetnt faibles pour le moment (80 ouguiya 
par moud, soit environ 20 ouguiya le kilo). Les bonnes r(coltes 
enregistr~es cette ann&e au Sdni:gal expliquent peut- tre les 
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Tableau 2. Mauritanie vtlnlrabilit par groupe socio-econoiiqu et polulation totichec 

Wilaya Moughataa Groupe 
socio-economique 

Adrar Aoujeft agro-pasteurs 
Oudane agro-pasteurs 

Brakna Magta Lab jar agriculteurs 
Dahklet Nouadhibou Nouadhibou citadins pauvres 
Gorgol Maghama agriculteurs 
Guidimaka Ould Yenge agriculteurs 
Hodh ech Chargui agro-pasteurs 
Hodh el Gharbi agro-pasteurs 
Hodh el Gharbi agriculteurs 
Nouakchott Nouakchott citadins pauvres 
Tagant Tichit agro-pasteurs 
Tiris Zemmour Zouerate citadins pauvres 
Trarza Ouad Naga pasteurs 

Mederdra pasteurs 
Boutilimit pasteurs 

Total 

Note : ' Y compris les populations touch(es (estimation) des trois villes suivantes 
""Y cornpris les chiffres estimatifs correspondant aux villes de la note ci-dessus. 

Source : FEWS/Mauritanie. 

Niveau de Population touch~e 
vulndrabilitik (chiffres approximatifs) 

extreme 
extrdme 23 000 

mod(r~e Aforte 20 000 
forte *300 000 - 400 000 

moddr&e Aforte 5 000 
moddre a forte 2 800 
moddr(e i forte 11 000 
modre a forte 11 000 
mod&re ft forte 8 000 

forte *300 000 - 400 000 
moddr~e A'forte 5 000 

forte *300 000 - 400 000 
forte 
forte 29 000 
forte 

**387 000  487 800 

Nouakchott, Nouadhibou et Zouerate. 

prix modiques et les disponibilitds de c3rdales sur les marches 
mauritaniens. Etant donn0 le faible pouvoir d'achat des popu-
lations locales, les quelque 5 000 habitants quc doivent compter 
ces deux villages sont considdr&s comme dtant moddr~ment 
vulndrables. 

Agriculteurs de la moughataade Maghama, wilaya de 
Gorgol 

Las agriculteurs de cette zone ont dgalement souffert d'une 
trs mauvaise saison de walo; bien que la superficie ensemence 
soit Apcu pros la ntme que I'annde demitre, les rendements ont 
baiss6 du fait du retrait trs tardif des eaux de crue. Une rccolte 
suffisante de sorgho de dieri a pennis de constituer des stocks 
suffisants pour les deux prochains mnois, mais les habitants 
pourraient 6prouver des difficul:ds au cours de Ia deuxitme parie 
de la soudure, prc~dant la r colte. Scion les estimations, 
600 personnes (soil un sixitne de la population de lamoughataa) 
sont classdes comme dtant moddrdment vulnzrables. 

Agriculteurs du nord et de I'ouest de la wilaya de 
Guidimaka 

A cause de la fin prdmatur~e des pluies dans la moughataa 
d'Ould Yenge, le sorgho a sdchd avant d'atteindre la maturit6. 
I1y a eu tr~s peu de culture de bas-fonds dans cette zone, qui 
n'est pas une zone d'dlevage. Normalement, les habitants 
doivent compter sur de bonnes r6coltes pluviales. Selon les 
estimations, 2 800 personnes sont frappdes par les mauvaises 
r(coltes et sont moddrdment vulnrables. 

Agriculteurs de la region d'Affol(, wilaya de Hodh 
el Gharbi 

La region est essentielletnent une zone de culture de has
fonds et d'amont de barrages (petits oueds). D'aprs les 
techniciens locaux du Ministre du developpemnent rural et le 
personnel d'OXFAM, ]a production agricole a W mauvaise 
cette annde i cause de la rupture de nombreux barrages et des 
attaques de criquets ptlerins contre des cultures en pleine 
croissance. Scion les estimations, 8 000 personnes sont touch~es 
et sont considdrdes comme dtant moddrdment vulndrables. 

Agro-pasteurs 

Agro-pasteurs dans le stid des deux Hodhs 

Le probl~me le plus urgent dans le sud du Hodh el Gharl'i 
et du Hodh ech Chargui est le manque d'eau. Peu de r,"ic: 
fournissent de l'eau potable (dans la ville d'Adel Bagrou, dans 
le Hodh ech Chargui, un fIt de 200 litres d'eau co~te 
1000 ouguiya, soit 7,5 dollars) ou permettent d'abreuver les 
animaux. L'agriculture est essentiellement pluviale et la fin 
tardive des pluics cnregistrcs dans de nombreuses zones a r(~duit 
les rendements de 1993/94. D'importants ieux de brousse ont 
d(trait de vastes superficies de piaturage dans lcs moughataas 
de Kobonni el Tintane, dans le Hodh el Gharbi. En consequence, 
les 6leveurs ont conduit une bonne partie du btail de la rtgion 
au Mali plus t6t que d'habitude, ce qui cr(e des probltnes 
alimentaires aux families qu'ils ont laissdes et qui disposent de 
moins de lait et de viande. 
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II y a de fortes concentrations d'animaux dans le sud du 
Hodh ech Chargui, dont ceux des quelque 58 000 rdfugids 
maliens-Touaregs et Maures-vivant dans des camps. Les 
paturages sont rapidement 6puisds. La plus grande partie du 
btail des r~fugids n'a pas W vaccinde cette annde, cc qui fait 
craindre des pousstes de maladie. Environ 22 000 personnes 
sont modrdment vulnrables dans ces zones du Hodh (environ 
20 % darns les moughatasde Tintane et Kobonni). 

Agro-pasteurs dans la wilaya d'Adrar 

Les populations des rnoughataas de Ouadane et Aoujeft 
sont extr~mement isol6es gdographiquement, cc qui complique 
l'approvisionnement des marches en c(r~ales et autres aliments. 
Deux anndes cons6cutives pratiquement sans precipitation au 
cours de la saison de v(gdtation ont quasiment supprimn toute 
production agricole locale. 

Quelque 23 000 personnes sont encore extremement 
vulnrables, cc qui est un peu moins que les 27 000 jugdes 
extrmerent vuln~rables I'ann~e demire. 

Agro-pasteurs dans la wilaya de Tagant 

Les populations isolkes de la mioughataade Tichit et de 
l'arrondissement de Ghoudiya, qui 6taient classdes extremement 
vuln~rables l'arne demire, sont 1g6rement moins vuln~rables 
suite a I'am~lioration des precipitations et de la production 
agricole. Elles demeurent moddr~ment il fortement vulndrables 
ii cause de leur isolement g.ographique (elles sont loin des 
marches) et des scheresses chroniques. Quelque 
5 000 personnes sont moddr&ment atfortement vulnrables 
(Tichit et Ghoudiya), cc qui constitue une amlioration par rap-
port aux 41 000 personnes extr.mement vuln~rables en 1993. 

Eleveurs dans ia wilaya de Trarza 

La s~curitd alimentaire des leveurs des moughataas de 
Ouad Naga, de Boutilimit et de Mederdra doit dtre suivie de 

FEWS Evaluation de vuhicralldit" 

pros. D'apr~s I'adjoint au directeur regional de lia santd, les 
populations de cesmoughataas souffrent de niveaux trs i1evs 
de malnutrition. L'ann(c demi0re, elles 6taient class~es comme 
dtant fortement vuln~rables et elles le sont toujours, pour 
plusieurs raisons. La plus grande partie de leur hbtail est 
contrainte de paitre dans le sud de l Mauritanie et au S6n1.gal. 
En outre, la production agricole dans la rtgion est ntgligeable, 
a part la production rizicole commerciale irriguce. Quelque 
29 000 personnes (environ 25 % de li population Lie ces trois 
moughataas sont des dleveurs, scion le d1gu6 regional du 
Minisi re du d~veloppemcent rural) sont consideres comme 
6rant fortement vuln(rables. 

CONCLUSIONS 

A part les petites communautzs extrnmement iscles et A' 
vuln~rabilit6 chronique de Ouadane et Aoujeft dans l'Adrar, 
les populations les plus vulntrables sont cette ann~e les quelque 
400 000 habitants des bidonvilles de Nouakchott, Nouadhihou 
c Zouerate. 

Les niveaux de vulntrabilite ont baiss6 r~gulitmremcnt en 
Mauritanie depuis 1993, ann~e oib plus de 68 000 personiles des 
wilayas de Tagant et Adrar 6taient extri mement vulnerables. 
Cette annie, bien que les habitants isolks de Ouadane etAoujeft 
soient encore extremeient vulnrables a lIa famine, lh popula
tion de la ivilava du Tagant a 6t reclassce dans le groupe 
mod~r(rment t fortement vulnrable, grrice Ail'amdioration des 
prcipitations au cours de la saison de v gtation. 

D'autres groupes modr6ment il fortement vulnrables 
(64 800 personnes) composes d'agriculteurs, d'agro-pasteurs et 
d'61eveurs ont dt6 relev(s dans les wilavas suivantes : Brakna, 
Guidimaka, Trarza, Tagant et Hodh el Gharbi. 
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Carte 3. Mali R&apitulation de l'Evaluation de vuln~rabiliti 
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MALI 
Dans le nord du Mali, l'ins6curite accroit 
le nombre de personnes tr s vuln( rables 

Wapris un rapport publli par FEWS/Mali Ic 17 imi 1993 

RESUME 

Dans les rcqions de Tombouctou, Gao et Kidal, 
432 000 dIeveurs et agro-pasteurs eiviron sont tr~s ou 
extrenienient vutdabespar suite des troublesetde l'insh'u'ivdc 
gitn&'ale au nord du Niger En outre, 1239 000 cultivateurs et 
agro-pasteurssont mod&'ment ou tres vu/n&ables en raison 
d'iune mau'aiserecolte en 1993, du mauivais tat des ltturages 
et de /'ins-curit; le long des fr'onlires ouest et nord do Ala/, 
avec le SLi~gal et la Mauritanie. 

De;.juis la der'aluationduftfand/a Conideilaatfintae~cii~re 
africaine(FCI'A)enjanvier 1994,/es lrixdesc&-,ah's,au Alai. 
ont leg'ernient augntet. L'antpeur des hausses des priv des 
cr~/esreste epenattdanshlesiitesdesvariationssaisonni6'es 
normales. Les jt'ix stab/es des c&'rales et dc., aniniaux, et des 
stiocks ocatt" suJfisants ont r&ldit la vuinciabilit, clevec dans la 
zonie sa/huieine. Actuelement. h's stocks nalionaur d/e s&-urit 
sont adquats pour repondre aux besoins imnin.diats. Le 
Gouvernenient nw/iv:i ap)orte une aide (4 000 tonnce, d',.,ide 
alimnentaire) aitv populationstrs ou extreninentvuhnerables des 
regions de Mopti, Segou, Gao et Ku/al. 

METHODOLOGIE 

La vuln(rabilit( it li famine comprend deux W1(inents : 
chronique ei actuel. Dans le cadre de l'6tude rcSgionale de 
vulndrabilit6, 23 indicateurs ont W choisis. Ils ont (tc groupcs 
solon qu'ils inuiquent une situation chronique (ou structurelle-
10 indicateurs) ou au contraire uric situation actuelle (('4court 
tenne-13 indicateurs) de crise 6conoiniqu, qui est le r~sultat 
des principales perturbat ions ayant frappo le revenu des mnnages 
au cours des irol.. dernires ann.es. En 1994, 1'6tude de 
vuln(rabilitb a t6 re.alis:e au Mali au niveau des 
arrondissements ;) l'aide du inod0le choisi pour I'6tude 
r(gionale. Toutes les donnes recueillies il un niveau plus 6lev6 
oni W ddsagrg(es r I'aide d'une ponde:ration en forction ie 
la biomasse et par zone. L.es valeurs, pour chaque indicateur, 
ont 6t( normalis0es autours d'une note standard (z). 

Les 10 indicateurs de li vulnrabilito chronique ont ensuite 
W regroupzs en quatre categories : imporlance 6conoinique 
du btail et des c(r(ales; qualit6 do li saison agro-pastoraloe; 
autres sources de revenus; t acces physique aux mnarches et it 
l'(quipenenit urbains. Les 13 indicator, de vuln&abilito 
actuelle ont W group(s en trois cal(gories : qualit des trois 
dernires campagnes agro-pasiorales; r(action des marches; 
troubles civils ct ins(curit6. La note moyenne de vulnlrahilit6 

chronique et celle de la vulnrrahilit6 actuelle ont t16 regroup~es 
pour calculer I'cvaluation de vuln(rabilii de 1994. 

ANALYSE DES GROUPES
 
SOCIO-ECONOMIQUES
 

Cultivateurs des zones irrigui6es et des zones de d~erue 

Dans les zones irrigu&es et les zones de dcrue, les 
cultivateurs forment deux groupes : coux qui vivent dans les 
zones de gestion i)grande chelle de l'eau (comme l'Office du 
Niger), et ceux qui viVen en dehors de ces zones Le second 
groupe dpend de la crue naturelle des rivieres et des Iics. Le 
degr de vulnerahilito du premier groupe Ost norinalmiient le 
plus faible de toute l population malionno. Celui du second 
groupe est lie i lia fluctuation du niveau des cours d'eau, qui a 
augmen1t ces derni'res annces. 

1,nl 1993, pour la deuxieine ann&c consecutive, le Niger et 
le Bani et les lacs du sud-ouest de lh roegion de Tombouctou ont 
W il]cur niveau le plus has depuis plus de 10 ars. Les zones se 
pr~Iant a des cultures de dccrue se sont do cc fait forternont 
r(:r(cics par rapport aux ann~es ant&ieures. C'es cC qui 
explique une haisse apprdciahle de lh production du riz ei du 
sorgho de decrue. Les zones les plus toucheos soni le Delta 
intrieur du Niger dans lhregion do Mopli et les zones lacustros 
au sud-ouest de Tonihouclou. Aprcs deux ann(es de recoltes 
inferieures AiIalmoyenne, 80 000 cultivateurs en zone irrigue 
et de dcrue de lhrogion do Niopli et 110 000, de cc groupe, de 
lr rtgion do Tombouctou sont maintenant miodOr.jment il irs 
vuln(rables i la famine (voir tableau 3). Pros de 
7 000 cultivatours en zone irriguctcedo drcrue du cercle ie 
Gourma Rharous de li rr:glon deTolnbouctou sont extrrbement 
vulnrahles du fiait de l'inscurite locale, des cours trs Oevcs 
des ccrrales, d'une recol jneodiocreou nulle,eide l'cpuisement 
des greniers. 

Cultivateurs en zone sl'he 

Les niveaux de vuln(rahilito des agriculieurs iraditionnels 
on zone sche soii li s il lh variabilil des pr(cipitations 
annuelles inoyernes. En rnoyenne, los cultivaicurs de It zone 
sahldlienne du nord du Mali oni des niveaux de vulnrahilito 
plus c(levs que coux qui cultivent li zone soudanienne humide 
du sud du pays. Dans lc Sahel, les cultivateurs essuioni souont 
de graves pories on raison d lIasrcheresso et des ravageurs. 
Ainsi, les cultivaleurs en zone s~che des regions au nord de 
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Kayes, au nord de Koulikoro, et celles de S(gou et de Mopti 
ont des niveaux moddr.s de vulntrabilitd chronique ou 
structurelle Ala famine. 

En 1993, les pluies ont W bonnes dans tout le pays saul 
dans le nord-ouest de la region de Kayes (le long de la frontire 
avec la Mauritanie) et dans la region de Mopti. Pour beaucoup 
de cultivateurs qui vivent dans ces rgions, c'est la deuxi~rme 
anne de pluies mrdiocres. 

Dans la region de Kayes, 302 000 cultivateurs en zone 
s~che sont modrdment vuln~rables. Dans les regions de 
Koulikoro, Sdgou et Mopti, ce sont 300 000 cultivateurs en zone 
sbche qui sont modircment 'a trs vuln,&ables. 

Agro-pasteurs et (Ievetrs 

Agro-pasteurs 

De nombreux habitants de la zone sahdlienne ont quelques 
bites, un petit troupeau de ch.vres et de moutons, et cultivent 
un peu la terre. En 1993, les pluies dans le sud de la zone 
sahlierne .taient suffisantes pour que les paturages soient en 
bon etat. La production et les cours du beltail ont augment6, et 
les cultures ont .t6 rccoltzes. Les cours du betail ont .galement 
augrnent.. La hausse du prix des animaux, alors que les prix 

TEWS Evaluation dc vulnrabilite 

des cdr&ales 6taient faibles et stables, a aindliord les termes de 
l'6change des agro-pasteurs, (voir figure 1) : le produit de la 
vente d'une ch~vre pennet d'acheter un sac de 100 kg de mil
let. En raison de la combinaison de ce facteurs, les 
agro-pasteurs dans le sud de la zone sahclienne sont faiblement 
vuln~rables. 

Dans le nord de la zone sahelienne, la faiblesse des pluies 
dans certaines regions a affecte la production agncole. Cerlaines 
zones, dans le nord de Ia region de Kayes, le nord de celle de 
Koulikoro et ]a region de Mopti ont eu de mauvaises r~colles 
en 1993. Les prix des c~r~ales dans ces regions son 6lcvs par 
rapport il la moyenne de cette periode de l'anne. De ce fail, 
les termes de l'6change dans le nord de la zone sahclienne sont 
moins favorables que plus au sud, la vente d'une ch~vre ne 
pennettant d'acheter que la moii, d'un sac de millet. Environ 
292 000 agro-pasteurs dans le nord de la zone sahlIienne sont 
mod~rdrment vuln.rables. 

Pasteurs nomades 

L'.evage nomade est courant au Sahara et dars le nord de 
la zone sah~lienne. Les bergers migrent vers le sud et le sud
ouest, vers le Delta int~rieur du Niger et le fleuve Ala fin de la 
saison des pluies, pour I'hivernage. Ces populations dependent 

Tableau 3. Mali : vulnralilit par region ct groupe socio.econolnique 

Rdgion Groupe socio-6conoinique 

Kayes 

Koulikoro 

Cultivateurs en zone s~che 
Pasteurs nomades et agro-pasteurs 

Cultivateurs en zone s~che 

S(gou Pasteurs nomades et agro-pasteurs 
Cultivateurs en zone sche 

Mopti Pasteurs nomades et agro-pasteurs 
Cultivateurs de zone irrigue et de d.tcrue 

Cultivateurs en zone s~che 

Pasteurs nomades et agro-pasteurs 

Tombouctou Cultivateurs en zone irrigu.e et de d~crue 

Pasteurs nomades et agro-pasteurs 

Gao Pasteurs nomades et agro-pasteurs 

Kidal Pasteurs nomades et agro-pasteurs 

Vulnfrabilit 

Modre 
Elev6e 

Modrde 
Elev&c 

Moddr~e 
Mod~r~e 

Elevde 
Elevde 

Moddrde 
Elev~e 

Moddr~e 
Elev~e 

Moddrde 
Elevde 

Moddrde 
Elevde 

Extreme 
Moddrde 
Elev.e 

Extrdme 
Moddrde 

Elevde 
Extreme 
Elevde 

Extrdme 

Population touchce 

302 000 
160 000 
33 000 
27 000 

120 000 
29 000 
46 000 
23 000 
40 000 
40000 

145 000 
20000 
64 000 
20 000 
60 000 
51 000 

7 000 
20 000 
50 000 
28 000 
88 000 

145 000 
101 000 

2 000 
48 000 

Total 1669 000 

Source: FEWS/Mati 
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Fip.Ire 1. Mali :quanti1 de millet obtenue de la vente d'une Citadins
 
chvrc dans [a zone sah lienne de juin 1993 i avril 1994
 

1.4 	 La population urbaine, au Mali, est concentric ABamako, 
>2 1.2 Sgou, Kayes et Mopti. De niom,rreux citadins sont salaries du 

secteur privd ou public. La vulnerabilit,6 de la population urbaine 

1.0 correspond de prs i son pouvoir d'achai Tous les citadins, 
notamnent les citadins pauvres, sont ldg~rement ou 

" .8 moddriment vuln~rabl"s du fait de la hausse des prix. Depuis 
.6 	 la d valuation du FCFA, les cours des c6reales au Mali ont 

.g0rement augment6, de 10 Ai20 %. Cependant, cette hausse 

U 	 .4 reste dans les limites des variations saisonnires normales. Les 
prix des c~ri~ales sont faibles par rapport a la moyenne, cc qui 

.2 profite A la plupart des groupes urbains (voir figure 2). 
Les prix des articles imports comine certaine denrdes 

0 0 alimentaires, les midicaments et le cojndostible ont plus 
. , ".2 . nettement augment6 (entre 30 el 60 %). De cc fait la 

consommation d'articles autres que des denrdes adiminud, alors 
qu'il n'y a pas de changement apprciable des niveaux de 
consommation des denr,2es alimtntaires produites localement. 

Le Gouvemement malien a appliqu6 une augmentation des 
sud de lazone sah~lienne traitements des fonctionnaires en avril 1994 et une seconde est 

_ nord de lazoi e adh+hennc prdvue en septembre. I1n'y a pas eu de retard dans le paiement de 
ces traitements et des relbveirnnts qui avaient t(1tdiff6rds ont & 

Source: Systrnie national d'alerte pr&oce, pr~panr par FEWS/Mali, FEWS/W ce fait,accord(s. De leF citadins, au Mali, ne sont que 1grement 

vuln~rables par rapport a ceux de leurs voisims sahiliens. 
surtout de la production animale. Fn raison de leur mobilit6, 
ils peuvent quitter les paturages dpuisds pour en trouver de 
meilleurs. De cc fait, les pasteurs nomades sont largement CONCLUSIONS 
autonomes et n'ont qu'une faible vulnt~rabilitd cbronique. 

Cependant, l'insecurite dans le nord du Mali au cours des 
trois dernirs ann~es explique qu'exodes et transhumances Dans leur majoritd, les Maliens ne sont pas actuellement 
soient nettement limit~s. En outre, les raiO& contre le btail se vuln&ables A la famine. Des zones Adifficultd persistent dans 
sont multip!ihs pendmat cette p6riode. Lc, _ steurs du nord du 
Mali doivent disonnais se contenter de troupeaux r(duits, leurs Figure 2. Mali :valeur moyenne des cours du millet, stir 
migrations nonnales sont perturb&s et les pat,'"-ges sont en luhnsieurs ann es, dans les grands centres urbains (Banako, 

mauvais t6tat. Les morts d'animaux sont en augmentation surtout S gou, Mopti et Kayes) 

dans la region de Kidal. Certains pasteurs ont perdu leurs 160 
troupeaux, et ont dfi rejoindre des groupes de personnes 
d placdes dans les villes du nord du pays; ils d~pendent de 140 

l'aide alimentaire. Certains ont fui vers des pays voisins. Plus 120 
de 177 000 bergers de Kidal, i: Gao et de Tombouctou sont 
extremement vuln rables en raison de la grave perturbation de tO-00 - - - - -

leur mode de vie normal. En outre, 197 000 bergers des regions 80 
de Gao et de Tombouctou sont de mdme tr6s vulndrables. Pros 60 

du (fleuve) Niger, les paturages sont meilleurs et l'Ptat des 
pasteurs est done meilleur que plus au nord vers le Sahara. 40 

20 
Pcheurs
 

0 

La pdche est une importante activitd pour les populations I' . E' 0 0 
vivant pros des fleuves ctdes lacs. En moyenne, le revenu dela i , - - 0Cr tb 

pdche reprdsente 10 % du revenu total des cultivateurs et 60 %
 
de celui des p0cheurs. Le niveau des rivibres et des lacs 6tant
 
faible, les prises en 1993 ont pour la troisi~me annie consdcutive 1994
 
W infdrieures Ala moyenne. Los cours du poisson restent 6levds. in n 1999-93
 
Des activitds compldmentaires comme le salariat agricole 1991 (Icprix elev6 reflte latns m~dioci'
 
augmentent le revenu des pcheurs, qui ne sont ainsi que r(colte dc c~rale--octobre-janvier
 
l6grement vuln6rables.
 

Sources: SIM/Mali, FEWS/Mali 
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le nord de la region de Kayes, le nord de la region de Koulikoro 
et la region de Mopti car les pluies ont W insuffisantes en 1993 
en raison du bas niveau des fleuves et des lacs, et dans le reste 
du nord du Mali en raison de trois ann~es de troubles. 

Le niveau de vulndrabilitd des Maliens touch~s par la 
faiblesse des pluics et des niveaux des caux ddpendra de la 
saison des pluies de 1994. Si les pluies 6taient insuffisantes 
en 1994, les populations des regions des Kayes et de Mopti 
seraient les plus affectdes. car :Aties ont dejA subi deux annes 
consCcutives de mauvaises r~coltes. 

Dans le nord du Mali, l'insdcurit6 dure depuis plusieurs 
anndes et a gravement perturb la vie normale des pasteurs 

FEWS Evaluation dc vulnirabilite 

nomades et des agro-pasteurs. Certains ont pCrdu la totalitd de 
leurs troupeaux par suite de razzias. Beaucoup sont maintenant 
ddplac(s, ou ont fui vers des pays voisins. Ceux qui restent 
doivent se satisfaire d'une libertd de mouvernent plus restreinte 
et du mauvais 6tat des paturages. Ces populations sont tr~s ou 
extrcmement vulndrables. Le retour de l'ordre public, suivi 
d'une aide pour leur permettre de reconstituer les troupeaux 
perdus, est le seul moyen pour ce groupe de retrouver un niveau 
de vulndrabilitd normal ou lager. 
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APPENDICE METHODOLOGIQUE 

La m(thode utilisde pour analyser la s~curitd alimentaire 
repose sur un mnodtle de revenu des mdnages. L'agriculture est 
la principale source de revenus au Mali et est donc la principale 
source de fonds pour I'achat d'aliments. Pour cette raison, la 
tinthode retient les m6nages dont l'activit6 principale est 

I'agriculture. 
La vuln(rabilitd A la funine est chronique ou actuelle. La 

situation dconomique 1hi~mentaire d'une population 
(vulncrabilit6 chronique) detenninera la faon dont clie pourra 
rdsister Ades chocs tels qu'une r&olte mauvaise ou d0sastreuse 
(d6terminant possible de la vulntrabilit6 actuelle). Ici, I'ad jectif
"chronique" s'applique A)une ptriode de plus de trois ans, la 
p(riode "actuelle" dtanit celle des trois dernitres anntes. 

Les indicateurs choisis saisissent une information 
importante pour comprendre la stcurit6 6conomiqued'hahitants 
fortement d~pendants de I'agriculture pluviale pour leur exist-
ence quotidienne. On suppose que le bien-etre 6conomique est 
directement li6 it lIa scuritl alimentaire, les gens assez riches 
6tant capables d'acheter des aliments itnme les anndes de 
mauvaise r~colte. Les indicateurs ont dt6 groupts en fonction 
de l'importance de I'indication qu'ils donnent de la dimension 
temporelle de la vuln¢rabilit. La vulndrabilit6 chronique AlIa 
famine auginemnte avec une pauvret accrue, avec un acccs 
restreint ) des sources de revenus difftrentes et avec le caracttre 
prdcaire de ces autres revenus. La vulnmrabilitd actuelle 
augmente avec les perturbations qui frappent les sources du 
revenu du manage au cours des trois demitres anndes et qui 
frappent le bon fonctionnetnent du inarch . 

Vuln(rabilitC- chronique (plus de trois ans) 

Les indicateurs de la vuln(rabilit6 chronique sont regroupds 
en quatre variables qui couvrent les principales composantes 
de revenus et lIa variabilit de chacune d'elles au fil des ans. 

1. Infrastructure principale 

Absence d'accts AlI'infrastructure 
Pourcentage de la population qui ou bien 
i) Est itplus de 10 kilomntres d'une ville de plus de 

5 000 habitants; 
ii) Est Alplus de 20 kilomttrcs d'une ville de plus de 

10 000 habitants; 
iii) Est a plus de 40 kilom~tres d'une ville de plus de 

50 000 habitants. I1 y a IAune indication d'un 
mauvais accs aux marchks et autres infrastructures 
sociales comme les 6coles et les centres de soins. 

2. Qualit6 du potentiel agricole 

Variances de la valeur annuelle maximale de l'indice NDVI 
au cours de la pdriode 1982-1993 

Indication de li variabilitd de la pluviomintrie annuelle 
effective, et done de la pr~carit de I'agriculture pluviale. 

La moyenne, de 1982 a 1993, de la longueur de la pdriode 

calculc A partir de l'indice NDVI, entre Ic dtlbut de lIa 
croissance de la v~g~tation jusqu'A son niveau maximum 
(saison de croissance NDVI) 

Indication du potcntiel d'une agriculture 
diversifie. Plus la saison de croissance NDVI est 
longue, plus Ics cultivatcurs ont lc choix de leurs 
cultures et peuvent choisir des varictits Alhaut 
rendetnent-- et donc I'accts Ades sources varies 
de revenus provenant de plusicurs cultures 
pluviales. 

3. Importance de 1'61evage et des cfriales 

Unitds de bttail tropical par habitant (TLU; I vache = 

I TLU; 8 inoutons = I TLU; 10 chvres = I TLU) 
Indication de l'importance dc I'61evage dans 
l'6conomic-accs itdes sources de rcvenus varlets 
tlevage 

Production cdr~aliire nette par habitant, inoyenne 1985
1992 

Indication de l'imponance de la production agricole 
dans I'conomie-acces Al des sources vari~s de 
revenus : culture crc ali r pluviale. 

4. Contribution d'autres sources de revenus 

Revenu par habitant provenant des Cultures conmnerciales 
(production inoyenne de lIa periode 1995- 1992, 
inultipli~e par lc profit net pour I'agriculteur, divis&e 
par la population) 

Valeur de la production coionnire : 30 000 FCFA; 
arachides : 100 000; sesames : 150 000; ignarnes : 
116 000; patates douces : 148 000; niobc (doliques): 
120 000; et vouandzou (arachides de Bambara) : 
200 000; valeur calculk Apartir des prix relaii, de 
ces denrtes, en moyenne au Burkina. On a 1IAi une indi
cation de l'importance des cultures autres que les 
c~rOales pour l'conoiie-accts i des sources varites 
de rcvenus, cultures commerciales. 

Vuln(rabilit6 actuelle (mnoins de trois ans) 

Lcs indicateurs de la vuln~rabilitO actuelle ont W-regroups 
en trois variables. 

1. QualitC (ies trois derni res campagnes 

Combinaison de la variance des ptriodes de croissance
 
vdg(tale (juillet et aoft) et de floraison (septembre et
 
octobre) en 1993 l partir de l'imagerie satellite de la
 
vtgdtation (indice normalisc des diff&ences de
 
vdgetation ou NDVI). Indication de la quali tt de la
 
saison de croissance v(gttale en 1993.
 
Mine indicatcur pour 1992.
 
Mne indicateur pour 1991.
 

2. Elat (desniarchC-s durant Ia dernire campagne 

Valeur tnoyenne du cours du millet entre novembre 1993 
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et avril 1994, compar~e a lia moyenne 1989-1993 RsumC-
Au march6 suivi Ic plus proche; indication de lia per
ception par le march6 de l'offre de cr alcs en 1993, Pour chaque indicateur, les donn~es ont 6t normalisdes iA 
compare ii l'offre moyenne. l'aidc de la note statistique z (indice nornalisOi. Ces notes z, 

Pourcentage de variation du cours du millet entre juin- pour chaque variable, sont coinbin~es pour crier une note 
aoit 1993 et novembre 1994-janvier 1994: variable. Celles-ci sont alors combinces pour introduire la di-

Au marcht1 suivi le plus proche; on a Ia tine indi- mension temporelle (chronique ct actuelle) et ces notes sont 
cation de la perception par le march6 de la qualit6 alors conjugu~cs pour produire les indices de vuln~rabilit1. 
de la saisor1 de croissance de 1993. Apr0s le calcul de ces indices de vulntrabilitt, les groupes 

socio-6conomiques, dans chaquc arrondisseient, ont 6t16 repdros 
3. Troubles civils 't l'aidc des donnccs d~mographiques du recenscment de 1987. 

Puis, les niveaux de vulnrahilit ont Ote assign s A chaque 
L'insdcuritd est onocte), de 0 1 3 a l'aide des critres groupe en fonction des notes z, et Lie leur cohtlrence avec les 

suivants (Llegr d'interruption de I'accs A rapports provenant du terrain. A l'aide de celte mithode, des 
I'alimentation) : seuis ont t6 dttermins : 

0 = Peu de probhkmes (note z de 0); * Moins de -2,00 = cxtro~mement vuln rable; 
I= Impossibilite de conduire la nuit en raison du • De -2,00 it -1,00 = tris vulni~rable; 
banditisme (valcur assigne I z : -0,5); . De -1,00 it -0,25 = modt~rtinent vulnerable; et 
2 = Vols de voitures, les raids des villages causent des ° Plus dc -0,25 = 1hgierement vuln~rahle. 
morts, inais lIa population demeure, une escorte A I'aide de cette classificaJon, il apparait que It seule 
militaire est n~cessaire pour le commerce des grains population extrmnemenit vulneirable, au Mali, est comnposde des 
(note assignc Az : -1,0); et pasteurs nomnades dplac~s du nord du Mali. Leur vulnrabilit6 
3 = Trts grave insecurit6, la population fuit ou a fui, le i lIa famine est avant tout due a l'ins&urito de leur region, qui 
mnarch6 des crales s'effondre (note assigne Az: -2,0). a boulevers6 leur mode de vie normal. 

Les groupes trcs vulnirables les plus importants, au Mali, 
Circonscriptions administratives sont les pasteurs noinades ct les agro-pasteurs du nord et de 

l'ouest (Kayes). Leur vuln&erabilite est due Aune combinaison 
L'analyse a 61e effectu&e au niveau de l'arrondissemnent de pluies insulfisantes en 1993 et de l'ins.curitl le long de la 

(quatriOjme circonscription apr~s la nation, la region et le cercle). frontire avec la Mauritanie et le Senegal. Un autre gr.rupe tr~s 
Dans la pr~sente 6valuation, on a utilis6 certaines donn(es vuln~rable est celui des agriculteurs de dcrue et de zone irrigu~e 
s'appliquant il un niveau inft.rieur : &luipement des villes, dans !: Delta inttrieur du Niger dans la region de Mopti. Leur 
donn(es dmnographiques, puiis, rivicres, routes, retenues et vulnerabilit est due i une production r~duite et Ail'insulmsance 
digues, d~mnarcation des sols, rcgions d'intensitd de I'utilisarion de la crue. 
des cultures, NDVI et estimations de pluviomitrie METEOSAT, 
ces donnes .iant agrges pour obtenir leur valeur au niveau 
adininistratif reienu. 
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Carte 4. Burkina :Rcapitulation de I'Evaluation de vuln6rabilit 
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BURKINA 
Baisse de la vuln6rabilit6 pour la 

majorit6 des Burkinab 
I)'apris un rapportpuibli par USAIl)Iiurkina Ic 10 nmi 1994 

RESUME 

D'uie manzi~re ge&urale, la campaglue agricole 1993 a 
d'une ercellente qualiht, pour la troisieme anne&cons&-utive. 

Les cgr&ales son disponibles t des pix modiques, les prix du 
beadl grinpent d la suite de la d&aluation et il n'v aIpas eu de 
changement marquW dans la disponibdilt des revenus non 
agricoles. Grice t)la bonne catpagne, la vulnrabd (itd's 
1 250 000 persotnes d(fimies comme iant fortemnt et 
mod&'rnent vuhrablhs dans I'valuation de la vuhO-rabilu; 
pour 1993 s'est trouv&, reduite. 

'our 1994, seules les pmolations urbalmes pauvres sont 
tnodrctnentvultrables (environ 175 000 personnes). Le reste 
de la popdation du pays nest que I(g~remient vulerable. 

METHODOLOGIE 

Les quatre grands groupes socio-6conoiniques du Burkina 
se distinguent par les sources du revenu des m1tnages. Ces 
groupes sont los suivants :agro-pasteurs, petits agriculteurs, 
grands exploitants et salaries et artisans. Les niveaux de 
vuln(rabilite de ces differents groupes socio-econorniques sont 
d~Lennins par liquantite et le caractere variable des sources 
de revenu des menages. 

L'valuaion de la vulnerabilitI 1994 etablic par FEWS est 
axlc sur les petits agriculteurs et les agro-pasteurs 6tant donn6 
qu'iis constituent 64 % de la population et que leurs revenus 
annuels sont moins 6levs et fluctuent davantage que ceux des 
gros agriculteurs et des salaries et artisans. L'analyse a e16 
effectuie au niveau des d~partements (le Burkina en 
compte 300, d'une population moyenne de 30 000 habitants 
clacun). 

Les auteurs de I'.valuaion ont avanc6 plusicurs hyp..itheses 

moyenne de I'ensemble des 300 departements. La comparaison 
a 	ete 6tablie seon note z (indice W'anomalielIa normalis., le 
mnne que celui qui est utilis6 pour signaler les taux de malnu
trition). Les indicateurs ont te rassembles dans leurs categories 
respeclives par l'utilisation d'une ponderation 0gale par 
indicateur. Les trois categories ont elles-m~incs ce pondr&cs 
de mani re 6gale dans l'agrecgation finale. 

ANALYSE DES GROUPES
 
SOCIO-ECONOMIQUES
 

Petits agriculteurs 

Les menages de petits agriculheurs se ddfinissent comme 
cux qui disposent de moins de 7 hectares de terres cultiv~es. 
Ilsrepr~sentent 49 '/v de la population toiale du Burkina et sont 
essenticllement tributaires de leur propre production crtalire, 
qui constitue le gros de leurs revenus annuels. Les revenus du 
bMtail, des cultures de rapport e les revenus de sources 
externcures ne reprsenemnt qu'une laible portion du revenu to
taldes menages. Ce groupe cst done largement tributaire des 
facteurs qui influent sur la qualite de la campagnc (repartition 
des precipitations, ennemis des cultures, etc. ). 

Les petits exploitants du nord du Burkina (Yatenga, Soum, 
Oudalan ci Sannatenga) souffrent de la bri.vet6 de la saison 
de croissance, qui est tr s variable d'une annc z1l'autre. Les 
r~sidents sont Oloigncs des march~s et vivent loin des possibititcs 
de se procurer d'autres revenus. La qualiIt des trois dernires 
saisons de croissance a 6t6 superieure li moyenne dansIa la 
plus grande partiede cette zone, tandis que les revenus de source 
non agricole n'ont gu~re chang& Les agriculteurs continuent 
d'accumuler des aciifs et d'appliquer des strategies de produc
tion pr~frenlielle. Ils restent lgerement vulnrables. 

au sujet des conditions propres a accroitre livuln~rabilit6 a lhi En 1992, plus de 800 000 petits agriculeurs des provinces 
famine pour les petits agriculteurs et les agro-pasteurs : 

* 	 Une courte saison de croissance, de fortes variations 
d'une annc Il'autre et un mauvais acc~s aux marches; 

* 	 Des difficult(s d'acc~s I des sources de revenus non 
agricoles; 

* 	 Des campagnes agricoles infirieures Ala moyenne au 
cours des trois demires ann~es. 

Selon cette 6valuation, 12 indicateurs ont &6 regroup~s en 
trois categories de qualit6 pour la base des ressources agricoles, 
six indicateurs d'acc~s aux revenus non agricoles et trois 
indicateurs de qualil pour les campagnes r~centes. Pour chacun 
des 12 indicateurs, chaque d.partement a tW compar I la 

de Tapoa, Boulgou, Nahouri, Sannatenga, Sangui6, Sissili, 
Gnagna e Boulkiemnd6 6taient mnodir~mnent .'fortement 
vuln~rables du fait d'une campagne mndiocre. La bonne saison 
de croissance 1993/94 et donc les bonnes r~coltes ont ramnen 
leur niveau de vuln~rabili6 .A1A&grement vulndrable. 

Agro-pasteurs 

Les agro-pasteurs reprdsentent environ 15 % de Ia popula
tion du Burkina. Bien qu'ils d~pendent des prcipitations, ils 
disposent de sources de revenus des mnnages diversifi~es car 
ils ont la possibiliI6 d'dlever du b~tail en plus de liculture. Ils 
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s'adaptent plus facilement aux poches de s~cheresse car ils 
peuvent doplacer leur Mtail vers des zones ob les piturages 
sont meilleurs. Toutefois, cette souplesse a son prix. Du fait 

que le Mtail sert davantage de produit vendable que de produit 
de consommation, les agro-pasteurs sont plus sensibles aux 
conditions du inarch6 rant des c~riales que du bM-tail. Etant 
donn- que les ineinhres plus jeunes du mntnage s'occupent du 
bMtail, les taux de fr~quentation scolaire el d'alphabkisation 
des agro-pasteurs sont gen-ralement infrieurs i la moyenne 
nationale (au Burkina, il y a un rapport 6troit entre les taux 
d'alphabotisation e les zones ou les famines se sont produites). 

Plus de 250 000 agro-pasteurs otaient fortement ou 

mod&r&inent vuln~rables en 1993 a cause de la qualit6 modiocre 
des pfturages dans les grandes zones d'-levage et 'Acause de 
ternes de l'echange b-tail-c-roiales d-favorables. En 1994, Ia 
qualit6 des ptrurages et les termes de l'change ont eto plus 
favorables aux proprio-aires de bMtail. La devaluation du franc 
CFA a auginent6 consid&ableinent les prix du btail sur les 
marcho-s ou les nigociants internationaux achttent les anitnaux, 
hausse qui se ri-percule sur les autres mnarchl.s du Iail. 

(;rands exploitants 

Les grands exploitants-nonages disposant de plus de 

7 hectares de terres-repr-sentent 11% de la population totale 
du pays. Leurs terres se composent de sol productifd'une bonne 
capacit6 de r~tention d'eau. Ils pratiquent la culture de rapport 
de colon, de doliques e de cm-r~ales. Grlce a leurs strate-gies de 
culture diversitie e au niveau elev- de leur production agricole 
annuelle, ces mtnages ont g~n~raleiment moths de difflicultos ia 
faire face aux sdcheresses e aux pertes de rfcolte perodiques. 
Leur vulnrabilit actuelle t la famine est I6g0rc. 

FEWS Evaluation dc w'ulrabiliu" 

Salaries et artisans 

Ce groupe se compose de salaries d'enireprises publiques 
et prives et du secteur des services, du secteur non structurd et 
des artisans. La plupart vivent g~nralement dans des villes de 
plus de 5 000 habitants; ils sont en meilleure santo, sont inieux 

duqus el on un meilleur acc~s aux possibililes oConomiques 
que la plupart des habitants des zones rurales. 

La devaluation du franc CFA op,r&e au dhul de 1994 a 
amene cc groupe 1 consacrer tin pourcentage lo-grement 
suporieur de ses revenus l I'achat de vivres el aux soins 
m-dicaux, mais sa vuln.rabilike ii la famine resle 1g&re. 

Les pauvres des zones urbaines constituent un sous-groupe 
de ce groupe. Schon les estimations de FEWS/Burkina, ils 
reprsenlent environ 10 % de la population urbaine. C'est ce 
groupe qui souffre le plus des hausses de prix des biens importes 
tels que les medicamnenls, qui sont consecutives itla dvaluation 
du franc CFA. Quelque 175 000 personnes faisant panic de ce 
groupe restent mod-r.inent vulnrables. 

CONCLUSION 

i n'y a actuellement pas de problnies de socuritd 
alimentaire au Burkina qui conduisent il une famine en 1994. 
Les trois demi0res saisons de croissance ont 0.t meilleures que 
lia moyenne I'long terne, les prix des c~r~ales restent faibles et 
les termes de I'change animaux-millet sont favorables aux 
vendeurs de tail. 
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APPENDICE METHODOLOGIQUE 

Les objectifs de l'dvaluation de la vulndrabilitid sont les 
suivants : 

" Ddfinir la taille et d.terminer l'emplacement des grands 
groupes socio-6conomiques et 

" Caractriser leur niveau de vulnbrabiIi. selon ltmatrice 
de vuln~rabilitd du FEWS. 

Cette opdration constitue libase du contr6le des groupes 
socio-6conomiques au cours de l'ann~e .Avenir et, en cas 
d'urgence alimentaire, constitue un module propre ;iaider les 
d(cideurs ft cibler les secours d'urgence et autres modes d'aide 
au ddveloppement. Celte 6valuation utilise des donnes 
provenant des ministeres du Burkina, d'ONG, d',rganisations 
intemationales et de FEWS. 

DEFINITION DES GROUPES SOCIO-ECONOMIQUES 

Les principaux groupes socio-&onomniques du Burkina sont 
les salari s-anrisans, les agro-pasteurs, les grands cxploilants et 
les petits agriculteurs. Le nomnbre de membres de chacun de 
ces groupes par d~parlement (le Burkina en compte 300, qui 
ont une population moyenne de 30 000 habitants) a 6 
d(termind de limiani~re suivante : 

" 	 Le nombre de salaries et artisans est fonction du 
pourcentage de lipopulation qui vii il l'int~rieur ou i 
proximit6 de localius de plus de 10 000 habilants, soil 
18 % de la population totale du pays; 

" 	 Le nombre d'agro-pasteurs est fonction du nombre to-
tal de totes de bMiail tropical par habitant dans le 
d(partement donn& Lesagro-pasteurs reprsement 15 % 
de la population totale; 

* Les agriculteurs constituent le reste de lipopulation. 
On les a r~partis entre petits agriculteurs el grands exploitants 
en fonction du pourcentage de m~nages disposant de noins de 
7 hectares ou disposant de plus de 7 hectares (Ministre de 

qui d~finit les principales sources de revenus du m&nage e lia 
variabilitd temporelle de ces sources. Afin d'6valuer les 6carls 
relatifs de la vulnrirahilit6 ii lhifamine entre chacun des 
300 d~parlements du pays, on utilise trois groupes 
d'indicateurs : I) qualit de labase de ressources agricoles, 
2) accts ii d'importantes ressoirces &onoiniques et 3) chocs 
0conoiniques. En regroupant ainsi les indicateurs, on saisit 
I'aspect temporel dc la vuln&abilit0 Ia famine el du 
d(veloppement de celle-ci. Les trois groupes lemporels et les 
indicateurs correspondants sont rsuins ci-apres. 

QUALITE DE LA BASE DE RESSOURCES 
A(;RICOLES 
(.1 	 6volution tr~s lente -- plus de 10 ans) 

Au Burkina, les famines se sont rarement produites dans 
des zones oftlhibase ieressources agricoles tait de honne 
qualii6 et oi les populations disposaient d'aulres possibiliis 
&conoiniques. Les donnes NDVI fournissent Line source 
synoptique de liquanlli. annuelCle de vgetlalion. Lit qualitil. 
de vtgitaiion est un hon indicateur des pr~cipiialions e de la 
qualitl de I'agriculture. Les donn~es demographiques indiquenit 
les endroits ob lipopulation dispose de possibilites sur le plan 
cconomique. Calcuhks Lie liinhe inanire que pour 
l'evaluation relative au Mali, les indicaleurs utiliss ici taient 
ics suivanis : 

• Longueur moyerne de lisaison de vegtation (1982
199.;) 

• Coefficient de variation des donnes cumulatives 
annuelles NDVI pour Jui llet-aofit 

* 	 Accts physique aux villes-mnarchs (infrastructure). 

ACCi,:S AUX RIESSOURCES ECONOMIQUE.S 
(A6volution lente - 3 i 10 arts) 

Les grandes sources de revenus des imcnages des groupes 
les plus vulnerables du Burkina sont liproduction animale, les 
envois de fonds de mem'bres de lifamille travaillant en C61e 

I'agriculture. RWsultais de l'enqutce permatente agricoh,: d'Ivoire, liproduction ccr&alicre, d'autres cultures, Ia culture 
canpagne 1990/91-1991192). Les petits agriculteurs 
reprdsentent 49 % el les grands exploitants, 18 % de la popula-
lion totale du Burkina. 

VUINERABILITE I)ES GROUPES SOCIO-
ECONOMIQUES 

Les inmcbres de chacun des quatre groupes socio-
.conomiques sont tous vuln6rables ' lIa famine. Toutefois, les 
grands exploitants et les salaries et artisans soni ginralement 
ldgdrement vulnirables car ilsont des sources de revenus stables 
et ont davantage de possibilits d'exploiter, avec davantage de 
souplesse, leur environneinent 6conomique et physique. Les 
petits agriculeurs et les agro-pasteurs, qui constituent 64 % de 
la population, sont g~nralemenl pauvres ci Iortement tributaires 
de la qualit( de licampagne. C'est pour ces raisons que 
I'dvaluation de livulnirabilitd du Burkina effcctufe par FEWS 
est ax~e sur les petits agriculteurs et les agro-pasteurs. 

Le modtIe de vulndrabilitd de FEWS repose sur un mod0le 
derevenu des minages (Reardonet divers collaborateurs, 1988) 

maraichtre el I'extractiol de I'or. 
Ttes (it, M"tail trolmal itr habitati-La production ie 

biail repr.sente it peu pros linoili de licontribution de lit 
production agricole pluviale itI'ieconomie do pays (Banque 
mondiale, 1989). FEWS/Burkina itdterminin I'imporlance de 
cette source ierevenus comme une fonction du nombre total 
de totes de bhtail tropical par habitant dans chaqlue d&eparierment 
(MAE/DSAP, 1990 et Klaver, 1993). 

Envoi de fonds-Deux it trois millions de Burkinab, 
travaillenl en C6te d'Ivoire. Ils envoient de l'argent ii lcurs 
l.unilles au pays. La valeur de ces envois a ttc evaluee itquelque 
45 mnilliards de francs CFA (Jetne Afrique Econonic. 1992). 
L'imporiance des envois itctc delerininc en function do 
pourcentage de lipopulation se trouvanl hors dU pays en 1985. 
Ces chiffres ne sont disponibles qu 'ati niveau provincial, si tien 
que tous les dpartemens d'one province oi t,afflec's it 
pourcentage provincial. 

I'roluction c& ali&re par habtani-IlI s'agit d'une 
importante source de vivres ctde revenus pour les groupes los 
plus pauvres du pays. Entre 1984 ct 1992, la proLuction 
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c~reali~re annuelle moyenne prsencte des regions de produc-
tion ,cxc~dentaire,, el,,deficitaire,>. Dans claque province, les 
departements du sud ont gOn~ralenient une saisonde vegdtation 
plus longue et donc davantage de potentiel de production 
c~realire, par rapport aux dipartements du nord. Les chiffres 
du MARA/DSAP reprdsentant le total de l'ensemble des 
cireales clcorrespondant itchaqoc province ont 16 dcomposes 
au niveau departernental en tant clue fonciion de lIalongucur de 
la saison de vgltation dterinin, par les donees NDVI. 

Cuiture .:araich/e--Lesdonn~es relatives ,I la rpartition 
des jardins proviennent du MARA/DSAP. Les produits sont les 
suivants :poinmes de terre, oignons, poivrons, choux, etc. La part 
de la culture inaraichre darn,, le revenu global est fonction du 
noinbre de intrcs carrts de jardins irrigues par habilant. 

Atres cultures-Pourcalculer la valeur des autres cultures, 
on a inultiplic la production de 1992 en tonnes par livaleur au 
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* 	 Note z des donn(es NDVI curnul6es pour juillet
aoOt 1992 

• Note z des donnes NDVI cuinul ces pour juillet
aoat 1991 

LE MODEE. I)E VULNERAIILITE 

Rcapitulation des chiffres 

On itnormalisc chaque indicateur pour tous les 
300 dipartenents en diterininant I'6cart par rapport Asa 
moycntae nationale eien divisant cette diffrence par la 
deviation type corre'ztx'ndant il cet indicateur (linote z, ou 
noinbre d'ecarts stand: rd de chaque departement par rapport it 
lianoyenne nationale pour l'indicateur). Une note z nOgative 
pour un d~parteMent signifie iLC celui-ci se situe en dessous 

producteur de chaque culture et 1abli la valeur tolale de li de la moyenne nationale pour l'indicateur en question. 
production de toutes lIs cultures pour chaque province. Les 
valeurs i lh production des autres cultures sont les suivantes 
(en francs CFA la tonne) :colon, 30 000; cacahudtes, 100 000; 
arachides bambara, 200 000; doliques, 120 000; ignaincs, 
116 000; patates douces, 148 000. L'indicateur est en 
francs CFA par habitant. 

Extraction tie lor-Les donnees relatives ilI'extraction 
de I'or proviennent du Comnptoir burkinabedes m&tauXlr( ieux 
(CBMP). Les donn es sont disponibles par dipartement. Du 
fail de l'imprecision des donn~es relatives ii ce secteur 
extr~incinent peu structure, les donnies provenant des 
drapartements ont 0(a reporaes au niveau provincial. 
L'indicateur est le nombre de grarnines d'or par habitant achet6 
en 1991 par le CBMP. 

CHOCS ECONOMIQUES 
( wolution rapide- 1fi3 ans) 

Dans le Sahel, les grands chocs 6conomiques sont le plus 
souvent provoques par lIscicheresse, les ravageurs, les pertur-
bations dans les envois de fonds et les troubles civils. Au 
Burkina, I'histoire nous apprend qu'il y a un risque 6leve de 
secheresse et d'infestation de parasites, mais une faible 
probabilitd de troubles civils ct de perturbation des envois de 
fonds. Les groupes socio-econoiniques les plus vuln,2rables sont 
iributaires de l'agriculture pluviale et du inarche des cerdales 
aprts la rdcolte. (La devaluation du franc CFA a peut-etre 
cetaines incidences sur les envois de fonds en provenance de 
la C6te d'lvoire et les migrations vers ce pays, mats ces inci-
dences ne sont pas encore entikremnent connues. ) Les donnees 
curnulatives NDVI pour les six ddcadcs de juillet et aomt sont 
un bon indicateur de liqualitk de licampagne. I1y a une bonne 
corrdlation entre cet indicateur et les rendeinents de millet 
(Groten, 1993) ct lhtproduction de biomnasse (Rasmussen, 1992). 
Les famnines sont des catastrophes qui se dtclarent lenteinent 
et en exauninarit les quelques aindes ecoul6es, on peut definir 
les sources de difficult cr(cs par I'efft cumnul6 de plusieurs 
pertes de culture consi~cutives. En plus de la qualit de la 
campagne actuelle, cette evaluation utilise les ecarts des trois 
demires annees par rapport Ala moyenne, soit : 

Note z des donnees NDVI cumnules pour juillet
aofit 1993 

L'ampleur de linote z indiquIc 1'ecart par rapport Ialt noyenne 
ou I'ainpleur de l'anomalic du departement pour cet indicateur. 
Oi a 6dabli la rnoyenne des notes z pour les indicateurs de 
chaque categorie temporelle (long tenne, inoyen tenhe, court 
terine) pour dderininer un indice de vuln&abilit6 pour cette 
catlgorie. A l'interieur de chaque categorie lemnporelle, tous 
les indicaleurs onl recu lirlmne ponddration. Ces indices 
cate~goriels ont ensuite telt rarnenes i une mnoyenne pour 
detnniner l'indice global de vulnerabilit. 

RESUITATS 

Du point de vue de la base de ressources agricoles, les 
dpartements sahlliens du nord se sont comnportes de mnanitre 
mediocre, contrairemnent aux dOpartements du sud et aux 
deparnements urbains. Cela correspond it l'historique des fain
ines du Burkina ainsi qu'aux politiques vivri&res et 
nutritionnelles actuelles du Gouvernement. Du fait de la varitt 
des indicateurs choisis pour I'accs aux ressources &conomliques, 
iln'y a pas de scheina geographique particulier pour la 
repartition des sourcc:; de revenus des mthnages. Chaque 
d(partement reyoit des rcveniu: et lIproduction clrealire tend 
it contrebalancer liproduction animale. Dans Ie cas de la 
categorie atcourt termc, les cainpagnes ont e16 d'une qualitd 
suprieure AlIainoyenne dans lipartie septentrionale du pays 
pendant chacune des trois annees 6couhkes. En 1991, la 
campagne a 6t6 mediocre dans le sud. En 1992, ily avait des 
poches dcequaliIt indiocre dans le sud-ouest. En 1993, la 
campagne a 616 partout d'unc qualit, suprieure i la inoyenne. 
Ccsestiinationsde liaqualit6 des czunpagnes presentent desrasultats 
analogues aux rc sultats de liproduction ctreaklitre provenant du 
MARA/DSAP, qui indiquent que lcBurkina a colnu un exccdent 
cr irdicr au cours des trois demires ann~es. 

Li inoyenne des trois groupes temporels d'indicateurs est 
prCsentbe dans licarte No 4. On observera qu'aucun 
dtpartement n'a obtenu des rtsultats infrieurs i la moyenne ii 
long terine en 1994, grite ft la bonne qualite des saisons de 
v~getation de 1991 ia1993 et au fait qu'il n'y a pas eu de modi
fication importante des sources de revenus des mnenages. 
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CONCLUSIONS 

Les petits agriculteurs ne sont que l6grement vulndrables 
en 1994 grace A la qualitd supdrieure A la moyenne des 
campagnes agricoles des trois dernires annees. Les bonnes 
saisons, surtout dans les regions sahlliennes du nord, ont fourni 
des revenus permettant d'aider les populations Acontinuer de 
se relever des graves pertes de r(coltes de 1990. 

Les effets de la qualit6 des routes constituent un indicateur 
qui n'a pas pu etre 6tudid conjointement avec l'acc~s aux 
marchds. En outre, il reste beaucoup Afaire pour mieux d6finir 

et chiffrer les sources de revenus qui dchappent aux groupes 
d'indicateurs actuels. Le prochain recensement agricole fournira 
beaucoup plus de donnres sur ces sources, et ces donndes seront 
plus prcises. 

Enfin, la ponderation des indicateurs devrait faire l'objet d'un 
examen plus approlondi, qui pourrait se faire par l'analyse par 
rtgression multiple ou par d'autres moyens. L'ohjectif serait de 
limiter le nombre d'indicateurs n~cessaire A~ la definition des 
groupes et des niveaux de vulncrabilitd. Des indicaleurs trop 
nombreux tous pond(rds de la mtnme manitre tendent Adonner 
une image floue de la vuln~rabilit6 au lieu de la clarifier. 



Carte 5. Niger : Rcapitulation de I'Evaluation de vulnrabilitE 

N I G E R 4 6 8 10 12 14 16 

RESUME DE L'EVALUATION 
DE VULNERABILITE 

I I 

0--0 -100 

I 

kilometrsIBYE 
2 0200 300 

I 

40400 ,"" '. 

i]I 

0...".. B E_ 

I 

Populations 
vulnrables 

Populations 
vulndrables 

fortement 

moddr~ment 

22 2:'2 
ALGERIE /.. 

.22. . ). 

.... .. .... 

. .. v . 

I I 

. . . . .. "). 
. .1 

LJ 

Populations lgarement 
vulnrables 

Rdgion non dvalude 20 

. 
. 

AGADEZ 

,. 

/ 
20 

....... 

( , 

0 

Frontires internationales_" 

Limites de departement 

Limites d'arrondissement 

Capitale 

Chef-lieu de d6partement 

Villes et villages 

Lac intermittent 

Source : FEWS/Niger 
FEWS, juin 1994 

0 2 

18 

16 
( 

j-

I 

I"/ 
I 
I 

TAHOUA 

, 

/ 

' / 

V/ ' 

/ 

.

/ 

" 

" 

, .0 

DIF: 

. 

0, 

I 

, 

18 

16 

~ 
I ,Ia , a-

TIL 
I¢,, 

AIRY 
I~a . 

. *,r/<o' X / 
. • TCHAD 

14 

Z/.-

Niney., 

N 

I". 

T/ -

V~,.).'-,.7 I 

-
,O'f .2' 

' 

,. 

. 

.-. 

= 
: 

, 

% 

-

7n 
'01 

e 
.. 

*,-

/: 

R r . 

,c$:fo-] 

,O-, 

-
14Sa, 

12 BURKINA 
-".. 

" 

OSS%..-

' 

€• I EI( 
NIGERIA 

jisd 
.. 

fOS 

/ 
" '-' 

-

N'Dlome no 

12 

" 
0 

I 
2 

I *6 

4 6 
I 

8 
0 
t0 

12 
12 

1 
14 

16 
16 



*NIGER 
La vuln6rabilit6 persiste dans certaines r6gions 

malgr6 une production de c6r6ales 
proche de la moyenne 

D'apris un rapport pubtli pai USAID/Nlger It 20 mi 1994 

RESUME 

Malgrg une rcolte national tedcralesmovenne dans la 
campagne 1993194 (millet et sorgho en cultures pluviales), il 
subsiste des zones restreintes d'inscurit-t alimentaire.On trouve 
des populations trs vuln~rables dans itarrondissenent 
d'Otiuallan (dqpartement de Tillabty) ainsi que dans prewtue 
tout le dpartement d'Agads (arrondissements de Thirozt-rine 
t Arlit, el ville d'Agads). On trouve tgalement des polmla-

tions classees modtment vulnrtiables dans le nord du 
dl~piartement de Tillaber' (arrondissements tie Ti!ra et de 
Filingut ), au centre de cMlui de Tahoua (arrondissemtentsde 
Tahoua, Bouza, llela ei Keita), les arrondissementsde Dakoro 
(dtjpartement de Matvadi) et de Tanout (de Zinder), et presque 
tout le d7arte,,ent t.'e Diffa (voir carte 5 et tableau4). 

Dans ces zones, la vi;!;rabilitW est diue o la combinaison 
d'une mauvaise recolte tie ccrMales et de doliques (niebe), la 
dt;gradationdes termes de l'tchange entrebMtail et millet (par 
rapportatix anmees prcedentes), l'insuffisanteproduction des 
terrains de parcours, 'inscurite et les effets ciitnuhs tie 
plusieursmauvaises camptagnc.-. La devaluation duftianc de la 
Comnunautefinanci~re africaine (FCI'A) et les changenents 
qui en rc.sultent dans les politiques d'imnortation et 
d' exportation continueront 6i r uthire le polivoir d'achat de la 
population,bien que, t la mi-,nai, leswixsemblent itrestables. 

METHODOLOGIE 

L'6tude de vuln(rabilitd recense des groupes socio
6conomiques vulndrables A la famine au debut de la 
campagne 1994. La aidthode utilis(e par FEW./Ni ;r repose 
sur un module de revenus des minnages qui estime le diverses 
sources dc revenus des differents groupes socio .cnomiques. 
Ceque l'on sait de la structure des revenus au Niger nous pernet 
de tirer des conclusions sur les variations relatives de lIa 
vulndrabilitd i l'ins(3curit alimenlaire en inesurant les varia-
tions des differentes sources de revenus sur lc long terme (plus 
de cinq ans) ct le court tcrine (l'an dernier). 

II existe au Niger trois grands groupes socio-6conomiques, 
reprs par le recensement de 1988-agriculteurs et agro-
pasteurs, pasteurs ct citadins. Le premier groupe rcprsente 80 %, 
de la population, les pasteurs nomades 2 % sculement et la popu-
lation urbaine Ic reste, 18 %. Cctte etude porte surtout sur les 
groupes de cultivateurs ct d'agro-pasteurs s(dentaires, c de 
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pasteurs nomades. (Note : dans le prdsent rapport, les 
agriculteurs comprennent les agricultcurs de subsistance, 
s~dentaires, ainsi quc les agro-pasteurs r(ccmment si~dcntariss.) 
Le modtle utilis6 distingue les sources de rcvcnus lis illi pro
duction agricole (millet, sorgho, doliqucs), li production 
animale ct los tcrmcs de l'Mciange entre Ics deux. Les cinq 
composantes du rcvenu sont : le rcvcnu de la production 
c~r~alitrc, lc rcvcnu de li production animalc, Ic rcvcnu des 
cultures cornmerciales, lc revcnu des cultures hors saisom, ct le 
rcvcnu des migrations saisonnircs. D'autrcs revenus (produc
tion agricolc hors saison, revcnu des migrations, envois de fonds, 
etc. ) ainsi quc ceux du groupe urbain, sont 6valudcs de faqon 
plus qualitatives en raison du caracttre incomplet ou inad(quat 
des donn~cs chiffrits. 

Deux systcmcs de classement sont utilis~s pour 6tablir les 
niveaux de vulnrabilit6 : un indice de vulntrabilite chroniquc 
ct un indice de vuln(rabilit3 actuelle. Le premier est hainoycnne 
des com.,osantes pondrcs du rcvenu au cours des cinq anncs 
pass(es. Ces nloycnncs sur cinq ans reprtsentent lc niveau de 
base et sont calculks sculcment pour les composantes du revenu 
ob il existe des donntes historiques adquatCs. L'indice de 
vulnL~abilit3 acluelle reprscnte li variation en pourcentage 
de li moyenne des valeurs de I'anne en cours des Wines 
composantcs pondr&es du revcnu. Cctte difference par rap
port L la moyenne rcpresente donc I'effet du "choc econoinique 
relatif" sur lc systlimc des revenus des mncnages. 

ANALYSE DES GROUPES
 
SOCIO-ECONOMIQUES
 

Les groupes sont pr(scntt~s par rt gion car la population du 
Niger, dams sa maoritt, est composec de cultivateurs, ct Ics 
differences dans leurs strategics de survie sont aulanil fonction 
de l'emplacement gtographiquc quC du staiut socio-ectonomique 
(zones de pluies, proxiinit0 du Nige~ria, ins(curit dans le nord, 
etc.). Commc h mMithodc retenu, conmbine plusicurs sources 
de revenus, les cultivateurs ct les pasteurs nomadcs sont trail2s 
de la ineine faqon, avec des coefficients de pondration 
differents appliques Aleur part dans Ic rcvenu. Les populations 
urbaines ne font pas l'objet d'unC dIude quantilative pour Ic 
present rapport mais leur situation est examinc a propos des 
sous-groupcs gographiques correspondants. 

De fa~ion genrale, comme on l'indiquait dans l'l'valuation 
des recoItes 1994 de 7'EWS, la production c(r(alitre ,ic la 
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campagne 1993/94 (millet et sorgho en culture pluviale) 6tait A 
peu pros moycnne malgr6 des pluies insuffism.ntes dans plusieurs 
r6gions. Lcs dfficits les plus importants concernent les 
d(partementsdeTillabtry,Tahouaet Diffa. Scul lc dparternent 
de Dosso a obtenu une rocolte de millet ct de sorgho supricure 
Ala moyenne 1986-1992. La production supo'ricure , la moyenne 
de ]a principale culture commerciale, le dolique (ibO) dims 
beaucoup de rogions du pays notamment les depanements de 
Dosso, Maradi et Zinder a permis en partie de compen:er, au 
moins en termes de revenus disponibles, lc dc'ficit de lht pro-
duction ctrdali.re. Bien que les termes de l'o'change moyen, 
par d6partenent. entre le betail (chievres et taureaux) ct lc mil-
let ont 616 inf~rieurs A lia moyenne nationale de longue duroc 
(dans la perspective des vendeurs de bMcail), la tendance, depuis 
octobre, fait apparaitre une amelioration des termnes de I'ccliange 
(du poin: de vue des vendeurs de betail) dans presque tout Ic 
pays saufAgados et Diffa (o) ces tennes ont haisso') ct Tillabcry 
(k. iL n'ont gure chango'). Les prix du tetail 0taient au plus 
hs et Leux du millet au plus haut dans ces trois dcpartements 
quamd on les compare a leur moyennc respective sur cinq ans 

Tableau 4. Niger : populations tris ou modkr6ulnt vuhflnrahles 

Culhivateurs Pasteurs 
vulno'rables vulnorables 

D.partements/ 
Arrondissements 
Autres Moddrdmnent Fortemnent Moderoment Fortemnent 

Tillabdry 
Ouallamn 97 000 3 000 
Filingud 36 000 2 000 
Tdra 90 (0 8 000 

Tahoua 
Tahoua 82 000 2 000 
Bouza 92 000 1 000 
l1161a 28 000 1 000 
Kefta 32 000 500 

Diffa 
Main6 Soroa 26 000 3 000 
N'Guigmi 4 000 10 000 

Maradi 
Dakoro 26 000 

Zinder 
Tanout 20 000 

Agades 
Tchirozdrine 13 000 8 000 
Arlit 20 000 13 000 

Agadts Ville 30000 

Total 436 000 1600(XX) 30 500 21 000 

Source :FEWS/Niger. 

FI'IVS Evahtion de vulnrabdc 

(1989-1993) en mars 1994. Le tableau 4 rdsume li situation 
dans les zones classoes modfrtment et trs vulnzrables. 

lepartement de Tillabery 

Les populations agro-pastorales i Ouallam sont classees 
trcs vulnorables en raison de lia mauvaise r&olte de la campagne 
1993/94, de la valeur inf.rieure il lIa moyenne des termes de 
l'change entre bMtail ct doliques, d'une part, et millet, d'autre 
part (dans la perspective des vendeurs de bMtail et de doliques), 
et lia persistance de troubles civils qui ont perturo6 les 
d.placements des nomades et des transport:; de inarchandises 
et des services au nord. En outre, I'arrondissement a commencC, 
li campagne 1993/94 dans un tat dejii assez pro'caire'. La pro
duction par habitant de crcales c1 de doliques 6tait infcrieure 
Athl moyenne de 40 ct 80 % rcspectivement ct lc revenu 
d'origine animale tait infcrieurde 26 17o la moyenne. L'indice 
de vulnrabilitc actuelle, qui repr6sentc I'ensemble du revenu 
de Ia production c~roali~re, animale et de la culture des doliques 
pendant l'ann&e actuelle, 6tait de 45 % inftcricur iAla moyenne. 

On comptait dans cot arrondissement 
97 000 cultivateurs tres vulnorables. 

Les cultivaleurs des arrondissements 

de Filinguc c de Tra 6tAient classds 
modcrment vulnerablcs. .es difficult(s 
qu'ils rencontrent sont les in'res qu'A 
Ouallam mais moins graves et li popula
tion a entamn li campagne 1993/94 en 
o'tant moins vulnorahle Ali famine. Dans 
l'arrondissement de Filingu6, la 
campagne co'roaliOre a 6t6 suporieure 
(20 %) A lIa mnoycnne en 1993/94, mais la 
production de doliques est rest'c en deA 
de lIt moyenne de 45 %, ct le revenu 

de 23 %. Dans l'arrondissement de Tra, 
la production c~roalirc a 6t6 inf~rieure A 
la moyenne, li production de doliques a 

tC infricure de 58 % A la moyenne, ct 
lc revenu d'originc animale de 23 %Alhi 
moyenne. En outre, dans tout le 
dopartement, les termes de I'change 
entre choevrs c millet ont continu6 il se 
degrader ces derniers mois. La vente 
d'une chovre permnet d'acheter 70 kg de 
millet A Filingu6 et 100 kg de millet A 
Tra, contre 170 AMaradi ou Zinder. De 
cc fait, 126 000 cultivatcurs sont class6s 
modero'ment vuln.rables dans les deux 
premiers de ces arrondissements. 

Les bergers nomades se trouvent 
surtout dans le nord du d(partement de 
Tillabery et representent environ 5 % de 
la population totale. Lcurs conditions 
d'existence ont W'toperturbdes par des 
pluies gen'ralement mauvaises, un 

1. Le Systhme d'alerte precoce du Niger classe 
Ouallam comne a ZOne plus vuln&ahle du pays au 
dbut de la caml'agne 1993/94. 
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mauvais dtat des pAturages, un mauvais tenne de l'dchange entre 
bstail et millet, et l'insdcurit. La plupart de ces bergers sont 
rests dans le sud et ie centre de ces arrondissements, au lieu 
de se diriger vers le nord. Dc ce fait, 13 000 nomades environ 
du nord de l'arrondissement d'Ouallam et de coux de TCUra et 
dc Filingud sont classs comme modreinent vuln~rables. 

leparternent de Tahoua 

Los indicateurs du revenu, pendant la camipagne 1993/94, 
pour la partie centrale du d6partement de Tahoua son[ proches 
de ceux de Tillabery : revenu r(duit de la rc'colte de cr~ales et 
de doliques, tennes de l'change betail-inillet inf~rieurs A la 
moyenne, et persistance de I'insdcurit6, surtout dans les zones 
nord. Pour ces raisons,, les cultivateurs et les bergers nomades 
dans le centre du diparteinent de Tahoua (arrondissements de 
Tahoua, Bouza, 1llla et Keha) sont classes niodrment 
vulnrables. Les Ivrgers nomades reprdseiaent 2 % seulement 
de la population de ces regions. 

Le revenu de la production de cortales et de doliques a de 
inflrieur Ala moyenne de 30 A50 % dans les arrondissements 
de Tahoua e, de Bouza. Les termes de l'cchange betail-millet 
dans ces zones 6taient infl'rieurs de 15 % environ iAla moyenne. 
Depuis aoft, cependant, la situation s'est considtrablement 
amt1ior,2e. II est prtvu que ce redressement des termes de 
l'6c'aange, la production de cultures hors saison, les revenus 
des migrations et autres revenus non chiffres dans le pre~sent 
rapport aideront Acompcnser la rtduction du revenu observ 
dans ces regions. Cependan, les effets conjuguts de cette 
reduction, en raison de r~coltes in~diocres et de la faiblesse 

des terines de l'change, associds a la persistance du banditisme, 
font que plus de 200 000 cultivateurs et bergers nomades sont 
moder~ment vulnrab!es dans le centre du dtpartement de 
Tahoua. Ces ri~gions sont i6galement considtr~es commc 
fortcment dificitaire" et vulnrables par le Syst~rie d'alerte 
prt~coce2. 

lepartement de Diffa 

Dans le dpartement de Diffa, les cultivateurs et les pasteurs 
sont classcs moderement vulndrables dans les anondissements 
de Main6 Soroa et de N'Guigmi. qui, tous deux, ont eu des 
recoltes de cr,.ales et de doliques nettemeni infcrieures Ala 
moyenne de cinq ans (aisse de 60 % pour les c~rales et pro
duction de doliques ne dipassant pas 15 % de la inoyennc). 
Bien que les termes de l'cchange uiflisds dans le present rap
port soient sup~rieurs A la rnoyenne dans lc departement de 
Diffa (plus de 100 kg de millet par ch~vre), depuis octobre, 
leur valeur a haiss,, aul plus has niveau de tout le pays, a environ 
70 kg de millet par chivre (voir figure 3). Ceie baisse des 
termes de I'change affecte particuliL'rement les pasteurs 
noinades qui reprsentent plus de 50 % de l'arrondissenient de 
N'Guigmi, contre 9 % de celui de Maine Soroa. Pour ces raisons, 
ce sont environ 43 000 cultivateurs et pasteurs qui sont 
consid(r~s coninc niodreinent vulntrables au di~hut de Ia 
campagne 1994. 

2.eL anondissera tie T[h-ta haraten/2. t .cs coinposan i.,; du ri VeI'n, daits I'ro dieletti T hn-aa del 
Abalak fon apparalie des tevenus supbrieurs A la iloyenne piov,-iai tie la 
1prxluctiotidec.i ilesetde(totiqueset provein tdel'elevage, iaiscelegion 
feia l'oject d'une surveillance attentive en raison des tioubles civils. 

Figure 3. Niger: les terines de 1'change entre les ch~vres et Ic millet A ffiffa entre janvier 1987 et avril 1994 
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W-partements de Maradi et de Zinder 

En gdr.-ral, dans ces deux tipartenients, laproduction de 

Les troubles continuent ilexpliquer l'interruption de 
nombreuses activits, et emptchent litformation de revenus. 
Seon le Ministlre du commerce, ties transports el du tourisine, 

cdrtales et de dolittues a 616 inoyenne ou supirieure it lit l'inscuritc atconsiderableinent reduit les apports de capilaux 
mfoyenne, et lcs termc de l'change bMtail contre c~r~ales ont dos au tourisine et aux activitcs connexes (htels, agences de 
W1cfavorables ii lipopulation de pasteurs nornades. Deux voyage, cooperatives locales, etc. ). La re'duction des activit(s 
arrondissements font exception :ceux de Dakoro et de Tanout. de inaraichage (en raison du Coot t)levt du pompage 6lectrique), 

Dans cclui Lie Dakoro, liproduction de doliques a 'ti'lcinanque de projets de donateurs qui subvcntionneraient 'es 
inoyenne, inais le revenu provenait des crcales et de l'ielcvage 
a c6tilen haisse de 5 % par rapport au reste du dtIparteinent. Des 
enqu&tc., nutritionnelles et socio-conoiniques financces par 
USAID/Niger dans Ics arrondissenients de Dakoro et de Mayahi 
indiquent que le premier est plus vulnrahle que son voisin-
avec des taux de nmalnuirition plus t1eviCs el une proportion 
p' :2m. qouL ';mbituide lhtIClhpopulation quittant ri'gion 
pour des travaux saisonnier.,. D'autres enqudtes sont en cours 
dans d'autres regions du pays et seroni utilisces avec 
I'in'ormation provenant du secceur sanitaire (taux de malnutri-
tion, par exemple) pour niettre a jour les niveaUX tie vulnrabilitte 
pendant la campagne. I1y a dans I'arrondisseme t de Dakoro 
environ 26 00 personnes in odrenent vulnrables. 

Dans I'arrondissement de TanoUtl, liproduct ion tiktolitluCs 
a tdtt supi'rieure itlIainoyenne inais ceole ticc~r~alcs a t 
de 50 %infriCure i lIa sur cinq ans, pour la deuxidimernoyenne 
anne consecutive, landis clue le reventu de l'1evagc diininuait 
de 16 17(.Cet arrondissement etait 4al ement le plus vulnerable, 
en 1993, et c'est lui qui a re'u la plus grande part de I'aide 
aliientaire d'urgence distribu&e en 1993. Bien que l'indice fi-
nal, pour Tanout, ait cle supdrieur it lIarnoyenne, 
20 000 personnes tIe plus sont considt'rees comine moddrinent 
vulnt'rables dans cet arrondissement mnediocreen raison de lht 
recolte de c&cales et des eftfts cumulcs de deux inauvaises 
•!rni.es constcutivS. 

I1partement (I'Agahds 

Dans les arrondissements de Tchirozdrmne el d'Arlit, les 
cultivateurs i'taient classe3s trs vuln~rables dans l'Evaluation 

coats et d'autres coats, et les difficultcs de transport caus&c, 
par I'ins'curi1c expliquent ligrave contraction de I'6conomitc 
itAgadds. Les pertes de revenus, le prix lev6 des cdrt ales, les 
troubles fnttile 30 000 habitants d'Agades environ, soit 50 % 
de la population estimative, sont tres vulnerables. 

Population urbaine de Niamey 

Apr~s ladetvaluation du FCFA le II Janvier 1994, les prix ont 
augmnent6 de plu, de 40 'k. ls se sont stabiliscs ice niveau dv6'. 
Li hausse des prix des articl .sde consommnalion courante comme 
les aliments et les indicaments, et ceux des transports explique la 
diminution du pouvoir d'achat de lipopulation locale. Des litiges 
sur les augmentations de salaire, uine nouvelle loisur les groves et 
t'autres problhincs confinuent iA perturber le fonctionnenent 
ttu( lidien des ninist&res -ides entrepnses i Niamey. 

I'lusieurs pro jets et plusieurs agences suivent les effets de 
lidevaluation sur lht au Niger, coinmne lesituation ,conoiniqtie 
Pro jet d'analyse Cl tiC suivi tie Ia politique conoinique du 
Ministere iuPlan, le Bureau de I'USAID au Niger et le Bureau 
econoinique de I'aibassade des Elats-Unis. A limi-inai, il 
seiblait que les prix se stabilisaient, ,',pendant, mais litpopu
lation urbaine dans son ensemble restait mnodr6nent vulndrable. 

CONCLUSIONS 

Au dtbut de lasaison des pluies de 1994, on complait au 
Niger plus de 600 000 personnes estimines au molts niod~r6ment 

de vuhtabilitW FIEWS 1993 et Ic ,ont rests au ddhut tie lhtvulndrables. Les groupcs les plus vuln~rables, au Niger, hahitent 
saison des pluics de 1994. Les cultivateurs, dans ces zones, 
sont des pasteurs s&Ientarises qui sont plus forteient 
dpendanms, pour leur subsistance, des cultures irrigu~es, de 
petite dimension, et d'autres sources de revenus tue de lipro-
duction ciri6alicre. La hauss, ties cours du millet, faiblesselit 
et libaisse des terines d I''change animaux contre millet 
(environ 70 kg de millet par chlkvre) ctles troubles Font que 
50 000 cultivateurs et pa:ieurs environ dans ces deux 
arrondisseients sont tris vulndrable:. 

les di'parleinentv d'AgadL's, de Diffa, le nord du d~paremnent 
de Tillabtry et ie centre de celui de Tahoua. Ces rdgions sont 
consid&rt~es vulnd'rables en raison de plusieurs facteurs :litfaible 
valeur de l'indice de vulndrabilit6 chronique et de l'indice de 
vulndrabilitd actuelle, lifaibIesse des recoltes de c reales et 
de cultures coinierciales, lifaiblesse des terines de I'dchange 
otail-inillet, le inauvais 6tat des terrains de parcours el les 

ddsordres civils qui perturbent les activitts normales. 

3. Niameycompte environ 600 000 personnes, soit 7,5 %de ]a population totale 

du Niger. 
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APPENDICE METHODOLOGIQUE 

La minthode d'dtude de la vuln(rabilit~il ]a famine au Niger 
repose sur l'analyse des variations, a long et Acourt tenne, du 
potentiel de formation de revenus des principaux secteurs de 
l'6conomie nigrienne, et leurs consequences pour les revenus 
et l'accs A I'alimentation des groupes vuln~rables. L'impact 
de ces changements a 6te interprWtt pour les cultivateurs/agro-
pasteurs, pour le'; pasteurs nomades et pour les citadins, dans 
chaque arrondissement du Niger, en fonction de la mesure dans 
laquelle ces groupes dependent d'un secteur donn6 pour une 
part importante de leur revenu total (d'apr s une 6tude de 1990 
de la FAO). Dans le present rapport, le module formel utilis6 
n'inclut pas les citadins. Le inodde utilise des donn~es 
secondaires pertinentes actuellement disponibles au niveau de 
l'arindissement pour cinq grands secteurs de l'dconomie 
,:.;rienne :les cultures de ciereales, les cultures commerciales, 
it,.,
cultures hors saison, l'tlevage et les migrations saisonnires 
de main-d'oeuvre. Les donn~es utilis~es incluent les statisliques 
de 	production, les prix producteurs des denr(es en question, 
les statistiques dmnographiques et les statistiques de la main-
d'oeuvre salarie. L'information sur la part dans le revenu des 
divers groupes de population a 6galement W v(rili~e auprs 
des principaux informateurs. 

Le modele calcule d'abord l'indice de vulndrabilitd 
chronique Apartir de la moyenne sur cinq axs de la valeur esti-
inative du p;'oduit par habitant dans les secteurs des cdr&ales, 
des cultures commerciales et de l' levage- seuls secteurs pour 
lesquels on dispose d'ensembles complets de donn~es des prix 
et de production. Pour tenir compte des differences suppos~es 
des pouvoirs ('achat alimentaire, les r(sultats ont 6t6 convertis 
en mquivalent millet, en utilisant les donnt~es sur les termes de 
I'dchange c~riales-cultures commerciales et cdr&ales-dlevage. 
Les valeurs moyennes de la production de chaque secteur ont 
alors 6t6+pond~r~es en fonction de leur part dans le revenu de 
chaque groupe socio-6conornique, puis additionn(es, pour 
donner un indicateur de base de l'acc~s relatif Al'alimentation, 
dans le, diffdrents groupes et arrondissements. 

L'i-lJice de vuln~rabilit actuelle reprdsente la situation 
de l'ann(e courante dans chaque secteur, en pourcentage de 
variation par rapport Ala moyenne des cinq ann~es pr~cedentes, 
avec une nouvelle pondtration en fonction de la part dans le 
revenu de chaque groupe. Outre les variations de la valeur de 
la production de c~rtales, de cultures commerciales, et de 
l'dlevage, cet indice inclut des indicateurs qui tiennent compte 
des variations de la production des cultures hors saison el des 
variations des possibilit~s d'emploi saisonnier. Ces deux 
de miires sources de revenus ont te calcul(es A I'aide 
d'estimations mais ne figurent pas dans l'indice final en raison 
du caract're incomplet des donn~es. La moyenne pondre 
rdsultante des variation-, entre secteurs, offre une estimation 
de l'ampleur glohale des chocs r~cents subis par chaque groupe 
au regard de I'accts Al'alimentation dans chaque arrondisse-
ment du Niger. 

Les indices de vuln~rabilitd chronique et actuelle ont 6td 
concilids, dans une opdration finale de classement, de faton 
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que les populations qui avaient un niveau de vulndrabilitd 
chronique plus lev. et qui subissaient des chocs Acourt terme 
plus graves 6taient bien considbr~es comme les plus vuln~rables. 
Les r~sultats de cc mod~le ont 616 6valuts en fonction d'autres 
sources d'informations, d'observations resultant de 
dtplacements sur le terrain de FEWS/Niger, e d'entretiens avec 
les principaux infonnateurs avant la formulation des conclu
sions sur l'6tat de vulntrabilit de la population du Niger. 

Les el6ments du revenu utilists dans l'tude de vulnrabilit6 
au 	Niger en 1994 sont les suivants : 

• Revenu de la culture de c~r~ales :cette composante a 
W calcule en multipliant la production c~r(alitre par 
habitant (millet et sorgho seulement en culture pluviale) 
par le prix du millet et du sorgho. 

• Revenu de la production animale :cette composante est 
itablie .l'aide du terme de 1'6change entre unit6 de 
b~tail tropical (TLU) et le millet (avec I TLU = 
I taureau, 10 chbvres, 1,2 chameau, 1cheval, 2 Anes et 
6,7 moutons). 

* 	 Le revenu des cultures commerciales :cette composante 
a 6t6 calculke en multipliant la production de doliques 
par les termes de l'dchange de cette culture par rapport 
au millet. 

* 	 Revenu des cultures hors saison :cette composante 
inclut toute la production de cultures hors saison 
(tomates, piments, oignons, etc. ) mais n'a pas 6t16 
convertie en idquivalent millet en raison d'informations 
incomplktes sur les prix. 

* Revenu des migations saisonn;eres :cette composante a 
616 calcul~e en multipliant le nombre d'hommes (de 15 A 
44 ans) qui sont partis, en migration saisonnire, par le 
,aux de salaire moyen (estim ,) 25 000 FCFA par mois). 

Notes 

Dans chaque arrondissement, le pourcentage d'hommes 
adultes en Age de travaillerqui ont cherchd un revenu additionnel 
dans une migration saisonnire provenait du rapport cit6 plus 
haul de la FAO de 1990. La part dans le revenu des diffdrents 
types de cultures d(coule de valeurs provenant du mdme rap
port. D'autres coefficients de pondbration pour le calcul des 
composantes du revenu d~coulent d'indications donn(es lors 
d'entretiens avec les principaux informateurs ou encore de 
connaissances precises sur les syst~mes productifs des zones 
concern~es. 

Les projections de population utilis(es par FEWS en 1994 
d6coulent des taux de croissance, par arrondissement, publids 
en 1992 par le Bureau du recensement du Gouverne:ent 
nigerien, appliques aux chiffres du recensement g~ntral de 1988. 
Tous les chiffres relatifs i la production agricole proviennent 
du Service de statistiques agricoles. Les donn(es sur la rnalnu
trition proviennent du Syst~me national d'information sanitaire 
qui dtablit des donn~es a partir des cliniques de tout le pays. 

Les donnzes disponibles ne permettaient pas de faire une 
6valuation complte de la vuln6rabilitl des populations de 
I'arrondissement de Bilna dans le d~partement d'Agad s. 
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Carte 6. Tchad :R6capitulation de l'6valuation de vulnfrabilit6 
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TCHAD 
Situation tres precaire avant la saison 

des pluies 1994 
Dapris un rapport pubIli par USAIDfIlchad Ic 30 juin 1994 

RESUME 

De nombreux Tchadiens se trouvent dans une situation 
d'insecuritg alimentaire grave a la suite de la secheresse et 
d'Wne production cercali&e mediocre en 1993/94. Migration, 
consoninfation de plantes sauvages et r&'uprationtie graines 
sauvages dans les ternitiires sont des nthodes de survie 
g iralistesado(tecs cetteanieplus tit et stir une plusgrande 
chelle que ce n'estg~it~ralctnent le cav aprcsla r&olte (surtout 

dians les prtfectures de Biltine, Ouattddat, le slN des regions de 
Borkou-Ennedi-Tibesti, de Batha et les prefectures duenord de 
Gutra).On a signali une grave nanutrition'parmi les enfamts 
de moins de 5 atis dans des zones. ortement vulnertables et oe' 
sevit Iins~curiie alimentaire. La devaluttion de la nonnaie,le 
non-versement des trailementsdesfonctionnaires,le banditisme 
et les groves de la fonction publique Wont fait qu'aggraver 
1inscuriWt alimetaire dans l ensemble du pays. La 
vulnrabilit t la famine s'est considrablement gbPuralis~e 
all cours tie I'annee ecoulee. 

Les populations extrintement et fortement vuilrables sont 
indiques sur la carte 6. Selon les estimations de FEWSTchad, 
451 000 Sah/liens-sur les 718 000 personnes qui refoiventtte 
aide alimentaire cette atmn-sont cxtrtmcment vvdulrabh's ti 
la famine. Les pluies de 1993 ont t tM tr~s n&iiocres dans de 
nombreuses parties du Sahel,surtout dans les zones agricoles 
du nord ties prefectures de Batha, Biltine, Ouaddat" et Guera. 

i'une maniere ge;nerale, /'agriculture souffre dans ces zones 
de la brivet tie la saison de v'g~tation et d'une baisse des 

precipitations,ce qui limite le potentiel de /'agricu/ture. 
Selon les estinationsde FEWS/Tchad,415 000 agriculteurs 

sedenitaireset ntnoades se trouvti tant en zone salieinnequ'en 
zone soudanienne etrecevant actuellnenttneaide alinentaire 
sont lgtrement moins vulndrables, grtlce aux meilleures 
chances d'une saison de croissance satisfaisante et to die 
meilleures nuthodes de survie tI la suite des mautvaises rcoltes 
de 1993194. 

METHODOLOGIE 

L'valuation de livulntrabilitt6 pour 1994 avait pour 
objectif de jeter les bases de l'estimation des chiffres ct des 
emplacements de Tchadiens risquant d'avoir besoin d'une aide 
alimentaire au cours de I'anne , vcnir. Les populations qui 

l."Malnutrition grave" se ddinit dans lecas d'un enfanit de 0ns de 5aispar 
une circonfrence du bras inf& iurei 12 centimires. 

rcqoivent actuellement une aide alimentaire taient considr&es 
conine 6tant fortement vulnirables i liafamine au debut 
de 1994. Ces populations se rcpartissaient entre groupes 
extremernent vulnerables eI fortement vulnerables. En 1991, 
on estimait que 30 % de lipopulation recevant une aide 
alimentaire dans l'ensemble du pays taient extricmment 
vuln~rables et le reste, fortement vulnerahle. Les moyens 
d'existence dominants au Tchad t6tant I'agriculture et I''evage 
de troupeaux, livulntrahilit6 des populations ii lifamine est 
essentiellement fonction cette ann&e de l'volution de lasaison 
des pluies. C'est pourquoi, pour effectuer I'evalualion de 1994, 
on a combine dans l'espace lilongueur moyenne entre 1982 
et 1993 de li saison de v gtation (voir I'appendice 
mthodologique qui contient une explication de la saison de 
vtgtation) et les b6ntficiaires de I'aide alimentaire en 1994 
aflin de dterminer les endroits ofb se trouvent des populations 
extrtnementt cbternent vulnrahles. Les prix des cer~ales, 
les termes de I'change Ntail-cr ales, l'ins6curit6 gcn~rale et 
Ic manque d'accLs aux mfdicainents du fait de lidevaluation 
du franc CFA onl 6galement servi de critrtes pour Itahlir les 
niveaux de base de lavulndrailit.. 

ANALYSE DES GROUPES
 
SOCIO-ECONOMIQUES
 

Agro-pasteurs, agricuilteurs et 1evetirs de 1a zone 

sah(lo-saharienne 

La pluparl des Sah0liens recevani une aide alimentaire 
vivent dans des zones o Ialsaison de croissance est counle. On 
trouve des populations extrfrmement vulncrables dans tout le 
sud-ouest de lipr fecture de Kanem, dans lIainoiti onientale 
de lipr 'ecture de Batha, dans le coin nord-est de la pr~feclure 
de Gudra, dans le nord-ouest de liprdfecture de Ouaddaf et 
dans la moiti6 orientale ei lipartie du nord-ouest de la prfcciure 
de Biltine. A cause de insufflsance ct de l'irr~gularite des 
pr~cipitations au cours de lisaison 1993/94, la production 
c~r+alitre a616 mdiocre dans lipluparl des zones exlrincment 
vulnrables. Les estimations finales de hitproduction cer~ali&r 
brute de 1993 pour 'ensenble d1 pays ont t puilies a li 
mi-mai, fixant liproduction ii 617 5)2 tonncs (17 '4 de moins 
que prtvu). Les populations du canton de N'Tiona (prtfcclure 
de Kanem) et de lisous-pr fecturc de Mangallut (prefecture 
de Gucra) ont t&a.joulh~s aux groupes cxlrinenl vulnrables 

6tant doin qu 'ils reqoivent une aide ali ment aire depliiS 
longlemps et parce que I on signalait une instcurit6 alimentaire 

TCHAD 
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Tableau 5. Tchad : emplacement des populations vuln~rables 

Prefecture Extrdime Forte 

Zone sah(lienne 
Kanem 141 367 0 
Chari Baguirmi 0 13 582 
Gudra 28419 48792 
Batha 108931 84683 
Ouaddai 92505 63819 
Biltine 80480 17 112 
Lac 0 0 
Salamat 0 0 

Total 451 702 227988 


Zone soudanlenne 
Tandild 0 128398 
Logone occidental 0 41 308 
Logone oriental 0 0 
Mayo Kebbi 0 0 
Moyen Chari 0 0 


Total 0 169706 

B. E.T. 0 17409 

Total 451702 415 103 


FEWS Evaluation de vulhirabilitW 

Vuln( rabilitd 

Moddrde Lgtre 

108695 
633 700 
185483 
58443 
322662 
73994 

236271 
156 697 

30742 
604 837 
43959 
36017 
70946 
15529 

1955 
29 284 

1775945 843311 

272503 
294691 
394 749 
726248 
594825 

57339 
119 141 
45 593 
94001 
149916 

2283016 465990 

34925 18269 

4093886 1327570 

Sources: SAP/Tchad,FEWS/Tchad, Ministlre du plan etde lacooperation-Direction gtntrale

trbs marqude.Le nombre total de personnes jugdes extrdmement 
vuln(rables Ala famine est de 451 700 (voir tableau 5). 

Bien que 77 090 agriculteurs et agro-pasteurs sahdliens 
aient requ une aide alimentaire en 1993, ilsvivent dans des 
zones agricoles ot la saison de croissance devrait dtre plus 
longue. Ces personnes se trouvent dans les prefectures 
suivantes :centre-nord de Chari Baguirmi, nord-ouest du Gu(ra, 
ouest de Batha et sud-ouest de Ouaddaf. Etant donnd qu'ils ont 
de meilleures chances d'avoir une bonne r(.colte en 1994 que les 
populations vivant plus au nord, on considre qu'ils sont fortement 
vulndrables. En outre, les populations nomdes des prefectures de 
Ouadda!, Biltine, Gu.ra et Batha (137 316 personnes, selon les 
estimations), et du sud-est de la prefecture de Borkou-Ennedi-
Tibesti (B. E. T.--6 285 personnes) sont dgalement considdrdes 
comme dtant fortement vulndrables. La vente d'un mouton ne pro
cure que 20 At25 kg de millet, contre 90 At160 kg pour la vente 
d'un mouton dans les mdmes zones il y a seulement un an (voir 
figure 4). Ce sont les termes de l'6change les plus bas des cinq 
demires anndes dans ces zones, encore que la situation rappelle 
celle de 1991. 

Riziculteurs de la zone soudanienne 

Les riziculteurs sbdentaires riverains du Logone et du Chari 
se sont rdvdlds fortement vulndrables. Les pr(cipitations ont 

Direction de lastatistique, des 6tudes 6conomiques etdtmographiques. 

tg insuffisantes dans les bassins du Logone et du Chari et dans 
toutes les rizi.res des pr6fectures de Tandjild et du Logone 
occidental, o i il n'y a pas eu d'inondations en 1993. Dans son 
dvaluation prdalable A,la rccolte pour 1993, FEWS relevait des 
niveaux de vdgdtation inf~rieurs Atla normale dans ces regions 
et annonqait des rgcoltes infcrieures Ala moyenne. La produc
tion cdrdalibre des deux prefectures a W de 47 %de la moyenne 
et la production de coton n'a dtd que de 40 % de la production 
normale. On signale que de nombreux animaux de trait ont (dt( 

vendus pour pouvoir acheter des c6r(ales. La vente de ces 
moyens de production se traduira par une reduction de la pro
duction de c(r(ales et de coton mdme sila region reqoit des 
pr(cipitations moyennes et si les conditions de la croissance du 
riz se stabilisent. 

Populations des zones urbaines et reste de la population 
rurale 

Le reste des agriculteurs, agro-pasteurs et dleveurs ruraux 
du Tchad se trouvant dans les zones soudanienne, sahlienne et 
saharienne, ainsi que les habitants des zones urbaines, sont 
mod.rdment vulndrables. Leur insdcuritd alimentaire tient aux 
pressions dconomiques extremes que font peser des prix des 
cdrdales 6levds, des prix gonflds de biens de consommation et 
des services consdcutifs ,A la reductionla devaluation r~cente, ,A 
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Figure 4. Tchad: termes de l'echange--sacs de millet par mouton-janvier 1988-avril 1994 
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de 1'accs aux m(dicaments et I l'insdcurit6 gdn6rale qui r~gne 
dans le pays. Les prix des c(r(ales dans l'ensemble du pays se 
situent aux niveaux les plus 6lev(s depuis 1991 et 1988 (voir 
figure 5). Comme en 1991, les c6carts rdgionaux entre les prix 
des c~r(ales s'effacent actuellement et les diffrences de prix 
entre les cdr(ales sont moins marqudes que les ann(es suivant 
de bonnes rcoltes. 

II s'est trouv, que les r(coltes de 1988 et 1991 ont W 
excellentes et que les prix du millet ont chut en consequence 
jusqu'en 1989 et 1992. A la suite des alertes A I'insdcurit6 
alimentaire de 1987/88 et 1990/91, les bonnes rbcoltes ont aidd 
dans chaque cas A am~liorer la s~curit alimentaire dans la 
r~gion sah~lienne du Tchad oO elle s'est situde Ades niveaux 
acceptables. Si la r(colte de 1994 est sup(rieure A la moyenne, 
ce schma pourrait se reproduire. Si la r~colte est mediocre ou 
mauvaise, en revanche, les prix devraient continuer Amonter 
jusqu'A la fin de l'annee, pour atteindre leur niveau le plus 
6levd depuis que le Syst~me d'alere pr(coce (SAP)acommencd 
a rassembler les donn(es relatives au prix des c(rdales en 
juillet 1988. 

Les populations nomades de la zone soudanienne 
bndficient d'un environnement plus stable et plus productifet 
on considdre qu'elles ne sont que moddrdment vulnrables. Les 
habitants des zones urbaines de l'ensemblc du pays subissent 
de fortes pressions socio-6conomiques semblables 4 celles dont 
souffre la population rurale en g~ndral mais, grace Aun meilleur 
acc~s I'infrastructure urbaine (march6s, routes, soins de sant6, 

.""'
 

."" ' . .I \X.. 

10 ,, 

, = =
 

Source: SAP/Tchad 

etc.) leur s6curit alimentaire se trouve am~ior~e. Ces groupes 
n'6taient que l6grement vulndrables au d.but de 1993. Lcur 
insdcurit6 alimentaire tient aux mauvaises r~coltes de 1993, A 
la dbvaluation du franc CFA (janvier 1994) et aux greves de la 
fonction publique consdcutives Ala d~valuation. 

L'insdcuritd civile gdndrale est difficile a chiffrer et A 
comparer. Le non-versement des traitements des fonctionnaires 
pendant environ huit mois en 1993 a provoqud une tension sen
sible AN'Djam6na Ala fin de l'ann(e et a conduit Ala grove de 
la fonction publique de d(cembre 93 et janvier 94. Les agents 
de la fonction publique ont repris le travail en f~vrier et 
mars 1994 mais se sont remis en grave fin avril pour contraindre 
les pouvoirs publics A accepter un pacte social prdvoyant des 
augmentations de traitement et de nouveaux recrutements. 
L'incertitude politique gdnrale est n~e du fait que le 
gouvernement provisoire n'a pu organiser des 6lections en vue 
d'un transfert du pouvoir Aun gouvemement constitutionnel. 

La presence de groupes rebelles dans le sud el 'Vataque 
d'Abch6 en janvier n'ont fait qu'augmenter l'insfcurit6 dans 
ces regions. Des attaques Amain arm(e ont W signales dans 
l'ensemble du pays, au point qu'il est conseilld de se d(placer 
en convois et pendant la joumne dans certaines regions, tout 
d~placement nocturne dtant vivement d(conseilld. Dans 
certaines r6gions, les agressions subies par des dleveurs e des 
n(gociants ont empfchd la poursuite des activit(s commerciales 
et de subsistance normales. 
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Figure 5. Tchad prix moyens du millet sur trois inarchqs sahl1iens-janvier 1987-avril 
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CONCLUSIONS 

Plusieurs parties dc la zone sahilienne du Tchad sont 
victimes d'un d ficit chronique de la production ccrtalitre. La 
longueur moyenne de I canipagnc peut etrutilisee pour dfinir 
ces zones dtficitaires. Sur la base des estimations des popula-
lions extrorncnent et fortement vulncrables (450 000 et 
415 000 personnes) ct en supposant quc les populations 
extrtnenent vulncrahles de la zone sah1ienne auront besoin 
d'une aide alimentaire de quatre -Ihuit inios et les populations 
forternent vulntrables, d'une aide de deux ,1quatre mnois, il 
faudra de 19 000 a138 000 tonncs dc crtales pour eviler la 
famine en 1994. Si les prtcipitations sont superieures a hi 
moyenne en 1994, il ne faudra que des quantitos liinites d'aidc 
alimnemaire. Cependant, si les prtcipitations sont 6gales ou 
infrieures A la rnoyenne, il faudra peut-etre des quantilts 
beaucoup plus importantes. Les stocks nationaux de s~curi&6 
alimentaire ont 6t3 roduits il environ 2 000 tonnes du fait des 
distributions de vivres opres jLusqu'L la ini-mai 1994. La 
France, l'Union europtenne c It Banque inondiale ont annonct: 
une aide alimentaire. 

Les Tchadiens vivant dans des zones recevant actuellemenl 
une aide et dans des zones om lht saison de v~gtalion inoyenne 
est courte sonl consid~res comine utantextr3mnement vuln~rables 
et ceux qui reqoivent une aide mnais viveni dans des zones ombila 
saison de croissance mnoyenne cst plus longue sont considcres 

E 

' , '- :::: 

Sonrce: SAP/Chad 

comme diant lortement vulnerables. On considtre que les popu
lations nomades de quatre prdt'ectures sont lorieient 
vulnerables il cause de li mauvaise situation des pAturages 
en 1993 et des conditions dflavorables auxquelles ies vendeurs 
de ,tail peuvent obtenirdes cartalcs. Etant donn6 le long passt 
de famines chroniques ct les distributions de vivres qu'elles 
ont rendu n(cessaircs, les populations de deux zones (canton 
de N'Tiona-prc~fecture de Kancm; et sous-pr'fecture de 
Mangalnm6-prdfccture de Gucra) sont passtces de iacatlgorie 
"fortement vulntrables" A"extrornment vulnerable3". 

Los Tchadiens ruraux de toutes les zones qui ne reqoivenil 
pas d'aide alimenlaire el qui viveni dans des zones ou I saison 
de croissance devrai tre plus longue constituent les popula
tions inodereineni vulncrahles, Alcause des mauvais rbsultats 
de la saison de croissance 1993/94 ct de la situation actuelle en 
mnaticre de scuril3 civile. 

Mine les habitants des zones urbaines, qui constituent 
nonnalement le groupe socio-&conolmique le moils vuln(-rahle du 
Tchad, sont considtrts commne 6tant modertement vulntrables 
en 1994 du fait de I'instabilit civile ei &conomnique g~n6rale et du 
niveau unif nn~ment elev6 des prix des c&alcs d.uis lc pays. 

Dans les inois Aivcnir, les precipitations dans la zone 
sahilicnne demeurcront lc principal indicaleur de l'evolution 
de la vulnrabilit6. Si les prcipitations sont satisfaisantes el si 
les perspectives des r~coltes dans le Sahel sont gntralement 
bonnes, les prix des ccralcs devraient chuler en aout el 
seplcmbre. 
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APPENDICE METHODOLOGIQUE 

On a fond6 cette dvaluation sur deux critres principaux : 
emplacement des personnes recevant actuellemeni une aide 
alimentaire et d~limitation des zones du Sahel oi lIa saison de 
croissance est courie (ob les populations ont moins de chance 
de bneficier de bonnes conditions de croissance en 1994). En 
outre, des facteurs de validation ont dgalement itd dtudies : 
tendances des prix des czr(ales, termes de l'change bMtail-
c~rdales, ins(curitd civile g6n~rale et manque d'acces aux 
mrdicaments comme suite t lIa dvaluation du franc CFA2. 

Dfinition d'une saison de croissance plus courte attendue 
dans le Sahel an moyen de donnes NI)VI Along terme 

Les donnes NDVI (NornializedlDifference Vegetation In-
aex--Indice de v~gctation) correspondant aux 12 dernitres 
ann~es ont servi au calcul de li longueur moyenne de la saison 
de v~gctation dans chaque canton du Tchad. La pcriode de 
croissance commence par li decade (pcriode de 10jours) au 
cours de laquelle l'indice NDVI devient pour li premitre fois 
nettement et rtgulitrement plus important qu'au cours des 
decades prt.c.dentes, indiquant une tendance i lIa hausse de 
valeurs NDVI de plus en plus 6levcs. La periode de pointe de 
la v gdtation est le moment oit l'on observe pour li preire 
fois la valeur NDVI maximale. Le nomnhre de decades s(parant 
le debut de lI vtgtation de pointe est une longueur relative 
d'une piriode de croissance donnte et correspond, dans la 
prdsente 6vaiuation, it li longueur de la saison de croissance. 
La montaison effective des cultures peut avoir 616 observte 
plus t6t que le debut de I'apparition de valeurs NDVI 
rdgulirement positives et la periode de pointe de la vegdtation 
devrait survenir plus INt que la maturit6 effective des cultures. 
L'interpretation graphique de li longueur moyenne des valeurs 
saisonnieres selon Ic SIG a permis de determiner la valeur 
unique (5,8 decades, soit une moyenne de 58 jours entre le debut 
et le stade de pointe de la vdgdtation) separant le mieux les 
zone, sahlienncs en deux domaines ob, par hypothese, on 
pouvait s'attendre z1constater des probabilits differentes de 
saison de croissance satisfaisantc. 

On a considerd que les cantons ayant des longueurs 
moyenes de saison NDVI inftrieures A58 jours avaient moins 
de chance d'avoir une pcdriode de croissance sufflisante pour 
que les recoltes parviennent it maturitd en 1994. Cette mesure 
de ]a longucur de li campagne pr~sente des 6carts ,4chaque 
extrdinitd. Les anndes o6i les przcipitations sont reguli&es et se 
produisent au bon moment, on s'attendraii itce que les cultures 
soient plantes bien avant qu'clles n'cnregistrent des valeurs 
de I'indice NDVI, encore que le verdissement de la vegdtation 
naturelle puisse parfois se produire Atpeu pros cn minmne temps 

2. Le principal importateur de mWdicaments du T'chad (l'organisme semi-pub. 
lic PHARMAT) s'est vu interdire d'augmenter les prix des mrdicamentis aprs
la d~valuation. Les stocks ont 6it, liquid&s aux prix davant la dbvaluation et 
n'ont pas W1treconsituks. Sauf pour les personnes qui ont !apossibilit- d'acheter 
des m6dicaments au Cameroun, ]a plupart des nll-dicament,; sont toutsimplement 
introuvables, quel que soit le prix. 

que les semailles. Inversement, si des pluies precoces sont 
suivies d'une priode de secheresse, le verdissement de la 
vegetation naturelle peut preceder les semailles. A la fin de li 
campagne (p~riode de pointe de li v~getation), on s'attendrait 
it relever des indices NDVI maximums avant que la majorit6 
des cultures crcaliires n'atteignent leurmaiturit6 physiologique. 

Nombres et emplacements des personnes recevant une 
aide alinientaire en 1994 

Zone soudanienne-De fvrier il juin 1994, le Comitd 
d'action pour la sdcuritd alimentaire et les urgences 
(CASAU) et un Comitd de secours de Moundou 
(prefecture du Logone oriental) compose de 
reprisentants des pouvoirs locaux et d'ONG ont proc~d6 
it trois distributions de vivres dans li zone soudanienne. 
Le CASAU, responsable de la securit6 alimentaire au 
niveau national et priside par lc Ministre de l'agriculture 
ct de 'environnement, est compose de donateurs (Etats-
Unis, France, Union europeenne, FAO, Banque 
mondiale, etc.), de reprosentants de divers organismes 
gouvernementaux ct d'ONG. Le Comit6 de secours en 
cas de funine qui a sonl siege ItMoundou 6tait compos6 
d'OXFAM, des Services du secours catholique, de 
responsables religieux sur le terrain et de Medical and 
Environmental Development with Air assistance 
(MEDAIR). Le CASAU a envoy6 des 6quipes d'evaluation 
dans quatre prefectures de li zone soudanienne en 
dCcembre 1993 ci janvier 1994. Elles ont consltat que des 
groupes importants de population avaient besoin d'une aide 
alimentaire dans les preflectures de Tandjik et du Logone 
occidental. Sur li base de leurs rapports, la CASAU a dtcid 
de distribuer2024tonnesde ctrt~ales aux populationsdes 
cantons les plus n~cessiteux. La Croix-Rouge tchadienne 
(CRT) a re u des fonds pour proczder a li distribution, qui 
a eu lieu en mars et avril 1994. L'accord pass6 avec la 
Croix-Rouge concernant ltdistributionde vivresprdvoyait 
le nombre et I'cmplacement des personnes t secourir. 
Grace Ades lnds fburnis par des organisations meres 
et des dons locaux, le Comit6 de secours a distribud des 
vivres dans les pri~fectures de Tandjihd el du Logone 
occidental en f'vrier et en mars. Aprbs une certaine con
fusion, du fait qu'on ne savait pas tres bien a qui les 
diffdrentcs organisations devaient distribuer des vivres, 
la zone touchee a W divis(e en sectcurs de distribution 
afin d'eviter de n gliger des populations dans le besoin 
et de proc(der itde doubles distributions. Une deuxiimc 
operation de distribution par le Comitd de secours est 
prdvue pour mai-juin 1994 dans les memes zones que 
la premire fois. Les nombres et emplacements des 
personnes qui ont requ des vivres en ftvrier et mars par 
l'intermdiaire du Comit6 de secours et, en mars et avril, 
par l'intermindiaire de li Croix-Rouge tchadienne, sont 
utilisds dans li pr<sente valuation.
 
Sahel et B. E. T.- Le Systme d'alerte pr~coce (SAP)

financ6 par I' Union europeenne, proctde it des
 
dvaluations de vuln(rabilit6 dans la zone sahlienne
 

portant sur le nombre ei I'emplacement des personnes 
ayant un besoin urgent d'aide alimnentaire (huit mois 
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d'aide alimentaire) et de celles qui auront besoin d'une 
aide pendant quatre mois au cours de la <soudureu. Lcs 
estimations du SAP concernant les populations dans le 
besoin servent g~n(ralement de base aux dcisions 
officielles portant sur les distributions de vivres dats lIa 
zone sahdlienne. En f~vrier 1994, le SAP a inodifi6 son 
6valuation initiale de d(cembre 1993. I1 s'agit des 
nombres et emplacements des personnes ayant besoin 
d'une aide alimentaire (aide d'urgence et aide Afournir 
pendant la soudure) utilis(s dans la pr sente dvaluation. 
En fdvrier, les besoins alimentaires les plus pressants 
des populations des sous-prdfectures d'Oum Hadjer et 
de Dj(dda de la prefecture de Batha ont W satisfaits 
grace Aune distribution de c~r(ales par la Croix-Rouge 
tchadienne oprIe au mnoyen d'un prltvement sur les 
stocks nationaux de s(curit6 alimentaire. En mars, le 
Gouvemement a (<emprunt6> 1000 tonnes de vivres aux 
stocks nationaux de sdcurit6 alimentaire pour les 
distribuer immndiatement aux populations n~cessiteuses 
de 29 cantons de huit sous-pr~fectures des prefectures 
de Kanem, Batha, Ouaddaf et B. E. T. On a .valu6 le 
nombre de personnes recevant une aide en divisant la 
quantit6 de vivres par 28,8 kg par personne, ration 
alimentaire de secours type. En mars, il 6tait clair que les 
stocks nationaux de s6curit6 alimentaire ne suffiraient pas 
Ardpondre AI'ensemble du reste des besoins pr.vus en 
matifre de distribution alimentaire. I1 a W d(cid6 
unilat~ralement de procdder A la distribution, mandate 
parleCASAU, derationsdedeuxmoisaugrosdelapopu-
lation ayant encore bosoin d'une aide alimentaire, au lieu 
de la ration de quatre mois recommand~e par le SAP. 

Estimation des besoins alimentaires A satisfaire 
6ventuellement au cours de I'anne Avenir 

Sur la base de la distribution de vivres theorique et effec
tive en 1994, on a 6valu les bosoins alimentaires risquant 
d'apparaitre au cours de l'ann6e A venir. Th0.oriquement, en 
supposant que les populations cxtrtmement vulntrables auront 
besoin d'une aide alimentaire d'urgence en f~vrier 1995, il 
faudrait distribuer des rations de c~r(ales de huit mois. Les 
populations fortement vulnrables auraient besoin d'une aide 
alimentaire pour faire face lia p~riode de soudure et devraient 
th(oriquement recevoir des rations de quatre mois. Les rations 
de c~r(ales mensuelles sont fond(es sur 60 % de 141 kg de 
cdr&ales par personne et par an. Par hypothse, les populations 
frapp(es par la famine peuvent, grace aux praticlues 
traditionnelles de survie, se procurer les 40 % restants de 
l'6l1ment c~r~alier indispensable a leur survie. 

Cette annie, A cause du deficit cralier des stocks 
nationaux, les populations fortement vulnerables n'ont requ 
qu'eniron deux mois de rations de c r ales, les populations 
extremement vuln6rables n'en ayant reu que l'6quivalent de 
trois mois environ. A partir des rombres pr~vus de porsonnes 
extrdmement et fortement vuln~rables dans la pr(sente 
dvaluation, on a suppose que les personnes extrnnemnent 
vuln(rables pourraient ni cessiter el recevoir des rations de 
cdr&ales de quatre A huit mois, tandis que les personnes 
fortement vulndrables pourraient n(cessiter et recevoir des ra
tions de deux Aquatre mnois. Ces calculs donnent I'dventail des 
besoins en c~r~ales prdvus pour l'annde A venir, qui vont 
de 19 000 A38 000 tonnes. 
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*ETHIOPIE 
La catastrophe menace : De mauvaises pluies 

pourraient provoquer une famine 
de grande ampleur 

D'apris un rapport publik par USAID/Ethiople Ic 10 juiI 1994 

RESUME 

Un Ethiopien sutr deux, estinie-t-on, (ils sont 55 millions) 
souffre d'insecurit alinmentaire. Au cours de la decennie 
ecoulee, la protduction cerealiereest tonibee chaque anne en 
dessous des besoins de consoinmation, avec unt deficit inoven 
de la production nationale de pros de 958 000 tonnes. Les 
rendements ont stagne dans certaines zones et cottinuent de 
baisser dans d'autres. Dans l'inervalle,la population continue 
d'augmenter t) raison de 2,3 %environ par an. Malnutrition et 
pauvrete chroniques aitntentent la vulnerabilite de millions 
de persoiies o) la famine el h's ressources disponsiblesen cas 
de crise sont ntaigresou nulles. 

En 1993/94, une mauvaise recolte principale, une saison 
seche prolongee et rigoureuse ainsi que des pfluies du belg 
(saison secondaire) tardives en 1994 ont souligne combien 
lEthiopie etait tributaire de precipitations instables et (ue sa 
population etait de noims en noins capable defairef e aux 
coups qui continuaient d'Ptreportes t son approvisic;inetent 
alimentaire.En consequence, on considere que 6,7 millions de 
personnes sont fortenent ou extrmentent vulnerables (voir 
carte 7 et tableau 6). C-s grotpes ont dejto besoin d'une aide 
alimnentaire.Les agriculteurspauvres representent 71 % et les 
eleveurs 12 %,de la population ntcessitantuneaidealimentaire 
aprds avoir souffert de la s&eheresse, de precipitations 
insuffisantes ei d'infestationsparasitaires. Ilfaut ajouter di cela 
des personnes . eplacees et les militairesdemobilises (17 %de 
la population ncessiteuse) qui souffrent de problemes 
alitnentaires provoques par liontme. 

Au cours de la catpagne 1994/95, i'{v'nlution des pliuies du 
kiremit (saison principale) sera suivie de pros (encore que les 
infestations de parasites, les maladiesdes cultures et I'utilisation 
d'engrais dans les zones excedentaires doivent "galement 
influencer la production agricole potentielle), tanttonne que 
les pluies peutvent jouer un role critique dans latttt.it1'oa de 
l'inscuritealimentairecroissante et des risques defamnine. A 
long terme. on tie saurait surestitner la iuecessite de s'attaquer 
au rcausessous-jacentes chroniques de lapauvreteet le d'ficit 
,troissantde la production alimentaire au niveau national. 

L'Ethiopie attra besoin d'une aide alimnentaire en 1994/ 
95, bien que les besoins definitifs ne puissent encore tre 
9valus. Les divers scenarios relatif"aux besoins globaux en 
aide alimentaire vont, dans le meilleur des cas, de 
500 000 tonne to un dficit, dans le pire des cas, proche de
3 nillins de tonntz.s si les pluies dm kiremt tie viennelit pas5 

pendant la saison du meiher (recolte principale) de 1994. 

APERCU GENERAL 

Les taux de malnutrition chronique chez l'enfant en 
Ethiopic sont parmni les pires du monde. L'6tude nationale sur 
la nutrition dans les zones rurales de 1992 a rdv&l que lc taux 
global de retardement de la croissancel parni los enfants de 
moits de 5 ans 6tait passd du chiffre affligcant de 59,5 % 
en 1983 ' 64 % en 1992. 

La dynamique i' la base du deficit alimentaire national est 
repr~sente de faon dramatique ft la figure 6. L'orientation de 
I'volution ne laisse aucun doute. En 1983, la production 
cdr~alierc nationale a tt inft~rieure aux besoins en maltitre de 
consommation et ne les a jamais rattrapcs. Meme la rcolte 
record de 1992/93 -- prOs de 8 millions de tonncs -- 6tait de 
330 000 tonnes inflricure aux besoins. Comme l'indique lc 
graphique, la production a augmcnt au cours de la dernitre 
dtcennie, mais la population continue d'augmenter encore plus 
rapidement. 

Aprts une rtcolte dcevante en 1993/94, le Gouvernement 
estime que 6,7 millions de personnes (soit environ 13 % de la 
population) ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Ce 
chiffre a augment6 de 51 %/o entre dt&cembre 1993 et avril 1994, 
pour les raisons suivantes : 

* 	 La prise en compte de zones d'L1evage qui n'avaien 
pas t&tc6valu~es ant~rieurement; 

.	 Les effets d'une saison s icheanormalemcnt 
rigourcuse (octobre Ajanvier) ct des pluies du belg 
tardives -- normalement de fcvrier mat -- voir sur 
la carte 8 1'emplacement des zones du belg principal 
et secondaire; et 

* 	 L'insuffisance apparente des mn.canismes de survie 
traditionnels parmi les populations frapp~es par les 
pertes de cultures et une situation critique du bMtail. 

Les v6neiments de l'anne 6coulke -- rtcoltes de tteher 
(principales) int~gales en 1993, suivies de conditions 
mt6orologiques dffavorables de novembre f mars, forte aug
mentation des hesoins estimatifs en aide alimentaire et 
nombreu" dtc s lits l a :nalnutrition-ont vivement mis en 
6vidence que l'6conomic alimentaire de l'Ethiopie 6tait 

1. Aux fins de la pr('seinte ,3valuation, on cunsidbre qu'it y a retardemeni de 
croissance (petite taille par rapport A 1l'ge) A partii d'une dviatioi de ]a 
moyenne d'une note z moins deux. 
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Figure 6. Ethiopie tendances A long terme de la production alimentaire et des besoins en matire de consommation-1974-1994 
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Note: taux d'accroissement estimatif de lapopulation 1992-2000 - 2,7 % 
Sources: FlWS/lFthiopie, Banque mondiale 

fortement tributaire de precipitations instables et qu'une grande 
patie de la population 6tait extremement vulnerable (la popu-
lation a augment6 de pros de 12 millions d'habitants 
depuis 1984) i cause d'un manque d'avoirs et de possibilit(s 
d'ohtcnir des revenus. 

D'une manire g(nbrale, le risque de sicheresse est 6lcv6 
en Ethiopie. En fail, on peut tre quasiment certain qu'il y a 
toujours uni- secheresse quelque pan dans lcpays, source de 
graves prohlmes et d'ins~curile alimentaire localisce. 
Toutefois, les risques d'une famine g~n~ralis&e sont fonction 
de l'6tendue de la sgcheresse et de l'existence de ressources 
familiales permettant de surmonter la vuln~rabilil illa farn-
inc. II est trop t6t pour parler d'une s~ccheresse en 1994, rn ine 
si les pluies du belg (secondaire) sont uL(jIlarrives trs lard et 
ont W insufflisantes dans de noinhreuses r6gions. Scion certains 
observateurs, une grave sgcheresse (quelle que soil l'anne A 
laquelle elle se produit) pourrait plonger jusqu'a la moitit de 
la population du pays dans une situation de dependance AI'6gard 
de l'aide alimentaire ou mettrait sa vie en danger. 

ANALYSE DES GROUPES
 
SOCIO-ECONOMIQUES
 

Le tableau 6 prdsente la repartition de la population 
consid~rde par la RRC comme ayant besoin d'une aide 
alimentaire en 1994. Ces chiffres constituent des inesures 
supplhtivcs des populations fortement et extrdmernent 
vuln6rables scion les definitions de FEWS (voir p. 48). Les 
paragraphes qui suivent examinent la vuln(rabilitd sous-jacente 
(Along terme) de chaque grand groupe, les chocs rcents qu'ils 
ont subis et leur vulngrabilit6 actuelle. 

Communaut~s agricoles d&munies et exposes Ala 
s6cheresse 

Les communautds agricoles d~munies el exposdes A la 
scheresse (qui se trouvent essentiellement dans le Tigr6, 
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I'Arnhara, l'Oromie et la region administrative du peuple du 
Sud de I'Ethiopie-SEPAR) constituent de loin le principal 
groupe expos2 ii la famine en Ethiopie. I1ressort du tableau 6 
que 4 785 000 personnes vivan: dans les zones agricoles soot 
consid,!2es coinine ayant tvsoin d'une aide alimentairc en 1994 
it cause de facteurs d'ordre naturel (pertes de cultures ct de 
Mdtail du fait de ia sicheresse, d'inondations, de lit gr01c, de 
parasites ct de maladies). Cela reprdsente 71 % ie I'ensemble 
de lit population fortement e extrdnement vuln&ahle. Compte 
tenu du tableau gcnral prcsenti plus haut, les rpercussions 
de ces facteurs naturels il court teine (1993/94) doivent &.te 
interpr d:s dans le cadre d'une baisse do lIa capacite de faire 
face aux impacts persistants de a scheresse. Celte baisse de 
la capacit6 de faire face est due a I'6puisemem progressif des 
avoirs (tani aux fins de production qU',A liquider en cas de 
I.,esoin), zI l'incapacite genirale de I'economie agricole de 
produire suffisaminent de vivres, i l'bhsence de diversification 
tant t I'intlrieur qu ',l I'extrieor di secteur agricole ainsi qu'Ai 
une p2nuric absolue de ressources de base (essentiellement de 
terres) par rapport a I'augmentation de lIt population. I1est 
frappant que les chcs A)icourt lerine qui ont idt i I'origine du 
niveau 6lev d'irisecunt6 alimentaire et de I'accroissement des 
hesoins d'aide alimentaire en 1994 aient cie presque 
exclusiveinent lis au climat. 

Dans le Tigre, les zones sud el est ont 06 particulierement 
frappees par la sccheresse pendant le meher de 1993 et li saison 
sche cons2cutive. Les parasites oilt provoquc des peries de 
cultures supplementaires importanies. Les pluies tardives du 
belg nl'ont fait que prolonger les problkics et menacent une 
perte de li culture de cette saison dans le sud. Les secours 
ndcessaires auTigr6 ont .t sous-cstiin's dans on premier temps 
ei onsignale que les distributions de vivres oilt,21(insullisantes. 

Le nord et sud du Wollo ont dgalememn souleri d'une 
inauvaise rtcolte principale de 1993 (l cause de la sdcheresse 
ci des ravageurs), suivie de pluies tardives pendant lit saison du 
belg en 1994 et d'une production douteuse. Les distributions 
de secours effectives ou attendues onit devanc de grandes mi-
grations et des dces massilk, inais li situation reste prcaire. 

Le nord et le sud du Gondar restent gravement frappes par 
la secheresse. Dans le sud du Gondar, on signale ces derniers 
imois des migrations ie polpulation et de ",tail inhabiluelles 
ainsi que des taux de malnutrition 6levcs. Coinine dail le Wollo, 
les distributions de vivres ont pernis de limiter les migrations. 

Dans I'est et l'ouest do Hlarar, les pluies taidives du b'Ig 
ont graveinel retard les preparatifs de la recolte du meher 
de 1994. Par ailleurs, on a constatc en mars et avril des niveaux 
et lendances de malnutrition alarmants dans cenailles parties 
de lht zone de I'est du Harar. La situation s'est dMt2riorde 
rapidemnent au cours des six demiers mois dans les zones nord 
et sud de l'Omno de lht region administrative du people du Sud 
(SEPAR). La zone de Wolayita (nord-est dc lht zone du nord de 
l'Oino) at per~ue conine un v'ritable microcosme de lht situ-
ation g'n'rale. Sa vulnrabilit sous-jacente due t li densit2 
de lh population, au manque de ressources et it une production 
Iributaire des conditions climatiques est si forte que des chocs 
relativeinent bnins n'ilt pas tardd Aentrainer one crise. 

La s&cleresse est de nouveau AIl'ordre du jour cette ann'2e-
one mauvaise r'colte de tmeher erl 1993 suivie d'une saison 
stche (bega) trts rigoureuse, puis inaintienant d'une saison du 

hTIMS I'ValuationI de viht~rahilite 

belg mddiocre. Aprts on d'hut tardif en mars, les precipitations 
ont dt6 bonnes en mai dans les deux zones de l'Ono. Les 
semailles en vue do belg ont ensuite et effec"iies sur one 
grande Mcllle ct les cultures viennent bien, mais lit recolte 
sera tardi ve el pourrait avoir contrecarrc les semailles du melter. 
Entre-temps, I'6tat nutritionnel des enfants s'est fortement 
d2trior, de noinbreux dec.s lies it lht malnutrition 2tant 
signalks. On craint que li situation n'einpire encore davantage 
dans !es zones recUes qui ne sont pas survcillees ou qui ne 
bnfficien pas de l'aide d'ONG. 

Le retard du beig de 1994 et li mauvaise r~partition et 
l'insuffisance des prt'cipitations devraient affecter li scurit0 
alimentaire dims les zones de production de belg du nord de 
I'Oino, do nord et do sud du Wollo, du nord du Choa et du sud 
do Tigr2 (Raya et Azebo). Des semailles ont bien cu lieu dans 
toutcs ces zones, mais les risques SOIlt ev6s ct les perspec
tives de lit recolte sont g'nralenent mauvaises. Une perte des 
rccoltes de beig darns ces zones ne ferait qu'iLiensifier et allonger 
la prMode de soudure de juillet a novembre. Les prdcipitations 
du beig sont cgalement importantes pour lit preparation des 
torres el les seinailles dIi me/t' ainsi qlue pour I'alimentation 
e I'entretien do hdtail (piturages et eau). Les pluies du beig 
de 1994 pourraient avoir de profondes repercussions sur la 
saison principale. On disposera A la mi-septemnbre d'une 
6valuation plus dMiaille de la production do belg. 

Eleveurs d1munis et exposes i la s~lheresse 

Les mnnagcs ruraux dc2pendent gnralemen dans une 
certaine inesure du tail, inais les tleveurs d'Ethiopie soni 
concentr62:: dans les basses terres et les zones scmi-arides du 
sud, du sud-est el du nord-est (voir tableau 6 et carte X). Ils 
representent une proportion relativemnent faible de la popua
lion rurale, inais ils sont souvent vuln2rabls i l'ins2curitd 
alimentaire. Quelque 12 %(794 500) des personnes qui auraient 
actuellement besoin d'une aide alimentaire sont ies 6leveurs 
nomades. 

LIa vuln'rabilit, sous-jacente des groupes d''1eveurs est 
d'ermin2e par l'incertitude climatique, l'ahscnce d'avoirs et 
une diversification insuffisante des possibilit'2s de revenus en 
cas de dfaillance de leur principal mode de production. A ce 
jour, de nlibreises coliunaotcs ne se sont tOtlors pas 
entireinent reinises des scheresses de la d&cennic dcoulke. 
Dans toutes les zones dpendant de I'clevage, l'absence de ser
vices veterinaires et de mnedicaments est Ln frein constant A)lIt 
productiviI6 et ne fait qu'aggravcr les pertes de bMail. 

Dans lit rgion des Afars (rdgion 2) les deux saisons des 
pluies de 1993 ont 616 tr~s mauvaises, provoquant une crise du 
bMtail et cerlains troubles entre ethnics se disputant de maigres 
ressources. Les pluies du printemps de 1994 solt arrivdes tard, 
mais les Nlnnes prcipitations d'avril et de mai ont contribu6 I 
restaurer certaines zones de paturage. 

Dans le Borena (oii l'6conomie se relve t peine d'une 
slcheresse dvastatrice de 1990/91), les grandes pluies de 
printemps de 1993 ont W bonnes, mais ont 0t suivies d'une 
absence quasi totale de pluic pendant la saison secondaire 
(octobre-novemhre), d'une saison de bega tr~s scle et de pluies 
de printemps tardives en 1994. Les repercussions de cette s~rie 
sont alarnantes. Les contraintes physiques extremes subies par 
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Tableau 6. Ethiopic :rEpartition de a populationi ayant )Csoin d'une aide alimnentaire en 1994--catEgories fortement et 
extrinctnent vulnerables 

Region Zone 

Tigray Western 

(Rgion I) Central 


Eastern 

Southern 
Mekele 

Total rtgional 

Afar 	 Zone 1 
(Rgion 2) 	 Zone 2 


Zone 3 

Zone 4 

Zone 5 

Total regional 

Amhara N. Wello 

(Rkgion 3) S.Wello 


N. Gonder 
S. Gonder 
N. Shewa 
W. Gojan 
F. (lojain

Total rgionll 

Orornia Arsi 

(Region 4) Bale 


1:1.1laretghe 
W. I laierghe 
I)ire [)aw. 
N. Shewa 
W. Welega 
E.Welega 
W. Shewa 
E.Shewa 
Ilubabor 
Jima 
Borena 

'Iotal rcgional 

Somali 	 Jiga 
(Rgion 5) 	 l)egelhabur 

Nagoh/Fikre 
Warder 
Kabridelhar 
Code 
Afder 
Liben 
Shinile 

Total rgional 

Benshangul Asosa 

(Rgion 6) Metekel 


Total rgional 


Region Sidama 

Administrative du Gedio 


peuple du Sud N. Omo 
(SEPAR) S. lImo 

1ladiya 
(lurage 
AKT * 
Shekicho 
Maji 
Wotedas spcials * 

Totaux r~gionaux 

Gambela (Region 12) 
1larar (Rgion 13) 
Addis Ababa (Ri.gion 14) 

Total national 

Notes: 4 - Alaba, Kenbaa et [emrnbro. 
- Amaro-Kele, Konso, l)erashi et Bur 

Agriculeurs 

66 000 
197 000 
431 000 
228 000 

92000 


-
-
-
-
-
-

509000 
271 000 
226 '00 
424000 
299 000 

-


47 000 
1776 000 

123 000 
166000 
529 000 
217 000 

52 000 
58000 


7 000 
130 000 
30000 
78 000 
46 (X-0 
53 000 

-


I 487 000 

-

-


-


-

-
-
-

-
-

-

-

-


-

-


373 000 
-

43000 
-


20000 
-


20 001() 
91 W0 

547 W0)O 

27 000 
26 000 

-


4 765 000 

Flveurs 
nomades 

-
-

-
-

-

35 000 
55 000 
33000 
58000 
33000 

215 000 

-

-
-

-4 

-

-


-

276 000 

-


-

-

-8 


-

-7 

-

-
-


-


-
-

30000 
18000 
45000 
6000 

30000 
15000 
50 000 
6000 

50(00 
250 000 

-
-
-

-

-
53 000 

-
-
-
-


-

53 500 

-


-

794 500 
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Persmilnes 
ddplaces, anciens 

militaires etrepatris Total 

20 000 	 F,5000 
37 000 234 000 
54 000 485 000 
35 000 263 000 

163 000 1 uR5 000 

- 35 000 
- 55 000 
- 33000 
- 58 000 
- 33 000 

- 215 000 

91 000 600000 
185000 466000 
14000 240000 

500 	 429 500 
12000 311 000 
10300 10300 
4000 51 000 

232 000 2 095 800 

13000 138000 
10000 176 000 
76 000 505 000 
26 	000 243 000 

000 60 000 
-	 58000 

000
 
3000 133000 
2000 3000 
2 000 80 000 
6000 52000 
2 000 55 000 

84000 360 000 
232 000 I 995 000 

- 30000 
- 18000 
- 45000 
-	 6000 
- 30000 
- 15000 
- 50 000 
- 6000 
- 50000 
- 250 000 

44000 44000 
39 000 39 000 
83000 83 000 

3 500 3 500 
10000 10000 

800 800 
I 300 54 800 

93 000 141 000 
20 500 20 500 

108 000 128 000 
300 	 300
 

- 20 000 
- 91 000 

240 200 840 700 

500 27 500 
- 26 000 

81 000 81 000 

1 12051)0 6 700000 

Sources : RRC/FWPS, "'ood Situation in 1994 and 
Assistance Requ irments," 14 avril, ITWSf/Fiiopie1994; 



46 

Figure 7. Ethiopie: Addis-Abeba - prix des cfriales de base 
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inais Trading Enteqrrise 

le b(:tail n'ont pas tard0 a produire de graves p(:nuries 
n6 giprenasde lait ayant quasiment cess6, etlascese.Mi sprxotomalimentaires, la production

ai'men ani prduton de lait anuaimentces~ 
I'0change d'ani maux (et de produi ts animaux) contre dez 

r~ales ayant cess0. Une grave malnutrition (:taitpatente chez 
les enfants, mais aucunc enclutte syst(imatique n'a W effectu(e 
Acct effet. La situation s'est amiliorte avec les pluies tombes 
Apartir de la fin de mars, bien que les pertes de Mlail n'aient 
pas 106chiffr~es. 

Les pr6cipitations ont W mauvaises en 1993 dans le sud 
de I'G.nc et les p(nuries alimentaires se sont aggrav(es dep'uis 
octobre 1993 tamt dans le, z-nes d'dlevage que dans les zones 
agricoles. En revanche, l'Ogaden a bnifici6 dc pluies excellentes 
en 1993. La situation alimentaire serait ineilleure dans la plus 
gande panic de la region 5 (Somalie) que les ann(es prcdentes, 
et les pluies tardives de printemps er, 1994 (el!cs tint commence 
en avril) ne dievraient pas causer de gros probl~mes. 

A la mi-mai, les quatre grandes zones d'(levage recevaient 
qui devrait am0ioicrcctoutes des pr~cipitations suflisantes, 

la situation des pfturages et I'approvisionnement en eau et 
r(duire la vuln~rabilit6 A1court terme aux pNnurics alimentaires. 
Cependant, m~me si les pluies actuellcs se maintiennent, la 
degradation rapide de la situation dans lcBorena qui s'est produite 
au debut de cette ann.c a montr0 clairement l'importimce vitale 
des pluies secondaires et d'une saison stche normale pour le 
maintien du Mtail en vie dans hes zones semi-andes. 

z.oneLs
Pauvres ti~lk:gcnts ies rbains 

La population urbaine totale 0tait estim(:e en 1992 h 

6,9 m illions de personnes, dont plus d'un tiers a Addis-Abe ha. 

Uscitadins repr~sentcnt, une proportion relativc'tnent faible de
Ls utin reprosentenepropori reaycnnaible d 
Iapopulation (:thiol ienne par rapport d'autres pays connai ssant 

rapide, mais la pauvret6 et le dnuement 
une urbanisation ph. 
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que connaissent les villes d'Ethiopie sont de graves sujets de 
pr(occupation A long terme. 

On risque moins de mourir de faim ou de subir une famine 

dans les villes que dans les zones rurales 6loigndes et la 
vulndrabilitd y pr~sente des caract(ristiques diffdrentes. Le prin
cipal probh~me des groupes urbains est I'acccs aux vivres plut6t 
que leur disponibilit6 g(n(rale. La s(curit6 alimentaire des 
citadins est datenninde presque entitrement par le rapport entre 

le revenu et le prix des aliments. D'aprs une enquete par 
sondage effectu(e AAddis-Abeba en 1990/91 par l'Institut in
temational de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), 

vivaient dans un 6tat de opauvret643 % des m(nages 
alimentaire>,, c'est-a-dire que les revenus combines du m(nage 
ne suftisaient pas Aacheter un panier de vivres correspondant

norn"es nutrtonnees minimums. Les groupes les plus 

vulnrables et les plus en 6vidence sont les indigents absolus
mendiants, enfants des rues, handicaps-mais cc chiffre 
confirme cruellement l'unpleur de la pauvret6 absolue dans la 
ville et brosse un tableau sombre des citadins pauvres d'Addis-
Abeba. On ne dispose pas de donntes comparables pour les 
autres villes. 

La vuln(rabilit6 actuelle de la population urbaine est 
modC-r(c, mais elle s'aggrave. Les prix des c~rtales (mais, 

sorgho et teJ) 6taient relativement stables jusqu'en f(vrier, par 
rapport aux prix pratiqu(s dans les zones rurales frapp(es parIa s(:cheresse. Mais les prix ont comnt0nc ihgrimper en mars 

et avril (voir figure 7), tendance qui semble se poursuivre en 
mai. Si la prochaine r colte principale est mauvaise, les groupes 
urbains mod:r~mcnt vulnrables souffriront de nouvelles 
hausses des prix. 

Le groupe des citadins pauvres et le grand groupe 
vulnerable suivant-personnes dplac~es et militaires 
d~mobilisC:s-se recouvrent consid(rablement. Comme 
l'indique le tableau 6, 81 000 personnes fortement vulndrables 
appartenant Acette cat(gorie sont actuellement class~es comme 
ayant besoin d'une aide alimentaire A Addis-Abeba, 37000 A 
Mekele (Tigr6) et 8 000 i Dire Dawa (class(es dans la rdgion 4, 
Oromie). Ces chiffres ne donnent manifestement pas une ide 
compl0te de la dimension urbaine des problOmes de sdcurit6 
alimentaire provoqu(s par I'homme, car beaucoup de personnes 
d(plac(es et rentries chez ellesn se trouvent dans des villes dans 
'ensenble du pays. 

Personnes d.plackcs A I'inttrieur du pays, militaires 
d~tnobilis&s et rapatris 

Ces categories sont par dlfinition transitoires, inme si des 
individus peuvent passer dans d'autres groupes Avuln(rabilit6 
chronique. Les populations class(es par la RRC comme ayant 
besoind'une aide alimentaire pourdes raisons autrcs que naturelles 

ont Apeu pros diminu6 de mnoiti6 au cours des 16deniers mois, 
passant de 2 211 660 en d~cembre 1992 1 1359 745 en 

d(cembre 1993, puis 5 1 120 500 en avril 1994, malgrd lesprobh~incs li(:s;'Ia r~int~gr,ton aprb~s Ia fin des hostilit(:s et aux 
p laccn t6sparsist a n pr s par des co nflits etcaux 

d~placeinents porsislants prvqd par des conilits loeaux. 
Toutefois, ces groupes repr(sentent encore pros de 17 % des popu
lations fortement et extr~mement vuln(:ablcs d'Ethiopie. 

ETHIOPIE
 

http:etlascese.Mi


47 FEWS Evaluation de vulnirabilitj 

CONCLUSIONS 

D'une manire g6n6rale, la s6curit, alimentaire nationale 
parait pr6caire pour 1994/95. Le nombre de personnes ayant 
d(jA besoin d'une aide alimentaire est si 61ev, et les ressources 
disponibles en cas de crise sont si r6duites, voire inexistantes, 
qu'une perte de r6coltes g6n6ralis6e signifierait le d6sastre 
en 1994. Les groupes les plus importants de personnes forement 
et extrdmement vuln6rables se trouvent de nouveau parmi les 
communaut6s agricoles pauvres des r6gions frapp~es par la 
s6cheresse, surtout dans le Tigr,, le nord et le sud du Wollo, 
l'est et l'ouest du Gondar, I'est et l'ouest du Harar et le nord et 
le sud de l'Omo. Un grand nombre d'61eveurs d6munis des 
basses terres sont 6galement fortement et extrdmement 
vuln6rables. La plupart des populations d6plac6es, d6mobilis6es 
et rapatri6es ont W r6absorbes Ades degr6s divers parmi les 
populations urbaines et rurales. De nombreuses personnes 
restent tributaires de l'aide alimentaire et devraient 6tre 
consid6rdes comme constituant un , ipe vuln6rable s6pard. 
Les citadins pauvres, qui vivent da,. la mistre la plus totale 
sans acc~s suffisant aux vivres, restent chroniquement 
mod6rment vuln6rables. Les hausses des prix pourraient les 
frapper durement en cas de perle g6n(ralis6c de r6coltes. 

Seul un accroissement de la productivi6 agricole permettra 
de combler le d~ficit alimentaire structurel de l'Ethiopie. Les 
observateurs craignent de plus en plus que les strat6gies du 
Gouvernement, dont la formulation est lente, ne soient pas 
suffisamment cibldes ou coordonn6es pour assurer des augmen-
tations rapides de la production et faire baisser l'aide 
alimentaire. Le caracttre structurel du d6ficit alimentaire et 
les mesures des pouvoirs publics donnent a penser que I'Ethiopie 
aura besoin d'importantes importations de vivres Acourt terme 
et Amoyen tenne. A court terme, I'Ethiopie aura besoin d'une 
aide alimentaire. A cc stade, FEWS/Ethiopie entrevoit trois 
sc6narios possibles pour 1994/95: 

Hypothse optimiste :dans son analyse de 
d6cembre 1993, la Banque mondiale estimait qu'un 
deficit en cdr6ales alimentaires de 429 000 tonnes 

pour 1994/95 dtait le sc6nario le plus optimiste imagin
able, dans l'hypothse d'une r6p6tition de la hausse 
record de la production enregistr6e en 1992/93. I1est 
d'ores et d6jit quasiment impossible d'atteindre cet 
objectif, ,tant donn6 les r6percussions que ne 
manqueront pas d'avoir les pluies tardives et 
insuffisantes du beIg sur la r6colte secondaire ainsi que 
sur le calendrier des cultures de la saison principale. 

* 	 Production moyenne potentielle : si la r6colte se situe 
dans les limites des tendances Along tenne, il y aura un 
autre d6ficit annuel de plus de un million de tonnes. 

* 	 Hypothse pessimiste : si les grandes pluies (kireit) 
sont g6n6ralement insuffisantes-ce qu'il est impossible 
de pr6voir au stade actuel-ce d6ficit pourrait se trouver 
doubl6. Dans le pire des cas, s'il se produisait une grave 
s~cheresse cette arme et si la production chutait dans 
les mdmes proportions qu'en 1984/85 (c'est-a-dire 
d'environ 24 %),le deficit en c6r~ales alimentaires scrait 
de l'ordre de 2 770 000 tonnes (sur la base des 
hypotheses de ]a FAO, don( un chiffre de consommation 
trds bas de 134 kg de c6r6ales par personne ct par an). 

L'616ment de loin le plus d6terminant pour cc qui est de la 
stcurit6 alimentaire au cours de I'ann6c Avenir sera les pluies 
de kiremit et la r6colte de tne/ier cons6cutive. D'autres facteurs 
ayant une incidence sur la production alimentaire scront les 
attaques de ravageurs et les maladies (qui d6pendent 6galement 
dans une large mesure des conditions atmosph6riques) et 
l'utilisation d'engrais dans les zones a production exc6dentaire. 
Le r6sultat final et le calendrier de production de belg joueront 
dgalement un r61e important dans les zones de production de 
beIg examin6es plus haul. 

Une saison catastrophique, sans grandes pluies, pourrait 
apparaitre ds le mois de juillet. En revanche, un bon d6but des 
pluics suivi d'uiie fin pr6iiltitur&e pourrait 6tre tout aussi 
d6sastreux et ne pas tre manifeste avant septernbre ou octobre, 
tandis que des pluies in6gales accompagn6es de s6cheresse et 
de variations r6gionales (cc qui serait un sch6ma plus <<nor
mal) ne feraient probablement sentir tous leurs effets qu'au 
d6but des 6valuations des cultures, en novembre-ddcembre. 
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FEWS : indice de vulne rabilite
 
Niveau de Situation de 

vuln6rabilit6 vnlnrabilit6 

VULNERABILITE: 
LEEGERE Maintien ou 

accumulation 
d'avoirs 

et 

Preservation de la 
strategie de 
Iproduction 

choisie 

VULNERABIATIE Ponction dans les 
MODEREE avoirs 

Ct 

Maintien de la 
strat6gie de 
production 

choisie 

VULNERATHO 
FORTE 

TE Epuisement des 
avoirs 

et 

Bouleversement de 
la stratlgie de 

production 
choisie 

VULNERABIIJTE Liquidation 
EXTREME des moyens de 
(DANGER) production 

et 

Abandon de Ia 
strat(gie ie 
production 

choisie 

FAMINE Misere 

Strategies et comportements 
de rtaction typiques 

Avoirs, rwisources et richcssc : accumulation 
d'avoirs, de ressources et de richesse additionnels ou 
variation netto minimale seulement (privation 
nonnale ou variation saisonni~ve) des avoi's, des 
ressourcCs et deCla iohsse durant Ilann6e. do 

faon Aro(uiv au ,ninimum le risque. 


Strattgie de produiction : les chaigemnts 
6vcntuels de stratt~gie de production sont 
essontiellenmnt volontaircs, dans la pcrspective 
d'un gain et ne sont pas lies Ades difficult6s. 

Avoirs, ressources et richesse : la r(action 
consiste , puiser dans les avoirs, ou Aliquider des 
avoirs nincurs, it6conomiser les ressources, A 
rmduire au minimum les d penses, i accepter do 
"se serrer la ceinture" hors de saison (par exemple 
en puisant dans les rseves alimentaires, en 
rduisant Ilaquantit6 de nourriture consommnne, en 
vendant ch~vres ou moutons). 

Strategic de production : sous 'effet de la 
tension, le changement d Ilastrat6gie de proxluc-
lion ou d'oIbtention de evonu West ,nodifi6e que 
de faqon mineure (modifications mineures des 
pratiques culturales, cueillette modeste de denroes 
sauvages, transferts et plots entre mnages, etc.). 

Avoirs, ressources et richesso : liquidation des 
ressources "productives" (par exemple vente de 
semences, doutils agricoles, de boeufs, de terres, 
d'animaux reproduceuts, voire de troupeaux 
entiers). 

Strattgic de production : les mesures prises sont 
assez couteuses et mxlifient tris nettement le 
mode de vie du monage ot (10 'individu ou son 
milict,, etc. (travail salari6, qui prend du temps,
 
vcnte d1ebois de feu. mise en culture de terres
 
marginales, migration (les jeunes adultes ,5 la
 
recherche d'un travail, emprunt aupros de 
marchands i des laux tlevs). 

Avoirs, ro.soirc.s et ichesse : liquidation des 
ressourcos "productives" (par exemple vente de 
semences, dloutils agricoles, de boufs, de tents. 
d'animaux epr,'xlucteurs, voire de troupeaux entiems). 

Stratcgie de production : recherche de sources 
non traditionnelles de rovenu, d'emploi ou d 
production, qui excluent les sources plreferoos ou 
usuelles (par exemple, migration de familles 
entires). 

Toutos les solutions sonlt puitses : plus d'avoits 
impotlrants, de ressources, de tichesse; pas de ruvenu 
et pas de ploduction. 

Interventions A envisager 

Programmes dc 
dveloppeinent 

Attination (lcs calamitts et/ 
ou dvelopprnent : soutien 

des avoirs (libhmration des stocks 
do stabilisation des prix des 
denr(cs, ventc de fourrage 

animal Amdes prix "sociaux", 
ba,'ques de grains 

conmmunautaires, etc.). 

Attenuation des calamnit{s ou 
secours : soutien
 

des revenus et des avoirs
 
(travail rhmun&m6 en aliments
 

ou en eslces, etc.).
 

Secours et attemmuation des 
calamnitC's:soutien alimentaire, 

soution dos rovonus c1 dos 
avoirs (secouts alimentaires, 

dons de sacs de semences, etc.) 

Socours d'umrgmmce (aliments, 
logement, mdicaments). 

BEST AVAILABLE DOCUMENT q
 


