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Resume
 
MAURITANIE 

La saison des pluies s'est achevde au d6but septembre dans la plupart des principales zones agricoles [Note: Alors qu'on
dtablissait cc rapport, les pr6cipitations ont de nouveau augmentd dans plusieurs regions du sud du pays, qui, au debut d'octobre,
recevaient encore des pluies mod6r~es ou fortes]. Les relev6s pluviom6triques, jusqu', la fin d'aoft, 6taient, ,i quelques excep
tions pros, proches des niveaux ie l'an dernier, et sup6rieurs t la moyenne ou mi~ne meilleurs dans certaines r6gions. Les 
paturages sont en bon ttat dans les wilavas du sud-est du pays oi les pluies sont r6gulitres. Les conditions favorables pour
I'agriculture pluviale (dieri)et la culture des bas-fonds devraient faire que les recoltes seront meil!eures que celles des excellentes 
ann(es de 1988 et 1989. 

MALI 

Pour ]a campagne 1994, les conditions agroclimatiques sont les meilleures depuis les annes de s6cheresse de 1968-1973. Tout 
laisse esp6rer que dans l'ensemble du Mali, les r~coltes de c6rales en culture pluviale seront excellentes. La menace acridienne 
n'est pas completcnient 6cart&e tant que les r6coltes ne sont pas engrang6es, mais le Mali ne devrait pas avoir besoin d'aide 
alimentaire d'urgen,:e en 1995. 

BURKINA 

La production nationale de c6rales dipassera la moyenne et aucune aide alimentaire d'urgence ne sera n6cessaire en 1995. 
L'exc&lent de c6r6ales (le quatri~me en quatre ans) atteindrait 216 000 tonnes, soit II % des besoins de consommation (1,9 mil
lion de tonnes) et les approvisionnements seront suffisants. Dans les provinces de louct, Corno6 et Poni, la production est 
cependant inf6rieurc At"a moyenne dans de vastes zones, cc qui r6duira d'autant le pouvoir d'achat. Les villages touch6s pourraient 
avoir besoin d'une aide publique bien cibl6e. 

NIGER 

On prevoit de bonnes r~coltes pour la campagne 1994-1995. Les pluies ont dtd bonnes en juillet et aoft, de sorte que les cultures 
et les paturages sont g.n6ralenient en bon dtat, mais il y a eu des inondations et une drosion pluviale dans l'ensenble du pays. Si 
la r6colte est sup(rieure i la moyenne, le Niger ne devrait pas avoir besoin d'aide alimentaire d'urgence en 1995. 

TCHAD 

Dans tout le Tchad, les pluies ont &6t(moyennes ou sup6rieures Atla moyenne et exceptionnellement bien distribu6es dans 
l'espace ct dans le temps. On devrait donc s'attendre Ades rendenents de c6r6ales sup rieurs hila moyenne, et la production
agricole hors saison devrait aussi Etre bonne. Les pturages sont en excellent 6tat. La production cdr6ali~re devrait satisfaire les 
besoins de consommation en 1995 (927 000 tonnes). Mais, en 1995, la s6curit6 alimentaire sera nienac6e surtout par l'insdcuritd, 
le banditisme, les troubles sociaux, la stagnation 6conornique et les incertitudes politiques. 

TItIOPIE 

La :;aison des pluies principale (kiremnt) a donnd des pluies abondantes et l'op6ration d'aide alimentaire en 1994 a largement dtd 
r6ussie, de sorte que le pire (s6cheresse et famine) a W 6vitd. Les perspectives imm6diates sont maintenant bien neilleures 
qu'en juin, mois ob les pluies kiremit se faisaient encore attendre. Cependant, les probikmes A long ternie de ]a stagnation de 
I'agriculture et d'un d6ficit vivrier structurel persistent. 

Voir les d~finitions de la vuln~rabilit dans I'Indice de vulnfrabilit de FEWS, page 53. 
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DANS LA REGION FEWS 
Bonnes recoltes attendues dans tout le Sahel; en 

Ethiopie, des perspectives moyennes font qu'une aide 
alimentaire importante reste necessaire 

Perspectives sur les rdcoltes 

Dans I'ensemble, en 1994, Iks perspectives sont moVennes 
en 	 lthiopie, bonnes ou excelhlntes au Tchad, au Niger, ai 
l3urkina et an M11, et les r&oltes devraient etre bonnes en 
Mauritanie (voir carte I ). I.'l:thiopie devra importer plus de 
700 000 tonnes de cereales, nitme avec une r&oic niovcnnc. 
Etant donn le manque de devises de cc pays, les imiportations 
conlnmerciales seint insuflisantes. ln revanche, dans les autres 
pays. auctne aide alimentaire d'orgence West n cessaire iicc stade. 

La camipagne agricole, en .thiopie, at nal comiienc. La 
preniire saison des pluiCs., courte (hel), a comnenc,it avec 
environ un mois de retard datns certaines regions, et dans 
d'autres, a tl tin tichec it peii pros total. La seconde saison ties 
pluies, plus longue (kiremot), a,conlinencc'l temps, et les pluies 
Ont t hien distribti&~s dails le temps. Cette vOIlItion expliliUe 
que pres de 8) (4des cultures it cycle court plailtes durant hi
saisonb/i,'ont t01t} perdues, les ctiItuires i cycle long plantees dorant 

la saisn hbi, otit donne des r&SIIItats mediicres, mtais les cultures 
,i cycle court plantes durtant i saisom kiremit ont 0 bonnes. I)ans 
I'ensemble, la recolte devrait 3trc setletiieIIt moenne. 

Dars tout le Saliel. ies pluiies (ot66 asez tardives mais 
on 616 bondantes ei aofit aii Tclhad, ai Niger, au Mali, an 
Burkina ct chins Ic sitl-est tic hi Malritanic.ALhad, les pluies 
d'aoit et de septenibre ont &tt" remarqtablement bien distribuies 
darts I'espace et dartis le temps. Cela it ide imaximiser l'ifipact 
tie pluies qui, daiis certaines rgions, 6taient jUste moyennes. 
Au Mali, ao Burkina et aii Niger, cerlaines zones ont t0 frappes 
par la s&ieresse en juin (priotde des semailles, obligeant 'i 
repanter) ol en jiiillet et anoit (ptriot de floraison, ce qui 
r6duiit le rendement potentiel). En tnime tetips, certaines 
regions du nord dI Sahel, anr Mali et au Burkina, on requ tes 
pluies tros abondantes en aofit et il est ii craindre que les sols 
soient gorges d'eau (cause tr~s diffrente tie baisse des 
rendements). Malgr ces difficilts localis~es, les recoltes tie 
ces pays devraient tre bonnes, voire excellentes, au lchad, al 
Niger, au Mali et an Burkina. 

Fn Matiritanie, es pIlies d'aft (t 6t boIInnes thins Ie 
sud-est et le centre-sod, mais sont rest.es iMdiocres dans le 
sud-ouest. L'agriculture pluviale concerne surtilo ces deux 
preriires zones el li culture piliviale qui, en anne normale 
reprdsente environ tin quart de la production cr alire propre 
de la Maurilanie, devrait tre bonne oii exceilenlte. Une forte 
proportion de la production des cultures de tkcrue (dans Ies 
bas-fonds, un quart environ tie la production c¢?r alire annUelle) 
concerne le sud-ouest oft les pluies nont pas 6tk atissi bonnes. 
Ces cultures conimencent plus lard dats I'ann6e, et on tie sait 
pas encore quelle sera, cette ann6e, la r6colte des bas-fonds. 

Cette anne a vu d'importantes inondations dans la valle du 
Sdn~gal. Le barrage de Manantali (silt, dans ICcours supericur
do fileve, dans ICsud-ouest dI Mali) est rest6 ouverl toute ]a 
saison pour des reparations. Cela a entrain6 la plus forte crue 
annuelle dans le sud-ouest de la Manritanie sur une periode de 
plus de 20 ans. Les inondations importantes expliquent 

* 	 Une perle presquie otale des cultures irriguees, qui 
reprsentent noirmalement environ Lin quart de la pro
duction ceraire inrcaillitanjienn: 

* 	 Une augnientation potentielle des cultures de d~crue 
(Walo), qui loOurnissent aussi habituellement un quart 
environ de hi recolte. Les perspectives actuelles sont 
les meilleures depuis plus de 20 ans. 

Mais cetei production tic thcrUe ('a/o) dpendra des 
seniences et dII travail accompln. Ces cultures sont 
habituellement plantes en octobre et novembre tie sorte qu'il 
est Imp t6t pour dire 1:e que sera la rcote. 

Les plies : derni{res notivelles 

Contrairement au cycle hahittiCl, les plties en 1994. a 
Sahel, ont Clmntilie justl',l hi, fin d'oclobre alors tiI'elle: 
s'arr~tent dIi'habitUtde ai la fin septenibre oo an d0ut 
octlbre. On ne retroivC pas cette part ictlarite en Ethiopie, 
oft les pluies do kircmit se sont acheves ii l dalte 
habitoel le. AI Sahel, ces pluies prohitiges profiteront 
aux p~iturages, accroitront hi production des cultures de 
d.crue et aideroil ii acliever le dtveloppelient des cul
tures pluviales tardives. ln mnie temps, ces pluies 
tardives ristiuielit tIe retarder les moissons. 

VuIlnrabiIit6 

Malgr ces perspectives assez bonnes, certaines regions 
restent viln6rables ai la famine. l.a cause principale n'en est 
pas la sieresse oiiais p1tit la recrudescence des troubles civils 
et la d~gradation de la conjoncture 6clonoiiqtie. 

Au Mali et au Niger, les troubles sont liiiit6s an nord, dans 
les rdgions pastorales. La tension limite les MOLIvetilents ties 
I'OtlI)eix et I'acc s ax terres agricoles existantes, tout en 

empcliant les habitants de produire assez ii'aliliteilts et tIe 
revenus pour assurer Icur subsistance. Ces tensions entravent 
6galement le commerce dats ces regions. l)ans certains cas, les 
niarciands ne peuvent atteindre les localit6s isoles que dans des 
convois arm6s. Ces difficult6s liiiitent la quantit6 de denrdes 
alilientaires disponibles et entrainent tne flambde des prix. 

REGION FEWS
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Au Tchad, la tension demeure dans tout le pays. Des inci-
dents isolds ont Wsignal6s dans plusheurs r6gions et le banditisme 
est ddsormais r6pandu. Cette crainte du banditisme paralyse le 
rnarch6, qui souffre d6jA du niaUVais 6tat du r6seai routier. 

En Mauritanie, U.1 v6nernent I6i t la m6t6orologie a 
soulev6 des problmes politiques qui afiecteront la superficie 
cultiv6e dans le sud-ouest. Comnie on I'a not6, la crue du 
S~n6gal est plus forte qu'elle ne I'a jamais tt au cours des 
2(1 dernires ann6es, cc qui rend possible une forte expansion 
de la culture de d6crue. Mais en outre, la l6gislation foncire 
qui affectait ces rgions depuis une dizaine d'annees a 6td 

FIVS E'valuation priliminaire des rcoltes 

modifie et, Ala suite des incidents de frontire avec le Sn6gal 
en avril 1989, la composition de ]a population locale a W tr~s 
nettement modifi6e. II en r~sutle des tensions accrues dans 
certaines localit s, les autorit6s locales ayant tent6 de 
redistribuer les terres des families ayant plusieurs champs, en 
faveur de fnon-propri taires,,, essentiellemnt des nouveaux 
venus, dans la val16e, arriv6s apr~s avril 1989, et apparteant A 
un groupe ethnique diff6rent de ]a population autoclitone. 11 
reste Aid terminer quelle proportion des terres inond6es (walo) 
sont effectivenent cultiv6es apr~s la d6crue. Ceci, Ason tour, 
ddterminera la r6colte walo de cette ann6e. 

REGION FEWS
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Carte 2. Mauritanie: Evaluation pr61iminaire des r6coltes 
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M A U R I T A N I E IVALUATION PRtLIMINAIRE 
DES R.COLTES 

Frontlres Internatlonale 

........ Limite de wilaya 	 ' Bon potentiol d'agriculture pluviale
 

* 	 Capitale [ R6colte mediocre en perspective 

Chef-lieu do wilaya I Inondations sup6ricurcs A lamoycnnc 

0 Autres Iocaltes 	 Agriculture pluviale ou autre limit6e 

Drainage intermittent 

Source : FEWS/Mauritanle
FEWS. octobre 1994 

MAURITANIE 



MAURITANIE 
Bon etat des piturages et augmentation de la 

production de decrue grace i d'abondantes pluies 
en milieu de saison et 'ala crue du fleuve Se negal 

I)'aprs un rapport rendu public par FEWS/Mauritanie le 18 septebre 1994 

RI.'SUMI' 

Les p/ides ont etc e'Xcellentes en 1994 dans la plupart des 
principales zones agricoles. La p/upart des stations 
pluviomefriques qui avaient signa/P en juin et juillet tn dfficit 
par rapport a)1993 ont e'nregistrtedes p/hdes phts rc-golibes en 
aott. Localement, des plies violentes ont endommag des 
Oaisons el cause'des inondations cj A' Bout (Gorgol), Chagar 
(Brakna) et Oualata(Hodi ech Chargui) (voir carte 2). 

L'fta des paturages selo h's images ANVI est meilleur que 
Pan dernier et que la movenne 1982-4990 dans It, sud-est di 
pays. Le lcpartenient(it'stati.stiqucs agricol.: dht V"inistbre dt 
dveloplwntent rural et de /l'niironnentent (AIDRE/ na pas 
encore conmtence ses premieres enqotes stir les supet/icies 
1)/antes. An dcbut de septembre, une periode seche a entrainc 
tn brunissement notable des images ADVI. L'agriculture 
pluviale ponrrait Lre afect;e par unc' fi, brutale (iL'la saison 
des pluies. 

Note : Contne on Ia indiqu; dans le IWcstonh, les phides ont 
repris cl la mni-septenhre et ci la fin septembre, et elles ont cfc 

assez fortes dats phusieurs regions, entranant des pertes de 
recoles c/u fait des inondations. Les images satellite lie sont 
pas disponibles d7uis Il d but septembre, ce qui emp&che une 
premiere analyse de /'itrpact de ces p/hes stir la ve'gdcttion. 

FACTEURS I)'IERMINANTIAlS 
I)ISPONIBILITES AIIMENTAIRES 

Situation du secteur agricole 

Les principaux types de culture en Mauritanie sont 
I'agriculture ploviale (dieri), la culture des bas-fonds, la cul
lture de dccrue (walo) et lhi production rizicole irriguee privee 
ou publiqtie. 

La saison des cultures dieri commence vers li fin de juin 
et au d6but jcillet dans le stid-est (uLIpays et en juillet et au 
dfbUt d'aoit dans I'ouest. La mioisson se fait ci'octobre i 
novenibre. Les cultures clans les bas-fonds sont plantes ct 
recolt6es plus tard selon le type ie sol et la quantit6 c'eau 
disponible. La saison walo commence apr~s la dcrue, 
habitiellement apr s la recolte dierien novembre. Les cultures 
cultiv6es dans les bas-fonds sont nornialenient recoltdes de 
f6vrier 'Aavril, la date exacte dipendant de l'inondation et ie 

I'dpoque des semailles. La campagne rizicole irriguie s'dtend 
surtout d'aofit Anovembre. 

On ne dispose I pr6sent d'aucune information provenant 
dU Ddpartement des statistiques agricoles stir la production 
v6g6tale et ses perspectives pendant hi pr6sente carnpagne. Le 
MDRIE a fix comme objectif une production agricole brute totale 
de 205 154 tonnes, soit 24 % de plus que les estimations de 1993, 
str une superficie emblav6e de 198 192 hectares. ILe Dtpartemnent 
des statistiques agricolcs n'a pas encore publi6 les estimations 
d~finitives de la production agricole de I'an dernier. 

Cultures p ial Wes (di. ri) 

Jusqu'A la fin daofit, les pluies ont permis une croissance 
normale des cultures pluviales dans le sud-est et le cenire-sud 
du pays. La poursuite des pluies durant septembre amniliorerait 
I :s rdcoltes pluviales dans le sud des wilavas Lie l-lodh el Gharbi, 
de Hodli ech Chargui, Assaba (au sud), Gorgol et Guidiniaka. 
Cependant, les donn6es pluv iom6triq ties r6centes 
communiquees par AGRIIYMEIT' confirment one s6cheresse 
dans toutes les zones agricoles do pays durant les 10 premiers 
jours le septembre. Les images NDVI le la premi&e dcade 
de septembre inontrent on brunisserent dans toutes les regions 
agricoles et pastorales. Les valeurs de I'indice NDVI, qui 
montrent la vigteur vdgdtative, ont baiss6 de la fin d'aouit au 
d6but septembre dans presque tout le sud le la Mauritanie. 

Dlans les wilayas do sud-ouest (Brakna, Trarza et nord de 

Gorgol), les pluies ont comrnenc6 tard. Les recoltes pluviales 
risquent d' tre nMauvaises dans presque toute la wilaya de 
Brakna et le nord de celle de Gorgol. Dans la wilaya de Trarza, 
I'agriculture pluviale est tr~s restreinte. 

Cultures de d6crue (walo) 

Selon les indications des agriculteurs et de voyageurs 
venant de i vallke do Sh6n(gal, les terres o I'on pratique la 
culture de ddcrue qui 6taient inonddcs au milieu septenbre 
ckpassaient en superficie la surface inond(e I'an dernier et 
seraient bien plus vastes qu'i tout autre moment des 20 dernitres 
anndes. Ces zones et Icur production seraient conparables ,i ce 
qu'elles 6taient durant les excellentes campagnes de 1988 
et 1989. L'abondance de la crue dui Sn6gal serait dgalenient 

1.AGRIYMET est le centre r~gional du CILSS (Centre inter-Etais de lutte 
contre la s6cheresse dans le SAhl) pour la formation ct les opdrations appliqes 
d'agroridtr orologic ct d'hydrologic. 

MAURITANIE 7 



Ii6e aux r6parations en cours dans la retenue de Manantali (au 
Mali), oO or. a dO laisser beaucoup d'eau s'6couler. Des 
observateurs locaux indiquent que les villages situ6s le long do 
fleuve risqIent d '6tre inond6s lIafin septembre et au d(but 
d'octobre si l'eau continue Anmonter. 

Les campagnes de 1988 et 1989 avaient enregistrd, scion 
lel)partement de statistiques agricoles d MIRE, les surfaces 
les plus importantes consacrees aux cultures de drue. Conimne 
il est trop t6t pour dire quelles seront les superficies ainsi 
plantes et les cultures qui y seront recolt6es cette ann&~e (on 
sailt seulement que la crue du fleuve a 6tt exceptionnelle), on 
utilise comme estimation les chi ffres de production walo 

8EWVS lkvaluation rItnimiairedes recoltes 

Iacrue pour inonder de nombreux p6ritmlres irrigu6s dans la 
wilaya de Trarza ainsi que dans deux p6rinitres de la 
SONADER aGouraye dans liwilava de Guidimaka, ce qui a 
ruin6 les perspectives des irrigants de ces zones. Les objectifs 
d'enseniencenient et ierendenients de la SONADER sont 
indiquds au tableau 1,mais il faudra peut- tre les modifier tr~s 
nettement lors d'une 6valuation plus complele en fin de campagne. 
La Fedhration des irrigants privs a 6galement publi,5 des estima
tions des zones seni6es dans les exploitations irrigu6es priv6es. 

Leszones seni6es en riz irrigu6 par laSONADER pourraient 
6galenient i6tre motns iniportantes que prevu en raison des 
problheIIIes que de nombreux exploilants rencontrent dans 

de 1989. Les semailles ne coniniencent pas avant ledebut duI l'obtention de crtdits, car ilsn'ont pas rembours6 leurs prfts
 
recul des eaux et aprts que les r,2coltes pluviales (dieri) ont 6t6 antdrieurs.
 
achev~es, habituellement en novemobre.
 

l)6crue SONADER 
Cultures irrigu6es 

Scion IaSONADER, 6 678 licctares (ha) seront plantds dans 
l.'eau relachie par le barrage de Manantali s'est ajout6e it la province de Trarza et 4 800 ha (lans celle de Tagant dans des 

"ladileau I. Mauritanie :estimations pr6liminaires de II production agricole en 1994/95 (totnes) 

Wilaya Dieri Walo 

Ilodh ech 
Chargui 19t053 0 
Ilodh el 
Ghlirbi 13 520 0 

Assaba 2044 0 
Guidimaka 7792 219 
Gorgol 14221 10587 
Brakna 764 4433 
Trarza 5 3 144 
Tagant 0 0 

Total 
(production brute) 57 399 18 383 

Total 
(production nett) 48 789 15 626 

Production brute et uelte totale par wilaya 

Wilaya Production Production 
brute nette 

Ilodhl ech 
Chargui 29 599 25 159 

I lodh el 
Gharbi 16 219 13 786 

Assaba 2 790 2 372 
Guidiniaka II 896 9 537 
Gorgol 33 130 26 957 
13rakna 18 334 14 529 
Trarza 45 295 29 709 
Tagant 4 800 4 080 

Total 162063 126 129 

Cultures 
traditionnelles Rizi~res Pdrimnitres 

Decrue irrigudes irrigudes irriguds 
Bas-fonds SONADER' SONADER' SONADER' privdsd 

10546 0 0 0 0 

2699 0 0 0 0 
746 0 0 0 0 
300 0 I 287 2 298 0 

0 0 3509 4400 413 
6050 0 2869 3200 I 018 

0 6678 300 10 400 24 768 
0 4800 0 0 0 

20341 11478 7965 20 298 26 199 

17 290 9756 6770 12 179 15 719 

Notes: 
1.a.- Zones de culture de d~crue avec financement etaide technique foumis par I'organisme 

agricole SONADER. 
b.- Cultures traditionnelles irrigu es SONADER :millet etsorgho en pdrim~tres irrigus. 
c.- Rizires irrigtcesSONADER. 
d.- Petites parcelles privtes de rizirrigut. 

2. Les estimations de laproduction dieri reposent str les rdsultats de 1989 ccIOIur. jues par le 
MDRE; lapUviomi laFin d'aofittrie jusqu'i &iit comparable dans les zones d'agriculture pluviale 
3. Les rtcoU.s walo sonl calculcs d'apr~s lerecord de 1989. ob h superficie inondde dtait itplus
 
vaste, scion le NIDRE.
 
4.Les estimations de laproduction des bas-fonds reposent sur celles de 1993, communiqi.es par
 
leMDRE.
 
Sources: D)partement des statistiques agricoles du Ministre du ddveloppenient rural etde
 
I'environnement, SONADER, Fdration des cultivateurs p'ivds, FEWS/Mauritanie.
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zones de culture de d6crue derriere retenue. Les rendements 
seraient de 1,2 et 0,8 tonne/ha respectivement et la production 
nette projet6e serait de 9 700 tonnes (production brute: 
11 500 tonnes). 

Bas-fonds (culture en zones d6prim6es oiu en amont 
d'une retenue) 

Toutes les stations pluviom6triques dans la zone de Brakna, 
iniportante r6gion de culture des bas-fonds, ont signald un d6but 
tardif des pluies et une pluviom6trie dans l'ensemble m6diocre 
jusqu' 'i hi fill d'aoft. Les pluies ont recommence Ailia mi-
septembre, mais les effets de it s6cheresse d'aofit et tdu d6but 
septembre ne sont pas connus et pourraient tre assez ndfastes 
pour la production saisonni&e des bas-fonds. Faute d'autres 
informations, on a retenu les estimations de 1993 du MDRE 
pour la production ties bas-fonds. 

Etat (ies paiturages 

Les images NDVI en milieu de saison montrent que darts 
le sud-est du pays, les piiturages laient en excellent dtat, 
principalement dans le triangle 13assikounon-l)6ma-Djiguenni 
dans le suid de lIa wil'a ie II tIlt ech Chargui. Les images rela-
tiVCs aiu d6but tIe septemihre omt confirm6 les donnees 
pluvioiitriques d'AGHRYMEL et attestent tin brtnissement 
gtn6ral de li vg6tation d'title graide partie tuit slid de l a Maouritanie. 

Les piiturages et le tkveloppement v6g6tatif semblent ,tre 
passes par ti lltlaxiitlt durant la premiicre decade d'aobt, niais 
hi biomiasse a sans tloute profitt ties averses tie li iii-septenibre.
Une comparaison g6nrale avec le niveau de hit biomasse atu
mime moment en 1993 donne ,i penser qi'en 1994 les niveaux 
de hit biomasse sont plus importants dans tout le stid de ]a 
Matiritanie jtIstutI'aI di61)utt septenibre -- depuis I'est du Gorgol,
par Guidimaka, presqtue tout Assaba, les deox d,partenients 
mdridionatx et tine partie ties tieux tpartements du nord de 
H-odh el Gliarbi, et tout le stid de Hodh ecli Chargui. 

Ravaget rs 

Criquets pelerins - Contrairement ii 1993, o on a signal6

dans tout le pays de vastes infestations Ie criquets plerins, on 

n'a pas signal6 jtustu'l prtsent, en 1994, d'activit6s acridiennes 

grdgaires (essaims). Des individus dispers6s, 15 au maximum 

par 
 iectare, ont 616 signalks dans ICsud-est de hit Mauritanie, 
mais dans l'ensemble, les poptilations acridiennes sont peu 
nombreuses et les ddgfits ont 6t6 ngligeables.

Sauteriaux - Le lDipartement tie protection phytosanitaire
(ILMI)RE areqtu ties indications rlatives itI'dclosion de sauteriaux 
thins tout le stid de li Mauritanie (0ilaoas de Guidimaka, Assaba, 
Hlodh ech Chargui et Ilodh el Gliarbi). 

Autres ravageurs - On signale des infestations de rats dans 
lit wilaya de Gorgol, en particulier thans li zone dtl Fotnt Gleita. 

Stocks alimentaires et circulation des denrces 

Selon li Conmission de la s6curit6 alimentaire, le stock 
de cr~ales de s6curit6 serait tie 9 500 tonines, et 182 tonnes de 
doliques LANouakchott. La Socit6 nationale d'importation et 

d'exportation (SONIMEX) fait dtat de 9 587 tonnes de stock de 
riz et de 212 tonnes de stock de bW6 A]a fin de juillet. Cette soci6td 
pr6voit d'importer 15 500 tonnes de riz et 10 0M) tonnes de bW6. 

On ne dispose pais de chiffres stir les stocks commerciaux 
ou sur les importations projet6es pour l'ann6e qui vient.En 1993, le Comitd de planification de l'aide alimentaire a 
retenu le chiffre de 213 000 tonnes, comme estimation des im
portations commerciales en 1993/94. Lc secteur commercial 
s'est niontr6 capable d'importer de vastes quantits de c6r6ales. 
Le seul facteur limitatif serait le nianque de devises. 

Le PAM et d'autres donateurs ont indiqu6 qu'ils fourniraient 
une quantit6 lim it6e d'aide alimentaire i lIa Mauritanie en 1994/ 
95 (voir tableau 2). 

Tableau 2. Mauritanie : aide alimentaire pr~vue en 1994/95 
(tonnes) 

Don ateuor Cr~alte Quantit 

PAM (alimentalion scolaire) 
PAM (vivrcs contre travail)
Italic 

b1d 
bid 
riz 

3 500 
10 000 
5 000 

Union europ6enne b1d 5 000 
Japon b1 3 000 
Total 26 500 

Source: PAM 

FACTEURS I)ETERMINANT 
L'ACCt,S AUX VIVRES 

Besoins alimentaires projet6s 

II est trop t6t pour prdire les r6sultats des ricoltes avec 
pr6cision. Le tableau 3 donne tine approximation du d6ficit 
vivrier mauritanien. La production cdr6diare nette est estim6e 
en 1994/95 A 126 130 tonnes. Les besoins totaux de c6r6ales 
sont calcul6s en tultipliant 176 kilogranit es tie c6r6ales/ 
personne/an par Iapopulation totale, ce qui donne on besoini de
c&dales de 400 887 tonnes environ. Le chiffre hypoth6tique
de production de 126 130 tonnes ne reprdsente que 31 % des 
besoins hypotlitiques de c6rdales de la Mauritanie en 1995, ce 
qui laisse un dificit de 274 757 tonnes.2 

Donn6es 6conomiques 

Les prix des c6r6ales (millet, sorgho, riz) i Nouakchott 
ont dimintid en juillet en raison des perspectives d'une bonne 
campagne gr~ice Ades pluies pr6coces et abondantes. Cette 
tendance s'est invers6e en aout et septembre (voir tableau 4). 

2. Si on ulitise I'ancien chiffre rclenu par le CILSS, de 165 kilogrammes/ 
personne/an, on obtient un besoin de 375 831avec un didicil de 249 711 tonncs, soil une tonnes pour la consommation,production couvrant 33,5 % des
bcsoins inidrieurs. 

MAURITANIE
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Tableau 3. Mauritanie :quilibre provisoire de la production cr~alire 1993/94 en Mauritanie, par wilaya (tonnes) 

Population 
projetfc Besoins de production 

Pourcentage 
de couverture 

W.laya en 1995 c~rdales nette Solde des besoins 

Hodh ech Chargui 254 237 44746 25 159 -19 587 56 
lodh el Gharbi 189 032 33 270 13786 -19 484 41 
Assaba 195916 34481 2372 -32 109 7 
Guidimaka 137 646 24226 9537 -14 689 39 
Gorgol 207482 36517 26957 - 9560 74 
Brakna 220345 38781 14529 -24252 37 
Trarza 205 597 36 185 29 709 - 6 476 82 
Tagant 
Adrar 

72369 
68 133 

12 737 
11 991 

4080 
-

- 8657 
-11 991 

32 
-

Inchiri 13 609 2 395 - - 2 395 -
Nouadhibou 92990 16366 - -16366 -
Tiris Zemmour 41 280 7 265 - - 7265 -
Nouakchott 579 130 101 927 - -101 927 -

Total 2 277 766 400887 126 129 -274758 31 

R~fugits 70 000 12 320 - -12 320 -

Note: Consommation par habitant: 176 kilogrammes. 
Sources :Projections dtnographiques pour 1995 : Office national de statistique, estimations de production foumi,:s par FEWS/Mauritanie, taux de 
consomm ation fournis par la CSA. 

Table 4. Mauritanie : prix des c~rfales A Nouakchott entre juin 
et septembre 1994 (ouguiyas par kiio) 

Millet 55 
Sorgho (Taghalit) 45 
Riz importd 55 
Riz local 45 

LE POINT SUR 

30 50 55 
35 45 55 
60 55 55 
50 50 50 

Source: FEWS/Mauritanie 

LA VUI,NIRABILITE 

L'livaluation de la vulnrabilitW 1994 de FEWS signalait 
la situation des citadins pauvres, des populations agropastorales 
g ograph iquement isolees des r6gions du Tagant et de l'Adrar, 
ainsi que divers autres groupes de cultivateurs et d'dleveurs 
disperses dans le sud du pays. Ces groupes (300 000 , 
400 000 personnes) seraient nod6r,:nent ou fortement 
vuln&ables. 

La situation Les citadins pauvres (habitants de bidonvilles) 
recens6s comte "fortement vuln6rables" dans I'Evaluation de 
la vuttlnrabilitL 1994 de FEWS reste difficile. Si les r&oltes 
s'amtfliorent dans les r6gions agricoles duipays cette ann6e, les 
prix des c6raes pourraient baisser ANouakchott, ce qui rendrait 
plus accessibles aux citadins les denr~es alimentaires et rluirait 
ainsi leur vuln6rabilit6. Cependant, la pr&arit6 de I'c.(istence 
(ie la majorit6 de ces citadins (i Nouakchott, la capitale, et 
dans les deux villes industrielles dut nord, Zouerate et 
Nouadhibou), qui avait 6t6 (ldcrite dan:, les rapports ant6rietrs, 
reste sans changement. Les conditions de logement sont 

Source: FEWS/Mauritania 

dfsastreuses et I'accts aux soins de sant6 extrrnmement limit6; 
avec le cofit trts 61ev6 des mndicaments, les prix 61ev6s des 
marchandises import6es et ]a baisse des emplois sous contrat, 
en particulier dans la ptche, les citadins sont gravement touch6s. 
Selon I'Office national de statistique, la population de 
Nouakchott Ala ni- 1995 ddpasserait 520 000 personnes et celle 
de Nouadhibou, 90 000, alors que la population totale de la 
Mauritanie est de pros de 2,3 millions. 

Dans les wilayas d'Adrar et de Tagant, les agropasteurs 
extrdnitement isoles gdographiquement restent tr~s vulhrables 
(environ 28 000 personnes). Les pluies ont &6 ndgligeables 
jusqu'au d6but de septembre, selon toutes ies stations 
pUviont6triques des deux wilavas. Cette situation aggravera 
les difficult6s alimentaires chroniquLes. Les r6coltes de dattes 
(guetna) se poursuivent depuis deux mois-ce qui permet une 
certaine remission pour les personnes souffrant de la faim-la 
production agricole locale est trs m6diocre et la situation sera 
tr s difficile dans les r6gions isol6es, en particulier dans la 
wilaya de Tagant. 

Situation des rffugifs 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les r6fugids 
(HICR) signale que les rffugi6s maliers dans les trois camps du 
HCR dans le sud-est de la Mauritanie (Bassikounou, Fassala 
N6r6 et Aghor) sont d6sormais au nombre de 70 000 environ. 
Cc nombre ne cesse d'augmenter I'an dernier, le HCR 
d6nombrait 42 000 r6tfugi6s et il y a deux ans, leur nombre 6tait 
de 18 000. Malgr6 I'augmentation de leur nombre, la situation 
des r6fugis est d6crite comne satisfaisante par le personnel 
du HCR. Le Programme alimentatme mondial signale que les 
approvisionnenents r6pondent aux besoins actuels. 

MAURITANIE
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Autres groupes vulncrables 

Les habitants des principales zones de culture pluviale (le 
sud des wilayas de Hodh el Gharbi, Hodh ech Chargui, Assaba 
et Gorgol, et la wilaya dle Guidimaka) devraient profiter de 
r6coltes sup~rieures Alia normale. Cette production et I'excellent 
tat des paiturages devraient rdduirc lit vuln6rabilit6 des petits 

exploitants et des agropasteurs (ans ces regions. 
La crue du S~n6gal a 06 exceptionnelle (pour certains, les 

surfaces inond~es n'ont jamais 6t6 aussi vastes depuis lIa mise 
en service du barrage tie Manantali) et cela devrait se traduire 
par tine augnentation d. la production de sorgho d, decrtie, et 
les habitants de lIt valle dt Sdndgal devraient itre moins 
vulndrables. Mais on ne pourra se prononcer sur la tiuialiI de 
la production walo qu'apr~s lit d&crue (octobre o, novembre). 

CONCLUSIONS 

I)ans les principales zones d'agricu:ture pluviale, les pluies 
ont etc bien espces et suffisantes pour une bonne croissance 
ties cultures iusCL'i 1a fin d'aofIt. Puis, les pluies se sont arirtes 
pendant les 10 premiers jours de septembre dans lit plupart des 
zones, mais les zones Iepature et tie cUItUre pluviale ont profite 
des plUies du milieu et de la fin de septembre. Les piturages 

sont dans un 6tat excellent dans le sud-est du pays. Cette annde, 
les criquets p~lerins n'ont fait que des d6gits ninimaux, 

Les pluies r6gulires qui sont tomb6es dans les zones 
agricoles dI sad du pays du milieu A lia fin de septembre 
devraient am6liorer les chances d'une production pluviale 
nioyenne ou sup6rieure i hi moyenne en particulier dans le 
sud-est et le centre-sud de la Mauritanie. L'aUgmentation des 
surfaces inondees dan.; les terres de culture de ddcrue le long
du Sndgal devrait se traduire par une amelioration de la rdcolte 
walo, mais elle entrainera aussi une inondation des villages 
dans la plaine inondable. On ne sait pa, encore si le secteur 
irrigud a tt gravenient affectd par ces inondations. 

Comnime la campagne n'a pas encore commence dans trois 
des qualre principaux systlmes agricoles (cultures irrigudes, 
cultures de dcrue et bas-fonds), o qu'elle ne fait tout juste

_que cominencer, il est trop t6t pour t6valuer avec exactitude les 
perspectives de la rdcolte 1994/95. On sait cependant que mime 
en bonne ann6e (avec une production tlie 130 000 tonnes, par 
exenple), uin tiers seulement des besoins de c6r6ales 
(400 000 tonnes environ) sont satisfaits par lh production lo
cale. Ce d6ficit, comme dans les anndes pass~es, devra 6tre 
combie au moyen d'importations commerciales ou de I'aide 
al imentaire. L'an dernier, on estime que les importations privfes 
ont atteint 213 000 tonnes et que I'aide alimentaire a repr~sentW 
33 000 tonnes. 
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MALI 
Des conditions agroclimatiques exceptionnelles 

devraient donner une excellente r colte 
l)aprs un rapport rendu public par FEWS/Mali le18 septembre 1994 

RESUME 

Des conditions agroclintatiques excellentes regnent ait Mali 
depuis aott. Les semailles ont commence dans la zone 
soudanienne en mai et s'etendaienten juillet 6 routes les zones 
cultivees, les pluies tant re@guhires. Les surfaces cultiv'es ont 
dpasse de plus de 10 % les projections initiales et le niveau 
atteint Fan derniet: Les conditions d'cnscmble sont trrsbonnes 
(voir carte 3). 

La :',ularitc; de,.' pliies explique la maitrise des infesta-
tions de ravageurs des r&'oltes et ilnY a pas citd'attaques 
niajeures de ravageturs cette annce.Certains essaits de criquets 
p6e'rinsont etc aper'sat debutt de la cantlagne, mnais leur 
population reste encore ieonnume. Avec des conditions 
ecologiques hi''orahles la 7rodu'tion des criquets. ceux-ci 
risquent de compromettre l's cidturcs d'arriere-saison. 

Les prix des c';reals sont re't;sfaibles en 1994 et ont baiss 
sur la jhi)part des marcheus en juillt.Une bonne recolte,fiaisint 
suite atla dhevaltation dufranc CF11 au debutt It'l'ainie,aidera 
a stabiliser h's prix des den c's aliu ntaircs. Les citadins et 
les ruraux devraiet tre nettentent tnoins vt'lunrables 0 la 
ftinine grce a1/'excell'iite r,(('e attcndue. 

FACTEURS DE'I'ERMINANT LES 

I)ISPONI IIILITESALIMENTAIRES 


Situation du secteur agricole 

l'drosion des sols, inond6 certaines basses terres et enip~ch 
certains exploitants de cultiver leurs champs. Les zones les plus 
gravement touch6es se trouvent dans l'est de Ia region de S6gou 
et le sud de celle ieMopti (voir carte 4). Les rendements dans 
certaines de ces r6gions devraient donc baisscr. Nfanmoins, on 
s'attend ailleurs ii uine progression de la production qui devrait 
plus que compenser ces pertes. Une analyse avant-r6colte fait 
apparaitre tn potentiel excellent ou bon de la r6colte pluviale 
dans lIa zorcs cultivfes (voir carte 3).plupart ties 

Dans le nord du cercle de Nioro et le sud de celui de 
BafoUlabe (r6gion de Kayes) et le sud du cercle de Macina 
(r6gion de S6gou), la r6colte pluviale serait inf6rieure A la 
moyenne en raison surtout d'un d6but de carnpagne tardif et 
tI'tine breve .i4cheresse en juin. 

Des criquets p~lerins ont 6t6 aperus aiKeni6ba et Sirakoro 
(Kayes), Banamba (Koulikoro), Farako (Sdgou) et Bandiagara 
(Mopti) t6t durant la saison. Ces criquets se dirigeaient vers le 
nord-est du Mali-zone traditionnelle de reproduction d'6t6 
des criquets pelerins. L'ins~curit6 dans le nord du Mali a 
emp&h6 de rfaliser cette ann6c des enquetes sur place. Les 
bonnes pluies d'aofit ainsi que le niveau 61ev6 Liela biomasse 
ont cr66 des conditions favorables atla reproduction des criquets
p~lerins. A mesure clue la v6g6tation commence i se faner et 
quand les pluies s'arretent, les essaims de criquets p~lerins 
quittent les r6gions de reproduction du nord et se dfplacent 
vers les zones cultiv6es du ed, o les plantes sont plus vertes. 

Apr~s des pluies saisonni&es importantes, le niveau du 
fleuve est plus 61ev6 que l'an dernici et proche de sa moyenne
de longue durde. Ce niveau est important pour les cult:,,'." de 
riz dans les zones d'inondation contr616es des r6gions dc S gou

La saison des pluies ie1994 a commenc en mai dans la et de Mopti et dans les zones de culture de d6crue. La mont6e 
zone soudanienne. Les pluies pr6coces ont 6t fortes dans (Ie des eaux laisse aussi pr6sager de botnes prises de poissons pour 
nombreuses rigions, permiltant aux agriculteurs de commencer 
les semailles 10 ii 20 jours avant la normale. Une breve 
s&heresse en juin et au debut Lie juillet a menac6 les jeunes 
plantes. Depuis juillet, les plUies ont au contraire 6t abondantes 
et r4guli&es. La surface cultiv6e est plus vaste clue pr6vu et 
sup6ri,.ire 11993. A lami-se tembre, les pluies l'int6ret pour 
l'agriculturc se sont poursuivies, redUisant le risque d'une fin 
pr6inatur6e de lIacampagne. Les l)r6cipitations cuiul6esjusqu'i 
la mi-septembre ont dtpass6 lamoyenne sur 30 ans (1961-1990) 
dans prcsque tout le Mali. 

II n'y a pas eu cette ann6e d'attaque majeure de ravageurs 
des r6coltes, car des p!uies r~gulitres ont permis de les maitriser. 
Au dibut de septembre, ICs cultures de c6r6ales 6taient i ]a 
phase de 1'6piaison et les cotonniers 6taient en fleurs. Les cul-
tures dtaient en bon dtat dans ]a plupart des zones agricoles. 
Une humidit6, ad6quate du sol permettra une maturation normale 
des cdr6ales. Mais les pluies torrentielles en aofit ont acc~l6rd 

lasaison de p~che de 1994. 

Etat des piiturages 

La r6partition des pluies a 6t bonne pendant ]a saison. 
Les images NDVI font apparaitre une augmentation rapide de 
la biomasse en aoit dans les zones pastorales (voir figure I). 
Pour une large bande de la zone sah6lienne et sahl1o-saharienne, 
les valeurs tie l'indice NDVI iAla fin d'aoat 1994 sont les plus 
6lev6es depais que les satellites de laNOAA ont commenc6 A 
enregistrer la biomasse par t6d6d6tection en 1982 (voir carte 4). 
Au sol, les 6leveurs ne se rappelleitt pas d'ann6e aussi bonne 
depuis la s6cheresse de 1968/73. Les paturages ont reverdi et 
les points d'eau sc vnt reconstitu6s dans tout le Mali. Pour le 
fourrage de saison sQche, les perspectives sont excellentes. En 
outre, on ne signale aucune dpizootie majeure. 
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Stocks et flux alimentaires 

Au 31 aofit 1994, I'aide alimentaire au Mali se chiffrait A 
49 000 tonnes environ. Sur ce montant, 45 500 tonnes environ 
faisaient partie de Ia r6serve nationale de s6curitd alimentaire. 
Ces stocks sont positionnds dans huit points rdgionaux, et, en 
cas de pdnurie locale de la production en 1994/95, pourraientca epnrepu1986/87 
6tre nis Acontribution. 

Figure 1. Mali : 6volution de la biomasse-zone 
sahlo-saharienne 
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FACTEURS DETERMINANT 

L'ACCES AUX VIVRES 

Besoins alinientaires projet~s 

Le tableau 5 donne l'6volution 	r6cente de la produc-
au Mali. On a retenution et de ]a consommation de cr6ales 

cette estne consonmnmation de 202 kilogrammes/personne/an, 
sur le budget et ]atimation provenant d'une enqute 

consommation des manages en 1988/89. Au milieu de 1995, la 
population malienne serait de 8,98 millions, soit une. 

consommation de 1,81 million de tonnes. Lit r6colte pr6vue 
sera bonne ou excellente, et la production 1994/95 aiteindra 

de laprobablement un niveau record, ddpassant celle 

campagne 1991/92 (2,12 millions de tonnes), et devrait donc 
couvrir les besoins de consommation de 1994 et 1995. 

L~e Matli prodoit d'ordinaire un excddent de millet ct de 
soe tadisu prodt dicionde riz estc ent dmiletae desorgho tandis que lit production de riz est ldg&rernent ddficitaire. 

On retrouve cette situation (lans la campagne 1994/95. Le d6ficit 
de riz sera l6gerement moindre que clans les anndes ant6rieures 
car les eaux du fleuve sont mont~es plus haut, et les superficies 
plantcs de riz ont augment6, en raison en partie de I'essor de 

la demande de produits locaux apr s la d&valuation du FCFA 

de janvier 1994 qui a rendu le riz importW plus cofteux. 

FEWS Evaluation prdliminaire des ricoltes 

Tableau 5. Mali : production et consommation, 1985/86 A 
1993/94 

Production Population Consummation 
brute en fin de du pays 

Campagne (tonnes) campagne (tonnes) 

1985/86 584 701 	 1523 3767541 466 1551 352 
1987/88 I 512 475 7823365 1580 320 

1988/89 2040698 7971 863 1610316 

11589 047 7 679 958 

1989/90 1985 158 8 125 644 I 641 380 
1990/91 1599 084 8 284 900 I 673 550 
1991/92 2 116 174 8449905 1706881 
1992/93 1538 643 8 620 923 1741 426 
1993/94 2073365 8798 324 1777 261 

Sources: Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI), 
Direction nationale de lagricuiture (DNA) 

Donn~es 6conorniques 

La figure 2 donne 1'6volution du prix des c6rdales dans la 
zone sahienne au cours des cinq dernires ann~es. Durant le 
premier sernestrc de 1994, ces cours sont rest~s semblablesA 

ceux relev~s au cours de trois des quatre derni&res ann~es.Apr~s 
un maximum en juillet, ils ont commenc6 Abaisser rapidement, 
et cette baisse des cours refl~te les bonnes r6coltes attendues et 

surencourage marchands et villageois A 6couler leurs stocks 

les marches locaux. Les autres ann6es oi les r~coltes ont W 
amoyennes ou superieures a Ialmoyenne, le maxinum des prix 

dtd atteint plus tard, en aoft, et la baisse a W moins rapide. Cette 
baisse pr(coce et rapide des cours des c6rales en 1994 est une 

autre confirnation des excellentes r6coltes attendues au Mali. 

Figure 2.Mali cours du millet sur les marchs sahliens
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Ev6nements sociopolitiques 

L'ins6curit6 persiste dans le nord du Mali. Le banditisme a 
perturb6 l'agriculture et l'61evage dans le nord de Ia r6gion de 

Sdgou, le nord-ouest de celle de Mopti, celles de Tombouctou, 
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Carte 4. Mali Conditions agroclimatiques exceptionnelles 
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de Gao et de Kidal. Nombreux sont les agriculteurs qui ont dO 
passer moins de temps dans leurs champs par crainte pour leur 
sdcurit6. D'autres ont complktement abandonn6 leurs champs 
et ont fui vers des rfgions plus sores. II n'est pas possible 
d'estimer la diminution des surfaces cultiv6es pour cette raison. 
Cependant, certaines organisations non gouvernementales lo-
cales dans le sud de lar6gion de Tombouctou chiffrent cette 
diminution des surfaces cultiv6es ai20 % environ. De mtme, 
les 6leveurs t6vitent le nord en raison des risques de vol de b6tail 
alors que les paturages dans lenord du Mali n'ont jamais dt6 
en meilleur 6tat depuis 1968. 

L'ins6curit6 perturbe aussi le fonctionnement normal des 
march6s dans les r6gions de Tombouctou, de Gao et de Kidal. 
Les marchands ont r6duit le transport de denr6es alimentaires 
vers le nord du Mali. AuI nord, lir6gion (IeKidal continue Zi 
soulfrir d'une grave p6nurie. Kidal n'est approvisionn6 que par 
Gao et I'ins6curit6 limite aussi I'usage de cet itinfraire. A Kidal, 
tin sac de riz se vend maintenant 70 000 FCFA quand ily en a, 
alors que le nime sac se vend 23 500 FCFA hiBamako. A Kidal, 
ledernier approvisionnement renionte XlIami-juillet. 

LE POINT SUR LA VULNERABILIT,E 

L'l.-valuation de vulitrabilit 1994 de FEWS recense pros 
tIe 432 000 personnes comme fortement 0u extremement 
vuln6rables lifa nine dans les rtgions de Tombouctou, Gao 
et Kidal. En raison de l'inscurit6 grandissante dans ces r~gioas 
depuis mai, hi vuln6rabilit6 de ces personnes a en fait augmentd. 
La cause essentielle en est les trouble:; de l'ordr. public et, 
alors tIque lirecolte celales perspectives tie sont excellentes, 
na pas d'effet positif sur la sdcurit6 alimentaire des intdressds. 

Ailleurs. dans les regions de Kayes, Koulikoro, S6gou et 
Mopti, on comptait en mai environ 1239 000 dleveurs et 

FEWS Fvaluationpreliminaire des r&oltes 

cultivateurs dans les groupes mod6rdment ou fortement 
vuln6rables A la famine. En dehors du nord de la r6gion de 
Kayes et de l'est de celle de S6gou, ces groupes devraient 
ddsormais profiter d'excellentes perspectives de r6colte. Leur 
vulndrabilit6 diminue donc ,5l'approche des moissons. Dans le 
nord de hi r6gion de Kayes, one longue tradition de transfert de 
salaires de parents travaillant i l'6tranger et l'anilioration de 
la s6curit6 publique dininueront hi vuln6rabilit6. Dans l'est de 
S6gou, une bonne r6colte de riz irrigu6, avec les autres cultures 
irrigudes et les cultures de dcrue, devraient compenser le d6ficit 
de la production c6ralire pluviale. Les agriculteurs de cette 
r6gion devraient donc 6tre moins vuln6rables , la famine. 

CONCLUSIONS 

On s'attend Ad'excellentes rfcoltes mais, dans le nord du 
Mali, la vuln6rabilit6 ,Ila famine a augment6 du fait des troubles 
qui persistent. Malgr6 de bonnes conditions agroclimatiques, 
liproduction sera mediocre dans le nord du fait de lareduction 
des surfaces plant6es et du manque d'entretien des champs. 
Ailleurs, l'6tat des cultures est bon ou excellent. l'6tat des 
pAturages est lui aussi bon. Dans I'attente d'une bonne r~colte, 
les prix des c6rales ont commenc6 ,I diminuer sur Ia plupart 
des marchds. On ne signale de dficit vivrier dans aucune zone 
majeure. Avec laperspective d'une bonne r6colte, lis6curit6 
alimentaire devrait continuer A s'am6liorer en 1994/95, sauf 
dans les zones d'insdcurit6.Tout d6fk it local devrait 6tre couvert 
par des 6changes commerciaux normaux et A l'aide des stocks 
publics existants.Aucune aide alimentaire d'urgence ne devrait 
donc dtre n6cessaire. 
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calcul6 AI'aide des images NDVI. Pour 1994, il est compare A]a 
ANNEXE METHODOLOGIQUE moyenne sur 12 ans (1982-1993), puis class6 seion 'cart par 

rapport itcette moyenne. La carte ML-2 donne le r~sultat obtenu. 

Dars 1'Evaluation prlintinairedes recoltes, 1994 de 
FEWS/Mali, on a utilis6 surtout des donn6es trait6es au nloyen 
d'un Systrie d'information gtographique (SIG). Diffrents 
types de donn6es g6ogriphiques, appelks couches, sont 
superposs pour donner un rtsultat final. Les tI6nients de chaque 
couche ont trait fi des zones qui Wont pas ndcessairenient les 
mnmes limites. C'est ll ha principale difference entre l'analyse 
SIG et la m6thode classique, "'tabulaire",oui les donnees doivent 
souvent t tre r6sum6es pour tin ensemble particulier d'unit6s 
administratives. 

Pour I'l'valuation preliminairedes i&coltes de 1994, on a 
retenu quatre principaux 16ments (couches) - la pluviometrie, 
le d0but de campagne, la biomasse en milieu de campagne et 
I'6volution des prix. Pour chaque couche, les donn6es de 1994 
ont 6t6 class6es en fonction de leur contribution aux perspec
tives agropastorales et cinl categories ont 6t6 cr6es : tras 
mauvaises, rauvaises, moyennes, bonnes et excellentes. 

El6ment "pluviorntrie" 

Cet 61Vnient est le rtsultat composite ties relev~s 
pl uvion~tit ties de niai , jUin. juillet et aofit, compar6 i la 
moyenne sur 30 ans (1961-1990). Le classement repose sur 
I'6cart ties donnees de 1994 par rapport a cette moyenne. 
Cependant, les zones tIui ont reyu plus de 10 mm de plus que 
la pluvionietrie normale somr classcs dans une cattgorie 
inimdiatement inflrieure, en raison des effets ntlfastes de 
I'uligination. La carte MI.- I donne le rsultat obtenu. 

Element "debut de campagne" 

Par d6finition, le d6but tie carnpagne est le moment ou 
I'indice de biomasse commence a atugmenter durablenent 
jusqu' 'i son maximum saisonnier. l~e debut de campagne est 

Elklment "biomasse en milieu de campagne" 

Les 6tudes de la relation entre l'indice NDVI et le 
rendenent des cultures au Sahel ont indiqu6 une forte 
corr6lation entre ]a biomasse en milieu de campagne et la pro
duction obtenue. La biomasse en milieu de campagne, dans 
lanalyse prOliminaire des r6ccltes, est calcul6e par addition de 
I'indice NDVI durant juillet et aofit, et ;i I'aide de la valeur la 
plus 61eve de I'indice NDVI durant la meme p6riode. Les deux 
valeurs sont compar,&s 'Ileur moyenne respective sur la periode 
1961-1990, et on calcule la moyenne des r6sultats pour obtenir 
les classes de cet 616ment. La carte ML-3 donne le resultat obtenu. 

Eliment "6volution des prix" 

Les variations des prix des c6r&ales avant la rdcolte ret1~tent 
les attentes au sujet de celle-ci. Si les agriculteurs et les 
negociants s'attendent " une bonne recolte, ils vont couler ce 
qui leur reste de grains stir le mnarch(6 et les prix baisseront. AL 
contraire, si les perspectives ne sont pas bonnes, ils conserveront 
leurs stocks. Les prix ties c'r~ales resteront alors stables ou 
niine augmenteront. Pour calculer cet 61rment, on a examin6 
les cours du millet entre juillet et septembre et on les a classes 
en fonction de Iadirection et de I'ampleur de la variation des 
prix. C'est lHle seul 616ient off les unit6s administratives ont 
6t6 retenues faute de donn~es sur les limites des bassins de 
march6. On assigne hichaque unit6 administrative un classement 
qui est fonction du niarch6 le plus proche. La carte ML-4 donne 
le r6sultat obtenu. 
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Carte Ni--I. Mali :Elklment -pluviomtrie-
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Carte ML-2. Mali :lhlment "d~hut de campagne" 
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Carte ML-3. Mali :Inlment "biomasse en milieu de campagne" 
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Carte M1--4. Mali lement "evolution des prix" 
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Carte 5. Burkina : Evaluation prtliminaire des rcoltes 
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BURKINA 
Des conditions agricoles tres bonnes promettent 

une recolte supe rieure ' la moyenne 
i)'apris un rapport rendu public par FEWS/Burkina le7septembrc 1994 

RESUME 

FEWS/Bwrkina prc'voit que la production nationale de 
ctrcles donnera en 1994/95 un exc~dent de 216 000 tonnes 
environ. Si ces projections prelininaires sont exactes, cet 
ex('Cdent donnera l li poplation an accs fiicile c'des cc(&ales 

peil coultcuses. Cependant, d's poches de prot citicn in.cricure 
ci la movenne stbsistent dans les provinces d/e Botugouriba, 
Boulgou, Como;, louet, Kcnjdoitgoit, Nahouri, Poni, Tapoa 
et Zotndiiogo.Le pouvoir aiachatties petits agricultelrs s'en 
trouvera redutit dans ces neifprovinces, sans qu'ils soient plits 
vi/ntrablcs a lajanine.Darts aUtrcs regions cit pavs,li pro-
duction devrait ?trc assez nettement supericareci la iovenne 
powr que cette baisse de lIaproduction cins ls netifprv'inces 
qui fotrnissent habituellem'ntt t1)1 surplus n'(it pits c/e 
re/percussions en dehors d' /elle,-ci(voir carte 5). 

Lci campagne de 1994 a comtmence pits lard que d'habith'de 
dalls /'sprovinces c/' K(';Icl( cigou,iouct, Bolgouriba, Poni 
ct Contoc. Lci iplttititriecitit/cc' crcait en e'f't infdrieure cit 
/a1no 'ventne clty stations cic' /Po/i ct de Ilhiet e'tntreavril et 
juin/ 994. l's pluies ont eftc; fPibles dals les provi'ces de 
Nahouri,Boulgol et Zottndulvtogo en juin, et cela a retard /ci 
nontaison des 1)lantes et notanc'nt la croissance c/it sorghio. 
Les matvaises conditions dans ces provinces alt moment des 
semailles pItis phits tard en jilin cotnneront tine prodtction 
crc'alirede ces provinces inlfrieure laci moyenne 4 long terme. 

Alt nord de Oitagadogou, /c's ('Ccriles sont en tres bon tat et 
la rcciolte devrait Lire bonne. 

Une r~cclte de 'crcdes /ceg'rentent in fcriere el la noyenne 

FACTEURS DETERMINANT LES 
DISPONIBILITESALIMiENTAIRES 

Production de c6rlales 

Les c6r6ales sont lipremiere source d'al iments et de 
revenus des m6nages au Burkina. Des indicateurs qualitatifs 
g6n6raux de lir6colte annuelle sont fournis par lir6partition 
des pluies dans I'espace et le temps et liprogression de I'indice 
NDVI pendant hi p6riode de croissance des plantes. Si les pluies 
sont bien distribu6es dans !'espace ct le temps, I'humidit6 du 
sol permettra licroissance ies c&crales. litant donn6 les 
caractristiques p~dologiques dII Burkina, des pluies de plus 
de 40 mm par dcade suffisent habituellement pour les c6rlales 
en juin, juillet et aoit. Malheureusement, ces donn es 
pluvioni6triques ne strnt pas facilement obtenues. I1n'y a que 
12 stations pluvionietriqucs qi ont jusqu ''pr6sent comuniniqu6 
des donnfes pour 1994. Pour ces raisons, FEWS/lurkina utilise 
parfois scuL.--ment des donn6es de pluvioniitrie pnur v6rifier 
les donn6es oDtenues. Les pr cipitations cumniol6es sur title 
p'riode importante est tine information fragmentaire qui peut 
venir conforter des informations plus syst6matiques telles que 
les donn6es NI)VI. 

L'indice NDVI Mnesure lIaphotosynthIse. Cclle-ci d6pend 
de I'utilisation de I'cau par les plantes. Si I'eau ruisselle, 
s'6vapore rapidement ou s'enfince clans le sol en dessous des 
racines, elle est inutile ii i plante. Conime I'activit6 

dals c/es zones assez restreintes liesignifie pas,cli Burkina, tia photosyntlitique ielhivegetation, ati Burkina, tie repond qu'aux 
ristie de famine. L's agriculteurs s'attendent en effet 
occasioncllementc titlerccolte in/crieure el la ntoveInnc'. Mnec 
title atntvaise, si elle tie conccrne cItt'unerecolte ntas'sivemct 
settle caipag/i, /1'entraie pas /c ja/nie. Par exemple. h's 
ntaaises rjoltes c/c' 1990 ont cr-c' tInd.ficit ce'ralier de 
475 000 tonn/es (en t'/eclant /90 ki/ogrcltnles co//InMIc tclitU 110 
de consoutintion a1uelle decr esparpersonne).Une aide 
dc'trgence a et accoric/emais 'apas dpassc /00 000 tonnes; 
ilnY apas eice migrations tassives,ce disette,oit de troubles 
commtinatitatiires de grande aipleut 

pluies *efficaces", I'indice NDVI est on bon indicateur de celles
ci. En outre, les donnees NI)VI sont disponibles pour I'ensemble 
du Burkina, pour des carr6s de 7 kilometres de c6t6. Ce degr6 
de d(Itail fait de I'indice NDVI ti boil instrument pour li 
connaissance spatiale do stress caus6 i liav~gttation par la 
seheresse. 

Durant lipr&iode critique des semailles, en avril, mai et 
juin, les relev~s pluviorn6triques ciIiul6s dans pltsieurs sta
lions du sudldo Burkina ont W infrieures A litmoyenne Stur 
30 ans. Par exemple, i Gaotia (province de Poni), ils ont W de 
48 % de lavaleur normale, et ii Bobo-Dioulasso (province de 
Houet), ilso repr6sent6 69 % de leur valeur normale. Ces 
pluies infrieures lhimovenne ot retard6 les semailic.; et le 
manque d'huridit6 r6dtuira laproduction. Dans ie nord du 
Burkina, la campagne a commenc6 normalement et des pluies 
suffisantes devraient permettre une croissance normale des 
plantes pendant toute lisaison. 
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L'dvolution de l'indice ND'V! permet ,de d6terminer le 
moment et l'endroit oi une iumidit6 insuffisaote compromet 
la vdg6tation. Par exemple, si l'augmentation saisonni~re de 
l'indice NDVI commence tardivement, c'est clue la saison des 
pluies acomnimenc6 en retard. De reiree, tine baisse des valeurs 
de I'indice NDVI pendant la p6riode v6g6tative et la floraison 
(juillet Aaotit) stir une superficie dl:n6e donne Apenser que 
I'humidit6 est insuffisante et risque de r&Iuire la rtcolte. II 
existe line bonne corr61ation entre l'Pcart de ces detix 
indicateurs par rapport a leurs moyennes respecti es, et la 
production c6rhali~re nette. 

Au d~blt de lh saison, I'augmentation de I'indice NDVI a 
6t6 trs irrgIguliare dans le sud-ouest do Burkina (voir figure 3 
pour Bobo-Diola,,so et carte 6). Ainsi, les semailles ont 
conimenc6 tard iv,:rnent dans les provinces de Poni, Como6, 
K6nedoigon, BOL~gouriba et Ilooctl. L'irrtgularit6 ie 
I'atigientation ie I'iludice NI)VI en juillet et aout a ramen la 
valeur totale en dessous ie la moyenne, en particulicr dans les 
provinces ie Nahlouri, Zoundweogo, 1Io-lgou etel'apoa (voir 
figure 4- lY, Nahouri). Les zones of le total de I'indice NDVI 
est inf6rieur aIsa moycnne seront sans dloute celICs on les recoltes 
seront int'ieures A la movenne (voir carte 7). La mliocrit6 
des pr&ipitations riluira sans don)le hi r&colte de ci~riales dans 
ces zones, inais pas anl point d'entrainer oinM iec die toutes les 
,uhres (fruits, ignames, coton, arachiides, riz et cultures 
maraich&es notaniment). 

A\ I'aide des dlonnes NIDVI, FEWS/Burkina estime Ai 
2,1 mill ons ie tonnes la production nette ie cri6ales (85 % ie 
la production brute) ie la canipagne 1994/95 (voir tableau 6, 
p. 29). II en rtslIterait Lil exctlent national Le c&6ales ie 
216 (X) tonnes. Les pertes dues aux ra'ageurs oti Atine fin pr6coce 
Lie la saisi n des pluies rdtluirait cependant cetie estimation. 

Etuit des pfiatur. 'es 

La qualite des pfiturages n'a pas constitu6 tin facteur 
limitatif de hi prodtiction aninale en 1994. Dans I'est ti 
lurkina, le verdissement a 6t6 pr&oce et les pAturages sont 
actuellement en excellent 6tat dans tout le pays. Ce 

dlveloppement prcoce (ies zones ie pfture a rdtuit la trans-

litimance ell nai Ct join. 

Stocks et flux alinientaires 

Une Livaliationl des stocks existants et des impoitations 
prclvues ell 1994/95 ne fait apparaitre aictn ciangement ii-
portant die I'aide al imentaire progi.,mnie oo tles importations 
commerciales pr6vues. Les bonnes ,'c :s-s tie c6rdales devraient 
permettre ie remplir les greniers des exploitations. 

FACTEURS I)fTERNINANT 

L ACCES AUX VIVRES 


Solde cfr6alier 

Pour les plus pauvres, au Burkina, l'essentiel du revenu 
provient de la production de c6rdales. FEWS/Burkina 6value 

FEWS lEvaluationpreliminaire des recoltes 

'acc~s aux denr6es alimentaires des petits exploitants en 
utilisant le solde de c6rdales exprini6 a proportion de la pro
duction par habitant, et son 6cart par rapport A ia moyenne 
(colonnes 6 et 7 du tableau 6). Cet dcart est un indicateur des 
cas ob les petits exploitants devront peut-6tre utiliser une plus 
grande proportion de leurs ressources propres pour acheter des 
aliments qu'ils auraient normalement pu prodUire. 

En 1994, du fait du d6but tardif de la campagne et des 
mauvaises conditions de croissance des plantes en juillet et aoft, 
la production a dt6 inf6rieore Alh moyenne dans neuf provinces 
(Bougouriba, Boulgou, Conio6, Hotiet, K~n6dougou, Nahouri, 
Poni, Tapoa et Zoundw6ogo) qui sont des zones agricoles de 
qaIlit6 produisant nornmalenient tin exc6dent de c6r6ales. 
L'absence de cet exc6dent sur le march6 pourrait entrainer une 
niontee des prix dans ces regions, mais elle atira sans doute un 
effet niSgligeable sur la vulnrabilit6 des petits exploitants vi
vant dlans les regions touchees en raison ie plusieurs bonnes 
rCcoltes conscutives. 

Besoins d'aide alimentaire pr6vus 

Si les projections actuelles de la production de cr~ales 
sont v6rifi6es, le Burkina n 'aura pas besoin d'une aide 
alirnentaire d'urgence en 1994/95 (voir tableau 6). Cependant, 
le Gouvernement devra peut-6tre cibler tine aide alimentaire 
on d'autres formes ie sootien des revenus en faveur des habi
tants ies r6gions ot la production ie c6r6ales aura 6t inf6rieure 
i la moyenne et oi les petits exploitants sont plus nombreux. 
Ce soutien des revenus redolirait le risque de voir les petits 
exploitants tre contraints (ie vendre leurs biens pour acheter 
des ctr6ales. 

Information stir Its prix 

La Soci6td nationale ie gestion des stocks de s6curit6 
(SONAGES, ex-OFNACER) 6tablit des donndes ie prix qui 
montrent que les cours d millet ont 6t proches de letir moyenne 
dias la p6riode janvier-aofit 1994. Cependanl, stir les march6s 
tie la r6gion affect6e par la s6cheresse qui a sivi en juin 
(Tenkodogo tlans la province die Boulgou), les prix ont augment6 
pltis vite que nornalement deptiis juin (voir figure 5). Cette 
augmentation plus ripide que hi moyenne dans cette r6gion 
s'explique par les mativ aises colnditions tie croissance des 
plantes dalls le stid dLtI Burkina. Les exploitants conservent en 
effet lcurs stocks tant qi 'ils ne sont pas sfirs do succts (ie la 
caipagne. Par contraste, (ils la r6gion oni li recolte sera meilleure 
que la moyenne (Dori, dans la province (ic S61o), les prix des 
c6rales ont coninienc6 Abaisser el juin (voir figure 5). 

La baisse des prix des cr6ales a permis aux petits
exploitants dans la plupart des zones Adeficit c6r6alier d'acleter 
des grains. II est probable que les prix baisseront encore en 
novembre en raison tie la bonne r6colte 1994. 

Pour les 6leveurs, le nonibre de sacs ie millet acquis avec
le revenu de l vente td'one clh~vre (termes de I'6change) est un 
bon indicateur do pouvoir d'achat relati f des 61eveors. Les prix 
des civres, qui sont rest~s stables pendant toute l'annde 1993, 
ont commenc6 AIaugmenter en 1994. Cette augmentation 
(comme pour les aUtres animaux) r stlte de I d6valuation du 
franc CFA en janvier 1994, les pays c6tiers ne pouvant plus 
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Carte 6. Burkina :Dbut de la saison des pluies 1994 
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Carte 7. Burkina :Niveaux de v gktation, juillet et aofit 1994 

5 4 3 2 1 0 1 2 

MAURITANIE kIIoItres 
h --------- H
 

0 so to 150 2001 

Mp NIGER 

.f >volt, ALl
 

-

BAM ..... . 

13 SUO GNGA13 
KOSSIPASSORE 

. . OUBR..NGA 

•" '." " Ouagodougou " A 

12./ >A -. ... / d.~:RTEG 


HOUET ./ , GNAHO "- . " /'B NUR 
12 / / 1S- BOL !U
 

/,.' ,,, E>,, /0 , 

10~~ -- ,,F" UN,.A/--I
//4 P , .; /../ ,,.><,:.'...BU R K I N A NIVEAI X DE VI GITATION,?: ... 

10. . ... //JUILLET ET AOOT 1994 

,/''/!// /- don Yve~uLdrvnite ,ncemoeN' " provt n 

C[rEDVOIRENiv1v,.au de v .g,tion moyenI TED'VORC) Chefie oe v t INo 

Frou~es Nieaudentenatinals vg~ttioninfrieu A a moebn 
PONI Aute lcit~ s Source :NOAA GAC NDV 

toFEWS octobre 1994 

http:C[rEDVOIRENiv1v,.au


27 

160 

FEWS ltvaluationprdliminaire des rdcoles 

Figure 3. Burkina Bobo-Dioulasso, province de Houct - indice NDVI et valeurs pluviom6triques jusqu'au mois d'aoflt 1994 
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Figure 4. Burkina P6, province de Nahouri - indice NDVI et valeurs pluviorntriques ,!tsqu'en aofit 1994 
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acheter de la viande en Europe et en Argentine, et devant donc
 
s'approvisionner dans le Sahel. De nouvelles augmentations 
 CONCLUSIONS 
des prix de ]a production animale et des exportations devraient
 
r6duire la vuln6rabilit6 des agropasteurs.
 

Le Burkina n'aura pas besoin d'aide d'urgence en 1995.Figure 5. Burkina : cours du millet sur les march6s de De premieres estimations faites par FEWS/Burkina (,I la finTenkodngo et Dori, compar~s A la moyenne nationale, d'aofit 1994) de la production nationale de cfr6ales en 1994/janvier 1992-aofit 1994 95 donne 2,1 millions de tonnes. La production d~passerait ainsi 
110 la consommation de 216 000 tonnes. Ce surplus accroitra la 
100 	 sdcurit6 de I'approvisionnement en c6r6ales et r6duira les prix 

des grains dans tout le pays. FEWS/Burkina et d'autres90 	 organismes suivront la fin de la campagne cdrdalire, pour le 
80 cas ob des circonstances nouvelles obligeraient Aimodifier ces 
7070 	 premires projections (activit6s de ravageurs, fin pr6coce despluies, par exemple). 
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LE POINT SUR LA VULNERABILITIP 

GrAce Atrois anndes de r6coltes de c6rfales supdrieures ,I
 
la moyenne (1991--1993), presque tous les habitants du Burkina
 
ne sont que lgrement vuln6rables. Dans presque tout le pays, 
1994 promet d'6tre une autre ann6e de bonnes r6coltes. Comme 
les provinces de Bougouriba, Boulgou, Como6, Houet, 
K6ndougou, Nahouri, Poni, Tapoa et Zoundwdogo ont eu I'an 
dernier Line r6colte sup6rieure cila nloyenne, la r6colte infdrieure 
a la nioyenne dans certaines localit6s cette annie n'affectera 
pas beaucoup la vuln6rabilit6 des petits exploitants. En outre, 
grace au surplus national, les prix des c6r6ales n'augmenteront 
pas notablenient. 

Une production de cdr6ales supdrieure "Ala moyenne dans 
le reste du pays r6duira ]a vuln6rabilit6 des petits agriculteurs 
qui contirilieront Aacqu6rir des ressources qui leur permettront 
de d6velopper la base de ressources de leur comrnunaut6. 
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Tableau 6. Burkina estimations pr~liminaires de FEWS -production et solde c~ralier, pour 1994/95 

1 2 3 4 5 6 7 
Population en Production Solde 

d~cernbre Besoins nette estirn6e estim6 Production nette par habitant 
1994 nets projetds par FEWS par FEWS 1994 Moyenne Difference 

Province (milliers) (milliers de t) (milliers de ) (milliers de t) (kg/hab.) (kg/hab.) (kg/hab.) 

Bain 
Baz~ga 

184 
385 

35 
73 

64 
76 

29 
3 

35(1 
200 

161 
196 

189 
4 

Bougouriba 259 49 54 5 210 253 -43 
Boulgou 
Boulkieni.d 

483 
399 

92 
76 

63 
66 

-29 
-II 

1A) 
i70 

162 
146 

-32 
24 

Conlod 329 62 66 4 200 241 -41 
Ganzourgou 239 45 57 12 240 183 57 
Gnagna 305 58 77 19 250 190 60 
Gourma 378 72 95 23 250 224 26 
Houct 
Kadiogo 

826 
845 

157 
160 

127 
15 

-30 
-145 

151) 
20) 

194 
14 

-44 
6 

Kdntdougou 181 34 48 14 270 283 -13 
Kossi 
Kouritenga 

432 
247 

82 
47 

185 
40 

103 
-7 

430 
160 

30)8 
123 

122 
37 

Mouhoun 376 71 99 28 260 234 26 
Nahouri 130 25 I0 -15 80 109 -29 
Namentenga 225 43 65 22 290 159 131 
Oubritenga 366 69 88 19 240 178 62 
Oudalan 130 25 21 -4 160 120 40 
Passore 231) 44 71 27 310 151 159 
Poni 275 52 47 -5 170 202 -32 
Sanguid 25) 48 48 0 190 177 13 
Sannatenga 422 80) 96 16 230 152 78 
Sno 292 56 89 33 300 182 118 
Sissili 325 62 64 2 200 185 15 
Souno 246 47 69 22 280 128 152 
Sourou 367 71) 119 49 320 182 138 
Tapoa 21)9 40 37 -3 180 85 -5 
Yatenga 57)) 1)8 145 37 250 127 123 
Zoundwdogo 198 38 34 -4 170 201 -31 

Total 10 103 I 919 2 135 216 

Notes - Les chiffres ont 61d arrondis, et les totaux peuvent en &re rnodifids. Les colonnes numdrotdes correspondent aux notions suivantes 
I. Par province, les projections de population en dcetbre 1994 sont des extrapolations exponentielles des chiffres du recensement de 1985 fournis par lInstitut 
national de la statistique et de It dtniographie, A('aide des taux d'accroissement par province. Le taux annuel d'accroissenent du Burkina est de 2,6 %. 
2. Les hesoins nets pour le Burkina ont rt calculks sur ]a base de 190 kilogranunes/personne/an, convention du CILSS pour I'6tablissenent des rapports
nationaux, inais qui ne correspond pas atune norrue nationale du CILSS. Les besoins nets sont moins significatifs, Al'chelon sous-national, car fit presence de 
grandes villes cr&e des distorsions. 
3. La production nette projet&e par FEWS (85 %de la production brute pour la plupart des cdrdales) est fonction de fIt qualitd de la croissance. Celle-ci est 
exprinite AI'aide d'un indice nornalis6 d'anoinalies caleulh iapartir de ]'dart par rapport a la rnoyenne du ddbut de campagne et de l'Wcart par rapport Ala 
nroyenne du NDVI total en juillet et aofit. Cct indice a td utilisd pour ajuster ('dcart type de la production noyenne par habitant entre 1984 et 1992 dans 
chaque ddpartement, cc qui donne haproduction par habitant. k 'aide de I',cart type, on calcule ainsi une estimation de lit production de cdrdales qui tient 
compte de ]a variabilit, annuelle. Les e.timations de production ont dt6 calculdes en multipliant lit production par habitant par la population de chaque
ddpartcment en ddcembre 1994. Les totaux des ddpartentents ont ensuite dtWadditionnds pour obtenir des estimations par province. 
4. L.e solde cstimd par FEWS/Burkina est dgal t ]it diffdrence entre la production nette estinide et los besoins estifds. 
5. La production par habitant en 1994 est dgale , liavaleur arrondie de haproduction netle projecde, divisde par ]a population. 
6. La production tnoyennc par habitant correspond i latpdriode 1984/92. C'est un indicateur de la production cdrdalidre "normale" dans chaque province, qui 
est calculd r I'aide des estimations ddfinitives de la production produites par le Ministdre de I'agriculture pour chaque annde. Si on it retenu cette pdriode, c'est 
que la moycnne y itdtd calculde i I'aide d'une ntdthode d'dchantillonnage comparable. Les donndes pour 1993 ne sont pas disponibles.
7. La diffdrence par rapport -i ]It ioycnne de la production par habitant donne une indication des attentes de fit population : production supdrieure A]a 
moyennc pour les valeurs positives, infdricure i lIatoyenne pour Ics valeurs ndgatives. 

Source: FEWS/Burkina 
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Carte 8. Niger : Evaluation prcliminaire des r coltes 

N IG E R 
PEVALUATION PRF.LLMINAIRE 

DES RPCOLTES 

] Bonnes perspectives agricoles 

Perspectives agncoles moyennes 
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NIGER 
De bonnes recoltes et un bon etat 

des p"iturages sont prevus 

D'apr~s un rapport rendu public par FEWS/Niger le 18 septembre 1994 

RESUME Les pluies substantielles tomnb6es en juillet et aoft ont W 
bonnes pour la plupart des cultures et des pfturages mais ont 

Les projections faites par FEWSINiger indiquent que la caus6 des ddgdts dans certaines r6gions. De fortes pluies et les 
production cralierepourrait atteindre au Nigerpr'sde 2 rail- inondations ont fait plus de 30 morts signal6s, endonimag6 plus 
lions de tonnes, 4 peu pres comme pendant l'annee de 3 000 logements et structures, laissant 50 000 sans abri et 

exceptionnelle de 1988. Cette rLcolte permettrair de couvrir d6vastant au moins 12 000 hectares de terres productives, dont 
les besoins de consommation, nine si des pinuries localisees pros de 2 000 hectares de pfrini tres irrigu6s et de rizires 
pourraient exister daits certains arrondissements. Les perspec- pluviales le long du Niger (soit environ 8 000 tonnes de pro
tives de la rcolte et de l' tat des f)6turages sont prometteuses duction perdue). Le Gouvernement a demand6 une aide 
(voir carte 7). Cependant, la persistance des troubles retentira d'urgence et 'anibassade des Etats-Unis a d6clar6 le 

sur la sccuritj alimentaire, notantment dans les regions 29 aott 1994 qu'il y avait -t des inondations catastrophiques, 
pastorales, au nord de la zone cultivL'e. La vutndrabilite cc qui a permis de d6gager imm diatenient 25 000 dollars par 
diminuera partot sauf lei out les per.ectives agricoles sont pr(l vement dans des fonds de l'Office of Foreign Disaster 
inarginales (dans le nord du dcpartenientde Tllabrvt le centre Assistance (OFI)A) afin de contribuer aux secours. 
de celid de Maradi), ou encore he on les troubles continuent 6 
entraver le mouvement des marchandiseset des services. E;:tat des pfiturages 

Les regions pastorales ont profit6 des pluies substantielles 
FACTEURS DETERMINANT LES de juillet et d'aoat. Le Ministre de I'agriculture estime que la 

DISIPONIBILITESALIMENTAIRES production de biornasse en 1994 dans les zones agricoles ei 
pastorales sera excellente. L'abondance du fourrage ressort 
6galement des images NDVI, qui font apparaitre des zones de 

Situation du secteur agricole pfturage bien plus vastes que la moyenne (voir carte 8). Au 
village de Tchin-Tabaraden, on signale que jamais de m6nioire 

La campagne 1994/95 tait en bonne voie Ala fin d'aoCit, d'homme les pdturages n'ont dt6 aussi beaux. Dans quelques 
et les pluies cumul6esjusqu'A la premiere senaine de septembre r6gions tr~s circonscrites, la production de biomasse est 
6taient bien supdrieures Ala moyenne dans presque tout le pays. moyenne ou lgrement inffrieure Ala moyenne : autour de 
Le Ministfte de l'agriculture signale que pros de 100 % des Filingtid, dans le nord du d6partement de Tillab6ry, le sud-est 
villages, dans la zone cultivfe, avaient achev6 les sernailles A de celui de Dakoro et pros d'Ingal. 
la fin de juillet, contre 85 % seulement en juillet 1993, ann6e L'abondance des terrains de pAture a ralenti la transhu
noyenne pour la production de c6rcales. Le niveau et le debit mance des troupeaux vers les zones cultivdes du sud et on 
du Niger 6taient galelnent sup6rieurs t Ia nioyenne Ala fin de signale que la plupart des troupeaux paissent sur la frange sud 
juillet. des zones pastorales. Cela r6duira la pression exercde par les 

Les semailles 6taient tardives cependant dans le nord du animaux sur les sols et prdviendra les conflits potentiels au 
d6partement de Tillabfry (arrondissements de Tra et d'Ouallam) sujet des ressources de la biornasse dans les zones agricoles. 
et dans le centre de celui de Maradi (arrondissements de Dakoro Malgr6 cc bon 6tat des pAturages, I'ins6curit6 fait que certains 
et de Mayahi) en raison des pluics insuffisantes. 61eveurs n'osent pas s'aventurer vers le nord. 

Des indications recueillies stir place et I'image NI)VI 
indiquent 6galement Line abonclance de la v6g6tation dans les Stocks et flux alimentaires 
zones cultiv6es et les zones pastorales. La production de cdrales 
devrait dtre supdrieure Alia moyenne et approcher le record L'tat actuel des stocks, y compris les stocks commerciaux, 
de 1988, soil plus de 2 millions de tonnes de production nette. publics et dans les exploitations, est estim6 AI(X)I ( ) tonnes. On 
Ce chiffre ne tient pas compte des pertes dues aux ravagelis. estime A60 000 tonnes I'apport d'autres c6r6ales, notamment les 
Les criquets p elrins ont rarement W signal6s, mais on signale importations comnimerciales et ]'aide alimentaire import6e. La pro
aussi des attaques de sauterelles, d'autres insectes et d'oiseaux duction de doliques (nibe') devrait dgalement &tre excellente, mais 
contre les recoltes dans tout le pays. elle ne figure pas dans le calcul du solde cfr6alier. 
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FACTEURS DE TERMINANT
 
L'ACCES AUX VIVRES 


Production et consommation projetfes de ctrfales 

Pour estimer la production de c6rales (millet et sorgho) et 
le solde prflirninaire, on fait les hypotheses suivantes : les 
caract6ristiques agroclimati(Iues de cette annie sont compar6es 
Aune annie r6cente similaire (1988), et le volume et la distri-
bution des pr6cipitations, cette ann6e, se rapprochent de ceux 
de 	1988. )e faqon g6n6rale, la production par arrondissement 
en 1988 6tait supdrieure de 20 %, et parfois de 30 et 40 % Ala 
moyenne sur cinq ans (tableau 7). L'analyse des chiffres de 
production du Ministate de I'agriculture, obtenus en multipliant 
le rendement par lit surface semne, indique que cette surface 
sem6e, au niveau de I'arrondissement, n'a gure changd au cours 
des derni~res ann6es. 

Tableau 7. Niger : 6volution r cente de la production de millet 
et de sorgho en zones d'agriculture pluviale 
(produclionnette, millies ie tr1nes) 

Production Production Production Production 
moyenne finale finale estimative 

D,partement 1989/93 1988/89 1993/94 1994/95 

Agadez I I I I 

Diffa 27 31 18 32 

Dosso 280 279 345 336 

Maradi 387 480 396 465

Tillabry 297 372 329 
 356 
Tahoua 282 335 314 338 

Zinder 359 479 365 431 


Total I 633 1977 I 768 I 959 

Sources Ministr de 'agriculture, FEWS/Niger 

Ainsi, une estimation prudente pour une bonne ann6e 

comme 1994, devrait supposer que la superficie plant6e n'a 

pas clhang6, et utiliser les chiffres moyens de production sur 

cinq ans les plus r6cents (1989-1993) augment6s de 20 % au 

niveau de I'arrondissement. A\ laide de ces chiffres, on estime 

la production nette Aplus de 1,9 million de tonnes en 1994/95 

avec une marge d'erreur de 150 000 tonnes environ sur le chiffre 
final, en raison d'une variation de 10 % de Iavaleur des intrants 
(rendement ou superficie plant6e). 

Pour calculer le solde c6ralier prfliminaire, deux taux de 
consommation diff6rents sont utilisds, I'un par FEWS/Niger, 
I'autre par le Gouvernement. Ces deux taux reposent sur ]a 
norme 1991 de la FAO, suit 2 200 calories/personne/jour. Cette 
consommation quotidienne est convertie en 6quivalent annuel 
de c6rdales (kg/personne/an) en fonction d'un pourcentage qui 
indiique la contribution de la c6r6aleAl'apport calorique annuel. 
Ce pourcentage est l6gtremnent different pour les groupes nomades 
et urbains (70 %) et les groupes ruraux s6dentaires (80 %). Le 
chiffre dffinitif est ensuite r6duit par un facteur de ,perte 'Itable,,, 
qui, dans le cas d'USAID Niger et de FEWS/Niger est de 13 %, 
tandis qu'il est de 20 % dans le cas de l'estimation du 
Gouvemenent. Cela donne les taux de consonmation suivants 

en 	kg/personne/an pour les deux groupes diff6rents: 

FEWS/USAID Gouvernement 

Consommateurs 
nomades ou urb.ins 190 200 

Agriculteues sfdentaires 220 250 

Les deux mfthodes donnent, pour le solde de c6rales,des 
r6sultats qui s'6cartent de 240 000 tonnes, sans parler des erreurs 
inhrentes aux estimations de la production, qui peuvent 
d6passer 150 000 tonnes. Or, cette difference est critique s'il 
s'agit de formuler des demandes d'aide alimentaire et d'y 
r6pondre, une fois que les chiffres d6finitifs de la recolte auront 
dt6 communiqu6s. Avec les mreies estimations de la produc
tion et les deux diffrentes 6valuations de la consommation, on 
obtient des r6sultats qui sont donnds au tableau 8. Les chiffres 
de la consommation sont calcul6s Apartir des chiffres de popu
lation provenant do recensement de 1988, multiplies par les 
taux d'accroissement ie chaque arrondissement, et ne tiennent 
pas compte des migrations saisonnires, qui r6duisent les 
besoins. Le d6ficit c6r6alier s'inscrit ainsi entre 9 000 tonnes 

et pros de 250 000 tonnes. II s'agit lA de la production pluviale, 
compte tenu de la production de c6r6ales (millet et sorgho) par 
rapport A la population de chaque r6gion.

Au niveau des d6partements, les tendances sont colirentes, 

quels que soient les chiffres absolus et les m6thodes de calcul 
utilis6es. Scion le cas, les d6partements connaissent 
normalement un deficit vivrier, ou une production extrumenent 
variable : 

• 	 Agadez - ce d6partenient ne produit pas de c6rdales et 
dpend du sud du pays pour I'essentiel de sa 
consommation de grains. 

° 	 Diffa - ce d~partement ne produit d'ordinaire que la 
moiti6 de sa consommation de c6rales. 

* 	 Tillabdry - le deficit est lourd, cc ddpartement incluant 
la population urbaine de Niamey. 

* 	 Tahoua-d6ficit variable selon I'ann6e. 
Si la rfcolte est en fait bonne, les d6partements Atd6ficit 

(Agadez, Diffa etTillab&y) ddpendront de I'exc6dent disponible 
dans les quatre autres d6partements. 

Le tableau 9 indique, pour 1994/95, le solde cfrdalier 
provisoire dans les deux scdnarios, compte tenu des autrcs 
sources de grains. Si l'on tient compte en effet de la production 
hors saison et de la production irrigu6e projet6es dans le calcul, 
on obtient des estimations qui se situent entre un exc6dent de 
plus de 46 000 tonnes et un d6ficit de 193 000 tonnes. Si l'on 
inclut les cfr6ales provenant des stocks et les importations, le 
rfsultat se situe entre un exc6dent de plus de 200 000 tonnes et 
un 16ger d6ficit de 30 000 tonnes environ. 

Donnfes sur les prix des productions vfgftales et 
animales 

Les prix du millet ont rdgulirement augmentd entre mars 
et avril et la deuxiemne quinzaine dejuillet. La tendance normale 
est Ala hausse des prix jUsque dans le courant de juillet, suivie 
par une baisse qui commence en juillet et qui va au moins 
jusqu' octobre. En gfn6ral, les prix, en 1994, semblent ob6ir 
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Tableau 8. Niger : projections pr~liminaires de Iaproduction de c(rales en 1994/95 culture pluviale de millet et de sorgio
(production nette, milliers de tonnes) 

Production Estimation des 
par d6partment besoins par FEWS 

Ddpartmnent 1994/95 1994/95 

Agadez 1 60 
Diffa 32 43 

Dosso 336 286 

Maradi 465 
 388 
Tillabery 356 469 

Tahoua 338 
 342 

Zinder 431 
 380 

Total I 959 1968 

A cette tendance dans toutes les r6gions du pays A 'exception 
d'Agadez, ob les prix du millet ont continu6 a monter. 

Au moment de la r6daction du pr6sent rapport, on ne 
disposait pas d'informattons sur les prix en aoOt, mais les prix 
du millet a la fin de juillet d6passaient 100 FCFA/kg AAgadez, 
90 FCFA/kg A Diffa, Tahoua et Tillab6ry, et pros de 70 FCFA/ 
kg dans les ddpartements de Zinder, Maradi et Dosso. Les prix 
(ILImillet en juillet sont de 15 % environ Supericurs i'ice qcu'ils 
taient eni moyenne entre 1989 et 1993 en juillet, dans les 

ddpartments de Tillab&y, Tahoua, Maradi et Zinder. Par 
contraste, les prix du millet, en juillet, A Agadez, 6taient pros 
de 50 % sup6rieurs tla moyenne, les prix ADiffa 6taient environ 
30 % suptrieurs a liamoyenne, et ils 6taient un peu infirieurs a 
Ianmoyenne a Dosso depuis led6but de I'ann6e (voir figure 6). 

En juillet 1994. les prix 6taient sup6rieurs a cex d(eI'an dernier 
dans tout lcpays, de plus de 40 % AAgadez et Difla, de 30 % a 
lahoua, de 20 % ,tMaradi, Tillabry et Zinder, et de 10 % ADosso. 

" Agadez - cc d6partement ne produit pas (Iecfrdales et 
dUpend du sod (10 pays pour l'essentiel de sa 
consotnlnation de grains. 

" Diffa - cc dlpartement ne produit d'ordinaire qUe Ia 
noiti6 de sa consotniniation de cereales. 

" Tilhabdry - le deficit est lord, ce d6partement incluant 
Ia popItlation Urbaine de Niamey. 

ahooa - (e fi cit variable sclon I'an n. 
Si Ia rdcolte est en fait bonne, les d6partements A d6ficit 

(Agadez, I)iffa et Til lab~ry) d6pendront de I'exc~dent disponible 
dans les quatre autres dtepartentents. 

Le tableau 9 indiqne, pour 1994/95, Iesolde c6rdalier 
provisoire dans Ies dettx sc6narios, conipte tenn des autres 
sources de grains. Si I'on Iient compte en effet de Ia production 
hors saison et (IeIa production irripu~e projet6es dans le calcul, 
on obtient des estitlations (1ui Se situent entre tinexceilent dePlus de 46 000 tonnes et un 61icit de 193 000 tonnes. Si I'on 

Estimation
 
de laconsonimation 
 Solde 
par le Gouvernenent Solde selon le 

1994/95 selon FEWS Gouvernement 

65 -59 -64 
48 -I1 -16 

324 50 13 
436 77 29 
523 -113 -167 
385 -4 -47 
426 51 5 

2207 -9 -248 

Source: FEWS/Niger 

Tableau 9. Niger: estimation provisoire du solde cralier 1994/95 
(production nette en milliers de tonnes, population en milliers) 

FEWSGouverneent
 
Consommation nationale de crales
 

Taux (kg/hab./ann6e) 190/220 200/250
 
Population (1994/95)1 9 201 9 201
 

Besoin total 2 
1968 2 207
 

Production nationale dIe
c~r~ales 
Culture pluviale :millet et sorgho3 I 959 1959 
Production irrigude4 40 40 
Production hors saison nette 4 15 15
 

Production totale nette 2 014 2014 
Solde.
5 46 -193 

Autres c6rdales
 
Stocks disponible 100 100
 
Importations de cdrdales 60 
 60
 

Estimation dusolde, toutes crales 206 -33
 

1.Projections de population de FEWS/Niger i partir du recensenient de 1988 
d'aprs leslaux d'accroisseicent publids par leBureau du recensement 
en 1992. 
2.Les besoins sont calculhs en inultipliant Ictaux (ieconsonimation en
milieu nrtl par lapopulation rurale s6dentaire, eten ajoutant leproduit dultalx de consonmation de lapopulation urbaine ct nomade par liapopulalion 
urbaine CtnonILade. 
3.Lestination de laproduction pluviale faite par USAID/FEWS Niger 
repose sur lesstatistiques du Ministate de I'agriculture pour 1989/90, pour la 
production 1988/93; tous les chiffres de production sont nets, soit 85% de ]a
production brute.4.On autilisd les statistiquesdu IMinisti~re de l'agriculture pour laproduction 
tie1985 i 1992. La production irrigude etlaproduction hors saison, qui 

lebl sorgho etlemais,est 
dernier tel tlu'indiqu 

inclut leriz, , le estindie Ason niveau de I'an 
par le Ministre de I'agriculture.5. l.estiniation du solde est galc itladiffCrence entre Iaproduction 

inclut les c6r6ales provenant des stocks et les importations, le estimative et'estination des besoins. 
rfsultat se situe entre on exc6dent (ieplus Ie200 000 tonnes et Sources : Minisl&e de l'agriculhure, FEWS/Niger 
on 16ger (leficit de 30 000 tonnes environ. 

Donn6es stir les prix des productions vgftales et animales est AIa hausse des prix jusque dans lecourant de juillet, suivie 
par one baisse qui commence en juillet et qui va au tnoinsLes prix du millet ont r6gtlitretnent augntent6 entre nars jusqu'A octobre. En g6n6ral, les prix, en 1994, semblent ob6ir 

et avril et la deuxi ne quinzaine de juillet. La tendance normale Acette tendance dans toutes les r6gions du pays AI'exception 
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d'Agadez, oO les prix du millet ont continu6 Amonter. 
Au moment de la redaction du prdsent rapport, on ne 

disposait pas d'informations sur les prix en aoat, mais les prix 

du millet i lhafin de juillet d6passaient 100 FCFA/kg a Agadez, 
90 FCFA/kg a Diffa, Tahoua et Tillab6ry, et pros de 70 FCFA/ 
kg dans les d6partements de Zinder, Maradi et Dosso. Les prix 
du millet en juillet sont de 15 % environ supdrieurs a ce qu'ils 
6taient en moyenne entre 1989 et 1993 en juillet, dans les 

d6partements de Tillabry, Tahoua, Maradi et Zinder. Par 

contraste, les prix du millet, en juillet, A Agadez, 6taient pros d'e 
50 % supdrieurs A la moyenne, les prix 'I l)iffa 6taient environ 
30 % supdrieurs Ala moyenne, et ils 6taient Lin peu infdrieurs a la 
moyenne a Dosso depuis le d6but de l'annde (voir figure 6). En 
juillet 1994, les prix 6taient sup6rieurs Accux de I'an dernier dans 
tout le pays, de plus de 4) % aAgadez et Ditfa, (Ie30 % 'ITalhoua, 
de 20 % au Maradi, Tillab6ry et Zinder, et (IC10 % a Dosso. 

Figure 6. Niger Prix nomiinaux du millet sur quatre niarchis 
en 1994 
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Donn~es kconomiques 

Plusieurs dv6nements majeurs ont eu des r6percussions sur 

l'6conomie nig6rienne l'an dernier. En janvier, la ddvaluation du 

FCFA, accompagne' d'une modification des politiques 
d'importation et e'exportation dans les 6changes avec le Nigeria, 
a entrain6 une augmentation gdn6rale des prix AIa consominmation 
de plus de 40 %.Une etude faisant partie tit Projet d'analyse et de 

suivi de la politique 6Conomitlue, appuy&e par I'USAID, a 6valud 

ces effets le long de la frontiere entre le Niger et le Nig6ria. Les 
r6sultats indiquent que le uiux de change entre les deux monnaies 
est rcst6 Apeu pros stable et uniforme depuis la dvaluation, a 
90 naira pour I000 FCFA environ. Les prix des marchandises 
6changeables ont augnient6 rapidement en janvier mais sont restds 
stables, Aleur niveau dlev6, depuis mai; les exportations vers le 
Nigdria, surtotit aniniales, ont fortement augnlent en janvier puis 
sont rest6es a leiUr niveau plus lev6 qu'en temps normal; les im

portations venant du Nigeria ont sp)ectaculairement baiss i la fin 
de janvier puis sont restdes trts faibles. 

En outre, tine gr ve g6nirale tjtia dure sept semaines de 
mai a juillet a affect6 le fonctionnement 1l tidien des 

minist~res, et donc la colilecte des donnees. Mais pendant la 

grave, certains services d'utilit6 publiqie essentiels, les trans
et les communications ont continu A l'onctionner. Le 

Gouvernement s'efhorce de limiter les relvenments de salaire 
de faqon que ha dtvaliUation r~cente puisse exercer son effet. 

gr~ve de la production petroliure ati Nig6ria (tlui s'est 

recemnient terminee) a entrain des pdntiries d'essence et une 

de son prix, en particulier ati voisinage de ht frontiere, 
mais la situation semble redevenir normale. 

<. • . - - - "'i 

0' .LE POINT SUR LA VULNERABILITE 

Dosso Tahoua ....... AgLdez - Diffa 


Sources OPVN, FEWS/Niger 

Les prix de la production animale (botic adulte) justlu'en 
juillet font apparailre Line baisse lg6?&e des prix dans tout le 
pays, conformeinent a la tendance annuelle, avec des valeUrs 
gen6ralement stIperieures I celles de I'an dernier ou a letir 
moyenne (1989/93). Les prix ties ch vres sont proches tie hi 
inoyenne I Agadez, Diffa, Tahoua et Tillabry, et supdrieurs (IC 
30 %I lhi moyenne ADosso, Maradi et Zinder. Coimpares i I'an 
dernier, les prix ties ch vres sont i pen pres les m~mes AI)iffii, 
en hausse de 10 " '%ATahoiua et Tillabry, tie 25 AAgadez, et 
de ptlus tIe 60 '4 Al)osso. Maradi et Zinder. 

La hausse des prix des c&rales et li haisse des orix de lia 
production animale entrainent tine nette ddgratlation ties termes 
de I'change, pour les devetUrs, en particulier dans les ddparteients 
d'Agadez, l)iffa (voir figure 7) et de T"ahoua (figure 8). Cette si
tuation devrait s'amliorer all dbut tIe la moisson, qui fera baisser 
les prix des cdrdales. Le rench&rissement gdndral tLI millet et 
des chvres tient en patie hla d6valuation dti FCFA en janvier 

et A tine modification ties politiques t'importation et 
d'exportation thins les 6changes avec le Nig6ria. 

Grace A des plties favorables, le nombre tie personnes 

considerees comme motldrement vtilndrables, 400 000 conmme 
l'inditILiait I'Eli'aluationd(e vlt abilitd 1994 tie FEWS, dimintiera, 
tie mene que le niveau de vutlnerabilit6 de pros de 80 0(X) 6leveurs, 
agriculteurs et citadins dIL departement d'Agadez et de 
100 000 agriculteurs et 6levcurs du nord tit ddpartement de 
Tillabdry (notamment I'arrondissement d'Oiallam), que 
l'I'valuation de wdunm(rabi1irc it 1994 jtigeait trts vulndrables. 

l.a region d'Oiallam reste celle ob les perspectives de la 
recolte sont les plus miauvaises. Mine si elle 6tait moyenne, la 
recolte ne dissiperait pas I'inscirit6 alimentaire chronique. 
Les troubles font que la population tuLi tpartement ti'Agadez 

reste trs vulidrable, car elle ddpend de I'envoi par les 
ldpartements tIu stid tI'tin exc~dent de gra,ins. L'6tat 

gtndralement bon des pAturages tans tout le pays devrait rdduire 
la vulndrabilit6 des 6levetirs. 

CONCLUSIONS 

Une bonne rdcolte est attendtie au Niger en 1994/95 et le 
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pays n'aura sans doute pas besoin d'une aide alirnentaire maintenir les 6leveurs dans les zones habituelles de pdturage, 
d'urgence en 1995. Cependant, mmnie si la r6colte est abondante de sorte qu'il n'y aurait pas de pression accrue dans les zones 
dans tout le pays, plusieurs r6gions connaitront encore un d6ficit, cultivdes. La persistance des troubles de l'ordre public retentira 
qui affectera environ 200 000 personnes dans les d6partements sur la s6curitd alimentaire dans de nombreuses regions 
d'Agadez et de Tillab6ry. Le bon 6tat des pdturages devrait agropastorales marginales et pastorales. 

Figure 7. Niger ternes de i'&hange millet-eh~vre, ADifta 
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Figure 8. Niger: termes de I'change millet-ch vre, AThoua 
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Carte 9. Tchad :valuation prt31intinaire des r6coltes 

24 16 
 20 
 22 
 4
 

I'a 

20isi 20 

flORKOU.ENNDE1.Tfl3sr 
NIGER 

16 
16 

-- KAIDrF.

- / . b 

SOUDAN.

12 tDi- 'n 

NIGIRIA o12 

\ OURAN0 SAL. LIQA 

LOGON13 V655010' CENTRAFRICAINE 
aORIENTAL' kijomatres 

0 100 200 400 
I/ I I I I 

14 16 1 20 22 24 

T C H A D -VALUATION PRILIMINAIRE DES RtCOLTES 
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FEWS, octobre 1994 
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TCHAD 
Les perspectives sont bonnes graice i des 

precipitations zonales egales ou 
superieures 'ala moyenne 

Scion un rapport rendu public par FE'S/Iiihad le 16 septembre 1994 

RESUME precipitations abondantes de la fin de li campagne crderont 
des conditions lavorables a la production hors saison de sorgho

Les plides di debut de la campagne 1994 ont etL' inlerieures berbjire alluvial.Toutefois, seon les estimations, les superficies
Sli inoyenne et, o la fin de juillet, tne grande patie du pa'ys de riz inond6 dans les prtfectures de TandjiI6 etdu Logone

avait re-'u des precipitationsau total inferieiurese)la moyenne. Oriental sont de 40 % inf+rieures A celles de 1993, Acause de 
En aofit, de fortes pluies sont totnb~ees st" 'ensemble do pays I'insuffisance de sentences consecutive Ali matvaise r6colte 
et, a lalfin du mois, la plus grande partie du territoireavait de 1993 et 'Iu deficit vivrier qui S'en est suivi. 
re',u des prTcipitations e'gales oil superieres a la movenne. Les images de I'indice de vgttation NDVI de li fin du 
Tutefis, cxceptionnellement bien rcparties dans le temps et mois d'aofit montrent que lIa bonne rcipartition des pr&cipitations
dacs l'espace,ces pr;cipitations niovennes devraicnt.c tradiire a donn6 lieu Adcs nivcaux dc v6g6tation normaux dans le cen
par des recoltes sotperieotrese)la nioyVCnle Poor totltes les ciii-
to/espluviales. La biomasse despe tmragessahedlienss'estsituc 
at on niveatt sopelrietor e) a1normnale et les pcittragess'etendent 
cette annee lans la zone .iaharienne. A la mi-septemrc , Ics 
populationssahciennesavaientcon.somme h's rcoltesprctoces 
de graines d'herbes saovages (kreb). La v!arciailitiia 
famine a tc1r(diite dars /ensemble doe p'is. Les prix c/cs 
cc'rcalesont chiitt str certainsmairchcs de', zones sah;lienne 
et so/danienne dt fit de la perspective de bonnes r;c'oltes. 

FACTEURS I)ETERMINANT LES 

DISPONIIIITI:SALIMENTAIRES 


Situation du secteur agricole 

L.a saison des pluies de 1994 s'est caract&isc 
essentiellement ai Tchad air des precipitations r~gulires bien 
rdporties et sans periodes stcies itermittentes. La sutperficie 
ensemienc~e de cultures vivri&es en 1994 a 61t normale ou 
16g&enrent superieUre A lhi normale. Les zones sahhcleleles 
septentrionales et Iliritlionales de lhipr6fcCture tIL iorkou-
Ennedi-Tibe.iti (13.1E.T.) ont b6n6f6ic6 tie pluies largenient 
suprieturcs A alimoyenlie. les prfectures c:- aliamat, I'est tItI 
Moyen-Chari et ICsuid-esl de li prOfecture de Gu6ra onlt 
enregistr ties pr6cilitations inlfrietres A li nioyennC jUsttl'A 
lifin ti'aoit. 

L'excellente r6partition des precipitations tuit point tie vue 
de la production vivrire permet ti'cesprr des recoltes 
supirietlres I li nornmale et tille t)rituction c6r6alire plus d1eve 
que d'habitude datls l'ensemble du pays. Mie les semailles 
tard: ,es et hasardeuses de millet dans ie Sahel devraient produire 
des rendements satistaisants si les plUies se poursUivent conie 
prdvu jusqu'i la deuxie rnoiti6 de septernbre. Les 

tre et le sud du pays et Ades niveaux sup6rieurs Ahi normale 
dans le nord (voir carte No 9). Le d6bit des cours d'eau a 
atlgllelt6 slffislllient piour perrueltre I'inondation normale 
de la zone rizicole des pr6fectures de Tandjil, cl du Logone-
Oriental. Les coturs I'ei ni'ont pas dbord dlans ces zones 

en 1993, ce qui ;t contribu6 i de graves dcficits c&aliers locaux. 
Les herbes sau,'agCs appelkes kreb (Brachiaria kotschvana et 
Echinocloacoona), qui sont rarnass6es IClong des coUrs d'eau et 
ties depressions naturelles, sont par'vennes Aniaturite et pennettent 
aux Sah6liens de se noLirrir en attendant li recolte de millet. 

Jusqu'A pr6sent, la campagne de 1994 a 61 6par,6e par
les graves infestations de ravageurs. Les infestations de 
Ikgionnaires qui s'6taient produites aI debuit tie l'annde darts 
les prffectures titI Mayo-Kebbi et di Moyen-Chari ont cess6 
avec les fortes precipitations tie jUillet et aofl. Pour ce qui est 
des criqIlts pIerins, ]i sitlation a &1t.calme en 1994, encore que 
I'humidit6 persistantc de la zone saharienne cointile de cr6er des 
cilltli tons favorables A lia reproduction. LcS oiseatlX ont 
en(tiooinig5 les cultures (ills la prdfecture tie Kanem et de vastes 
6tendues de millet ont et reeselencees. Les herbes sauvages 
tant abondantes, les attaques aviaires ne devraient pIs provotluer 

de dtgfits importants aux c6rhaes, mais les zones isoles proches 
des terrains tiC nildificaition poorraient subir ties t[triorations. 

Les troubles civils et I'insdcurit6 ont contint6 t'entraver 
les activit6s awricoles et commerciales dans tout IC stid et 
certaines parties tie I'est tu pays. Les pertes de cultures, de 
bMtail et cofmierciales iniputables au banditisme, aux attaItLes 
de rebelles et mix conltre -attaqLies des forces gOItvernementales 
sont impossibles A 6vailter Apartir tie donn~es eparses, mais il 
est certain que l'ins6corit6 continue de poser tin srietx obstacle 
A I'accs aux vivres. 

fhtat des pfiturages 

L'tat ties pAturages est excellent grface A la tr~s bonne 
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rdpartition des pr6cipitations et A leur quantit6 6Iev6e enregistr6e 
de juillet Ala mi-septenbre dans les pr6fectures sah,5iennes du 
nord de Kanem, Batha, Ouadda' et Biltine. Scion les estima-
tions, 80 % du b6tail de la zone semi-aride du Tchad suit le 
parcours annuel de migration du sud au nord pour y chercher 

FEWS h valuationprdininaire des rdcohes 

Les stocks des m6nages et les stocks comnerciaux ont 
dgalement W largement entam6s A cause de ]a niauvaise pro
duction et des prix 6Ievds des c6r6ales. En 1994, la production 
devrait tre sup6rieure Alamoyenne dans 1'ensemble du pays, 
cC qui devrait permettre d'augmenter les stocks des manages et 

des paturages d't. .'excellente situation des piturages et le les stocks commerciaux. Les stocks nationaux de scurit seront 
maintien des pr6cipitations enregistr6es en septembre auront 
pour effet de prolonger lepiturage et de retarder ledepart vers 
le sud. Les images NI)VI indiquent one verdure importante 
(pfturage) de 100 1 200 kilomtres plts au nord que cc qui est 
nornialentent observe a la fin d mois d'aotf .. l.'indice NI)VI 
maxinmum de ia fin d'aofit enregistr, dans les sous-prefectures 
dL nord de la zone sahilienne 6tait sensiblement plus 61ev6 que 
les moyennes de 1982 a 1993. La prolongation do pAtUrage des 
tropeat, x dars les r6gions septentrionales devrait r~duire les 
pertes de btaid Lilies atux parasites c atx maladies, qui sont 

plus graves dans lesud. Cependant. I'insucuritd et les attaques A 
main annie contre les troupeaux entravent leors ddplacements dans 
ties reogions plus favorables, cc qti pourrat riuire les avantages 

prodiits par I'excellente situation des piturages en 1994. 

Stocks et flux alimentaires 

/k la suite des distributions do debut de 1994, le stock na-
tional de stcuritd repr sentc environ I600 tonnes de c6rhaes. 

Tableau 10. Tchad: solde (le liproduction c3r&l~ire par pr~fecture 

Poptlation 
en 1995 

Zo teprefecture (estimaiion) 

Zone saharienne 
B.E.T. 73888 

Zone sahdlienne 
Biatia 301 478 
Biltine 195 822 
Chari Baguirmi 756 228 
(N'Djanv-am) 554 195 
Gura 320 921 
Kanent/Lac 553 646 
Onaddai 575 519 
Salantat 194 635 

Total, zone sahidlienne 2 452 444 

Zone soudanienne 
Mayo Kebbi 858 415 
Tandjil6 479562 
Logone Occidental 476 317 
I.ogone Oriental 460 831 
Moyen Chari 779 393 

Total, zone soudanienne 3 054 518 

Total, Tchad 6580 850 

Besoins en 
cr&dales en 1995 

(eslimation en tonnes) 

10418 


42 508 
27611 


106 628 
78 141 
45 250 
78 064 
81 148 
27 444 

486 794 

121 036 
67618 
67161 
64977 

109 894 
430 686 

927 898* 

reconstitu6s par I'Union europ6enne (Ahauteur de 9 000 tonnes), 
ha France (4 000 tonnes) et ht Banque nondiale (10 000 tonnes). 
Le stock de scurit6 sera entirement reconstitu5 si ces quantit~s 
annoncees sont respect~es. 

FACTEURS DETERMINANT
 
L'ACCIES AUX VIVRES
 

Besoins alimentaires 

Pour 1995, la population do Tchad est c6valu6e A 
6 580 850 personnes, sur la base du recensement de 1993, avec 
on taux d'accroissement annuelide 2,3 %. 11 faudra environ 
927 898 tonnes de c6r~ales pour repondre aux besoins 
alimentaires du pays au cours de I'annde A venir (voir 
tableau 10). Des pracipitations en qutantite normale et supdrieure 
a lamoyenne, bien r6parties, tne superficie normale consacrde 

Productin cdrdaikre 
estimative Estimation Solde 
par habitant de la production approximatif 
en 1994/95 en 1994/95 de laproduction 

(tontnes) (tonntes) (tonnes) 

- - -10418 

160 48 236 5 728 
160 31 331 3700
 
160 120 997 14369 
- - -78 141 

160 51 347 6097 
160 88 583 10 519 
160 92 083 10 935 
120 23 356 -4088 
132 455 933 -30 861 

170 145 930 24894 
140 67 139 -479 
160 76211 9050 
170 78341 13364 
145 113012 3 118 
157 480 633 49947 

142 936 566 8 668 

Cstimation di la 
gn&alement suftisante Itsamincs tiepreipitauiins suprituret ii a nityenne. Aprs les conditions mnitorologiques, Cest iamain-d'oeuvre qui constitue le 
principal obstacle AI'augmenation de latproductiion ciIriali6re, d'oi I'itilisation de laproduction par habitant aux fins des estimations. La produCtion par 
bitant au niveau des prtfcctures a, ajust~e li it partir de t'autosuffisance en fonction d'une matrice d'indicaleurs au niveau des sous-

Noles :CC tableau reprssentc ttle production ct~retliere par habitant en 1994. au niveau des pr~fectu res. La production c~ralire du Tchad est 

,5t3 a'hausse oi i lalitisse 
prifectures, compte tenu des ihtments suivants : precipitations toiales moyeue Lies prdcipitations totales Along terme, indicesili fin aou1 par rapport iilit 
maximums NDVI ilaltin aobitpar rapport au maximum moyen tilong terme, su perficie ensemencde (lorsque les donnes sonlt disponibles), etdonnes 
rdcentes sur lesprix des cereales (horsqu'elles sont disponibles). 

- Sur labase de 141 kg par personne etpar an. Sources: SAP elFEWS/Tchad 
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Alhiculture des c&rales, I'absence d'infestations graves, des 
rendements moyens o suop6rieurs a li moyenne el de bonnes 
perspectives pour l'agriculture hors saison se traduiront par tne 
production c6rali&e sLffisante pour repondre aux besoins du pays. 

Une production crali&e de 10 % intirieure aux estima-
tions ci-dessos ne se traduirait que par mn deficit ie li production 
c(r alire au niveau national de quelque 85 000 tonnes. Des 
deficits regionaux pourraient se produire dans les pr6fectures 
de Salaniat, (ILMoyen-Chari et de "l'andjil, (voir carte No 9), 
mais le secteur commercial devrait povoir approvisionner ces 
zones en cir&ales Aon cooit raisonnable. 

l)onn6cs onomiqu.s 

Les prix des c~rhles sont restks ,lev&s dans tout le pays 
jtsqu'A lit fin do Inois (Iejuillet. Sur 33 marchs sahjliens, le 
prix moyen (ItImillet a atteint tin maximum saisonnier ie 
158 francs CFA le kg en juillet. Le prix moyen dut sorgho str 
huit march(is (ILI stid dII p)ys a atteint un max imuim tie 
149 francs CFA le kg au dbtit (ILImois d'aot. 

On ne dispose pas tie donn(es completes stir les prix pour 
le mois d'aouit, mais on tie signale pas (iechangement sensible 
de ceux ties c&6ales. II semble que le prix (ti millet ait clh,uAe 
Abich, ', la suite d'one recolte precoce et abondante tIe krLb. 
Une boone rcolte tie kreb et tine production prometteuse tie 
millet devraient faire baisser les prix (IL millet daus les 
prifectUres tie Billine, Ouaddaf et Batha. I.es prix 1eVs (Iti 
millet en vigueur I N'l)jamina 'ont pas conmence A baisser 
atu dMbutt tIe septembre, peut-etre i cause tie Ia fermeture des 
fronti&es aux importations en provenance (IuI Can'roun e dti 
Nigeria, tIe I'acc&s limit,6 tie li population ie N'Djamena aux 
plantes vivri&es poussant librement qui sont abondantes dans 

les zones rurales ainsi qu'aux inondations qui ont empWch, tout 
ddplacement important des nigociants. 

En aoCit, les prix du sorgho ont baiss6 I Moundou et K6lo, 
mais pas AKoumra ou a Sarh. Les baisses des prix ics c&rales 
enregistrdes A Mouondou et Kelo pourraient s'expliquer par la 
r&olte precoce tie ma's et de sorgho et des cultures c&rali&res 
pronetteuses dans les pr6Gectures ie Mayo-Kebbi, do Logone-
Occidental et du Logone-Oriental. Le maintien de prix 6lev6s 
do sorgho dans li prefecture do Moyen-Chari pourrait 6tre im
putable Ades semailles tardives, i des pr(cipitations iiftrieures 
Alia moyenne dans I'est et A l'incertitude quant Ala production
cdr6ali&e. 

Les termes ie lChange routon- niliIlet sont rest~s en 
moyenne tr( - defavorables pour les 6leveurs (46 kg de millet 
pour lI vette d'tn mouton) jusqu'Ai .Ifin juillet (voir figure 9). 
Ces termes de I'ichange sont les plus faibles (uli aient 6t6 
enregistris depuis juillet-aoit 1991. De nouvelles baisses des 
prix du millet devraient permettre d'amliorer les termes de 
I'change pour les 61eveurs. 

Les fortes prcipitations enregistr~es dans li plus grande 
partie dit pays ont endommag6 le rdseau routier fragile, non 
revtu, (ILIpays, tlti continue de souffrir d'un mianqtie 

d 'entretien. Les transports cotmierciaix o1t Cess6 (dils de 
nombretises regions. L'accs Mux produits alimeltaires se limite 
gtlnralenient aux produits Iocaux. Malgr- cela, on ne s'attend 
pas Ai ine situation catastrophiqtue gOn~ralis&e, 6tant donn que 
Ia production cirdali&'e locale devrait girn&alenient suffire A 
satisfaire les besoins locaux en c&ales. 

L'ins&tirit (ILui r~gne dans tIe notubretises regions du pays 
continte de perturber I'activit6 commerciale et d6courage 
investissements et croissance economique, ce qui ne fait que 
r&luire d'une manire generale I'acc~s aux vivres. 

Figure 9. Tchad moyenne des termes Ite I'echange mouton-millet pour 33 nmrchs sahliens 

18 1,80 

16 1,60 
14 4 I,,40 

12 1,20 

4 04 

0 f'.:71 2 "" - 0 
C,- .. .. 

r2 - 2 .- : 2 - :-2 -" < 0,20 

mouton 100 kg de millet nIoUton/100 kg de millet 

Sources: SAP et FEWS/Tchad 
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boue s6chde, rendant ces quarticrs inaccessibles par la route,LE POINT SUR LA VULNRABILITE aggravant de mani~re alarmante la situation sanitaire et faisantde nombreux sans-abri parmi les plus pauvres des citadins. Une 

L'6volution de lia ,'uln6rabilit6 des 451 000 Sah6liens 
qualifi6s d'extrninement vuln6rables dans l'E'valuation de 
vulndrabilitW 1994 de FEWS est foiction die la qualit6 de la 
campagne 1994. La vulnerabilit6 tie ce groupe a, t6 ramen6e .1 
mod6r6e i forte grace a des pr6cipitations normales ou 
sup6rieures A lia normale et A une excellente repartitioil des 
pluies, A ine r6colte pr6coce et abondante tie kreb et AI'apparition de bonnes conditions ie pAturage. 

Les populations tibutaires tie li production tie riz inondt 
dans les pr6iectures (ie Tlandjil6 et du Logone-Occidental
(environ 170 000 personnes) sont moins vu,i'rables grAce A lh 
perspective d'excellents rendements rizicoles. On s'attend tians ces regions A tine production c6raali.re movenne, encore que
lht production tie riz risque dl'tWtre inf rieure A lat moyenne i 
cause tie I'insuffisance ie sentences (voir carte No 9). La 
superficie consacre A lia culture du riz est 6valu6e A60 "- de 
celle tie 1993. Toutefois, li r6duction de cette superficie devrait 
&Ire compensce par tie bons rendements rizicotes, une culture 
plus extensive de sorgio et ie millet ainsi qu'ur z bonne 
repartition des precipitations. Les chiutes rcentes des prix des 
c~raales enregistres a Mountiou et K61o ce-ifirment les espoirs
tie bonnes recoltes cLralitmres dins le sud-ouest ti(1 pays. 

L-u aofit, les administrateurs de hi sous-pr-fecture d'l laraze-
Mangueign (pr6fecture tie Salanat) ont envoy6 des messages
alarniants signalant ties p6nuries aliientaires dans ill moiti6
des villages tie li sous-preecture, des oiseaux ayant caus6 tie 

hourdes pertes tie sorglio hors saison recolte auiddbut tie 1994.
 
La Commission tie stcurit, alimentaire a attribul5 180 tonnes

Lie 	 ccrales pr6leves sur les stocks tie sCUrit et le Minist~re 

tie l'agriculturc et de 1'environnement a organis,5 des largages 

a basse altitutde tie crales: tout1fois, ces op&ations, qui doivent 

tire effectt~es au MoVen tI avions militaires, Wiont pas encore 

eu lieu. Bien tI u 'isol1es, ces zones sont normalement moins 
vulntrables tlue d'autres grfice Alhirgularit6 des pluies, A)t
faible densitt tie popirhat ion et A la plus grande stabilit6 (ie lia 
production tie sorgho hors saison. L'arrive de pluies tardives 
I)ourrait porter A Ln niivcan plus normal les prcipitations
enregistraes dans ces zones et crer tie bonnes conditions pour
h, production tie sorgho hors saison. 

Les inondations tie zones urbaines du fait de I'6coulement 
d'eaux de pluie dans les bas quartiers tie N'Djani6na, Sarh, 
Laf, Guelengdeng et d'autres villes ont dtruit les maisons de 

nioyenne ont r6duit les risques de gdndraisation de I'ins6Curit6 
al imentaire et de famine que couraient de nombreux Tchadiens 
aprs lh campagne 1993. Au cours ties mois Avenir, les prix du 
niarch6 devraient baisser dans I'ensemble du pays et contribuer 
Air6duire li vuln6rabilit globale. Le,; groupes tlualifi6s dans 
I'Evaluationde la vulryjbilitt 1994 tie FEWS 'exlrnenient 
ou fortement vuln6rables (environ 900 000 personnes) sont 
dsormais considerds comme 6tant seulement nrod6rment A
fortement vulnrables. La production cdrali~re tie 1994 devrait 
permettre de faire face aux besoins de 1995. A part les 
23 000 tonnes d6jA annoncfes pour reconstituer les stocks 
nationaux de sdcurit6 alinrentaire, l'aide de donateurs ne ( evrait 
pas dtre requise. 

pouss6e de cholera a 6t6 signalde AN'Djam~na en juillet et lesresponsables des services de sant6 craignent que la persistance
des inondations expose des segments de plus en plus importants
Lie ha population Ades maladies. La vuln6rabilit6 de la popula
tion de N'Djam6na est actuellenent forte a cause de la 
persistance de prix 6dev6s des c6r6ales dans La Ville et de 
l'absence d'acc~s aux sources de vivres du dbut de la saison 
dont disposent les populations rurales du Sahel.

Du fait de la situation socio-6conomnique et politique 
g_aerale qui r~gne au Tchad, tous les Tchadiens sont au moins 
rnodr6nrent vuln~rables a lhafinine, en d6pit d'une saison des 
pluies exceptionnellement bonne en 1994. Les problknes 
persistants sont les suivants : 

* 	 D6route du r6seau scolaire national du fait de grves de 
lia fonction publique s'6tendant sur tie nonbreux toois, 
du non-paiement des arri&6s de traitement aux 
enseignants et tie la d6valuation qui a consid6rablement 
accru les d6penses scolaires; 

* 	 Stagnation d'une 6conomie nationale qli ne semble pas 
se remettre d'uine devaluation qui a entrain6 tine aug
mentation g6ndrale des prix tie 58 % A N'Djarnina 
depuis le debut tie janvier 1994. 

Les r6sultats de li d6rnocratisation sont incertains, conipte 
tenu de I'agitation politique chronique du pays. 

CONCLUSIONS 

Des prcipitations suffisantes et parfois supdrieures A la 
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ETHIOPIE 
La crise se resorbe - ilsubsiste d'importants 

deficits vivriers d'ordre structurel 

Scion un rapport rendu public par F"WS/f-thiopie le19 septembre 1994 

RESUME 

Les conditions ntorologiques de 1994 se caractcrisent 
pour I'agriculturc par une sdcheresse gdndralisdeau cours de 
la prentire moitid de /Vannde(saison do belg), si'ivie de bonnes 
prccipitationm pendant la seconde moiti (saison di kiremt). 
Pour ce qui est de la recolte do meher (principale), ce r4gime 
inegal devrait se tradoire pai une prodtiction insuffisante de 
cereales it cycle long (mai'S et sorgho), qut constituent les 
dentres alimentaires de base h's toeil/'ur toarched mais par une 
production clev'ee c/c(-drca/es a cycle court (,teif blW, orge ct 

egamtineuses - ivoir carte No /(). Les previ.ions f/rovisoires 
de lo rdcolte sc situent quelque part entrt ies 6,9 millions de 
tonnes de lannc dcrtik'e ct hI,chifIre record d 1992/93 de 
7,5 millions de tonnes. En fin /desaison, les ravageurs ou des 
conditions oretdorologiques dofavorab/cs pourraient encore 
endotiltagerles cultures str pied. 

Les stocks de report et h's stock; rcga/ateursdevraient ctre 
sensibletient superieurs ti la fin de 1994 i leur niveau de la 
inetoeperiode de /'annc dernire.Ce.facteut; qui vient s'ajoliter 
ti la planification de livraisonspour 1995 d'USAID-Ethiopie, 
devrait laisser i/e marge htrgentent sitflisante pour prdtoir 
d'dentitels livraisons stipphltoentairesde vivres. 

Gr6ce i de bonnes p/hies penclat la saison lt kiretot et 
al sicc,., gindral de l'opdpation d'aide alimentaire de 1994, 
I'hypoxthse /a p/s cataxvrophique de sdcheresse et de fatmine 
a pi tre dviide. Dats 'itnic/iat, les perspectives sont 
nettettent p/os encoi~rageantes qu'cn jitin, /orsque /'on n'dtcit 
pas suir des prdcipitations. Tutefois, /esprobiones t) long terte 
/is i la stagnation de /'agriculture ci l'cartstructurel entre 
les disponibilitsalimentaires et les besoins sopit toujours ine 
rda/itc. Metne si /'on retient les privisims les p/os optimistes 
concernantles ricoltes di meher 1994/95 etcli belg pour 1995, 
ilfaudra importer pros c/c 725 000 tonnes de vivres. 

FACTEURS I)ETERMINANT LES 

DISPONI BILITES ALIMENTAIRES 


Situation de I'agriculture 

Prtcipitations 

Les deux saisons des pluies agricoles, le be/g (fdvrier-mai) 
et .kireit (jOuin-septembre) ont &6 tr~s diff6rentes cette annde. 
La -%ison du be/g a commenc6 tard dans I'ensemble de 

l'E thiopie apres une saison seche prolong6e et rigoureuse. Dans 
la plupart des r6gions, les pluies se sont termines t6t ou apeu 
prs A ]a pdriode normale, ce qui a fortement raccourci les deux 
saisons de croissance. Le sud-ouest du pays (North Omo, 
y compris le Wolayita) a fait exception, enregistrant, bien que 
les pluies soient en retard d'un mois, des precipitations 
suffisantes -n quantit6 et prolongees exceptionnellement 
jusqu'en juin, pour faire la jonction avec les grandes pluies du 
kiremit. Dans le nord et I'est, les prdcipitations de lasaison du 
belg ont 6t6 tris faibles. 

Les pluies du kirett ont commence A temps d'une znanire 
,'nerale et ont suivi de pres leur regime "normal", se 
poursuivant jusqu'A la mi-septembre. Le retard d'une ou deux 
semaines constat dans certaines regions se situait dans les 
limites normales des variations saisonnires. L'alternance de 
journ6es pluvieuses et ensoleillees a cr66 des conditions 
favorables "Ala croissance des cultures, contrairement itl'anne 
dernire, obz des pdriodes de s6cheresse proonges ont et6 
suivies de pluies torrentielles destructrices. 

Le contraste entre les deux saisons apparait nettenent a 
l'analyse des images NDVI (jusqu'A la mi-septembre). La 
nioyenne saisonni(re du belg pr6sente une v(gdtation nettement 
inftrieure A la moyenne le long de I'escarpement des hautes 
terres du nord-est, des hautes terres de I'est, dans le centre-sud 
(en particulier I'East Shewa, I'Arsi, le Bale et le Sidamo) et 
I'ouest (en particulier llubabor, Jima, Keficho et Shekicho
voir figure 10). Au milieu de la saison du kiremt, la moyenne 

de juillet-aoft prdsentait un aspect tout diffdrent. La v6gdtation 
6tait moyenne ou superieure Ala moyenne dans la plus grande 
partie du pays, avec q.\ et Iti quelques valeurs inftrieures i la 
moyenne (voir figure II). Les zones ou ces valeurs infdrieures 
A la moyenne risquent ('Petre inquidtantes sont Western Tigray 
et I'ouest du North Gonder, l'Eastern et le Southern Tigray, les 
zones de I'escarpement du North et South Wello et du North 
Shewa, certaines parties d' East Harerghe, y compris la region 
de Dire Dawa et une bonne partie du Bale. D'une nianire 
gdndrale, les images NDVI tIe la saison du kireiot confinnent une 
nette amlioration par rapport hla saison du be/g. 

On examine plus en d6tail ci-apr(s l'effet que ce schnima 
saisonnier mitigd devrait avoir sur ]a production viri(re, mais 
on petit dire en rtsumd qu'il faut s'attendre Aune rtcolte du 
be/g tr(s niddiocre pour 1994, Aune saison de croissance trls 
rdduite et donc Aone faible production de cultures Acycle long 
(malis et sorgho). D'une mani~re gdn6rale, les conditions sont 
tr~s favorables h tine bonne production de cultures a cycle court 
du toeher (rdcolte principale) :teff, bhd, orge et l6gumineuses. 
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Figures 10 et 11. I9thiopie : indice NDVI par rapport .a moyenne saisonni~re globale pour 1994 

saison du belg (fMvrier-mnai) 1994 
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Intrants I'absence des pluies du beIg ont contraint les agriculteurs A 
passer du mais et du sorgho a des cultures Acycle court (teff,Suite A ]a mauvaise situation de juin caract~ris~e par 1'6chec bW, orge et 1dgumineuses). Le Gouvernement et des organismesde la saison du beig, leretard des semailles des criales ,icycle non gouvernementaux ont tent6 de repondre Acc besoin danslong et quelque 7 millions de personnes tributaires (IeI'aide plusieurs r6gions. Au moment de I'6tablissement du prc.sentalimentaire, le Gouvernement de transition de l'Ethiopie a rapport, on ne disposait pas de donn~es complhtes stir les disentrepris  un peu tard - tin effort concerto tiemaximisation tributions de semences. l)'une mani~re g6ndrale, fa productionde liproduction ties pluies (uIkiremt. I1a offert des facilit~s de devrait souLftrir de I'acc~s limit6 i des semences de qualit6 ducredit pour I'achat d'engrais et distribu6 ties semences et des fait des prix 6Ievs (les semences de tef"taient particIlirementboeufs tietrait dans le cadre d'un programme de filet ies6curit6 ch&es, mais les prix de toites les c~r~ales 6taient 6lev6s cettedans plusieurs localites (surtout dans ]'oiest du pays). Grtice Ai anne), de la consommation des stocks et de I'absence decc programme, les ventes d'engrais (qui avaient 6tW tr~s faibles semences de recliange de cultures 'Icycle court.

jusqu;?' litfin juiin) ont atteint Ic chiffre record de 187 000 tonnes
 
SlIa
fin dI mois d 'aout, soit pros de deux tris plus que I'ann~e Ravageurs

derniere et 20 % d" plus que les ventes records prdcdentes
de 1992. Selon les chiffres du secteur public (AISE) dtablis Les ravageurs pr0Voqtient g6ndralement d'importantesjtsqi',lal filjUillet, si prOs de lIamiiti6 des 122 583 tonnes pertes de cultures en Ethiopie. Le manque d'acc~s aux pestivendues au secteur agricole est alle aux zones gtnralement cides freine considerablement laproductivit. La pire infestationgranles consomntrices d'engrais tie East Gojam (8 %), de tie igionnaires (Spodopteraexempta) qtue I'1Etliiopie aitconnueWest Gojam (12 %),de East Shewa (12 %) et de Arsi (14 %), depuis de nombreuses ann6es s'est produite I Borena IIa tlon s'est efforc6 de repartir plus largement les stocks. Les ventes avril et s'est 6tendue fiItplus grande partie tI pays, saul lesaux agriculiteurs avaient atteint 37 % IeI'objectif dans IeTigray, zones d'altitudes extr.mes, en juin. Une vaste opration tie lutte,63 % dans laSouthern Ethopia Peoples Adminstrative Region at cours de laquelle tin total de 241 663 litres Iepesticide ont(S-PAR), 73 , en Oromia (rgion 4) et 83 %(dans Amhara 6t6 utilis~s a, de l'avis g~nral, permis d'6viter des destruc(region 3). Cependant, la politique de fixation des prix pour tions catastrophiques. D'importantes superficies de mai's et deI'ensemble (ItI territoire continue d'emptcher I'arrive d'engrais sorgho ont 6t6 retourndes, en particul ier dans laregion Tigraydans les regions o6 les cotits de livraison sont 61evs. Les chiffres et dans East ct West Ilarerghe (encore que, les effets de Iaievente sont peut-tre impressionnants, mais les engrais auront sdchcresse sur ces cultures 6tant deja't tr~s graves, il soit difficiledt6 essentiellement appliqus A ties cultures ii cycle court i de distinguer les effets des l6gionnaires). Les nouvellesrendement plus faible (twff blk et orge) 6tant donn6 que le semailles ont g6nralement consist, enl cultures A cycle courtm6canisme d cr&it (tecf ot 


appliqu aux cultures it 

est arriv6 trop tard pour pouvoir .tre orge Idgtmineuses). On pense que les pertes de culcycle long et it rendement plus 6ev tures sont nmgligeables dans les autres regions. L'infestation(mais et sOrgho0). En oLItre, on pet se demander quelle est li 6tait rcsorb.e i limi-aofit et on lie s'attend pas i de notvelles

qIaltite d'engrais vendue qti ia 6t6 effectivement utilise sur ptriodes de reproduction pendant litsaison en cours. Lesles superficies de cette anntc, 6tant donn6 lidate tardive dans quelques reprises locales de I'infestation (par exemple, dans lela saison, le failut lC quantit que chaque acheteur pouvait North el South du Wollo, en aofit) n'ont pas 6t jug~es tr~sacheter ,icredit 6tait illimite, le prix relativement faible (6 birr menayantes.tIe moins que I'ann~e derni~re, soit 143 birr le quintal) et li L'Organisation de lutte contre le criquet p01erin OLCPcertitude d 'tine hausse ult6rieure des prix. On peut Est africain a annonc6 un risque d'infestation de coloniesraisonnablenient penser qu 'tine partic des engrais est stockee reproductrices, se nourrissant de c~r6ales, de quflas (Queleapar les agriculteurs. Nanmoins, on peut attendre tine utilisation quelea), Apartir de septembre. Ces oiseatix ont 6t6 observ~simlportante d'engrais et Lies rendements sans doute plus 6Iev6s tfans lizone de hitvalle dI Rift (Ziway) et dans des zones dedes cultures i cycle court des zones I forte intensit6 dintrants. paturage dans les environs de Jijiga.
l.es boeufs de trait sont dievenus tr~s rares pour les Le papillon de la patate douce (Acrea acerata Hew)a
preparatits de lIagrande recolte I cause 
 de pertes ravag6 lIardcolte attendue pour fdvrier-mai te cette importante(essentiellemenit, ventes) au cours de lisaison sche prolnge culture dans le Wolayita, provoquant I'effondrementet tie li mativaise qualit6 tit beig, cttiti fait de I'aggravation dt 
de 

I'economie vivri~re locale et provoquiant des milliers de ddc~sproblme tie Ia trypanosomiase (maladie dI sommeil) cause de lit

l'ouest tItI pays. Les boeufs restants sont trs faibles i cause ILI Les 


thins i famine ai debut de cette annde. 
plantes adventices risquent d'affecter sdrieusementmativais tat prolonge des pilturages, tie sorte file lIaprparation les rendements (fans I'ouest de I'1Etlhiopie itcause dedes terres pour les cultures lt meher s'est trouvec encore l'instiffisance tie la preparation des sols. I)'autres ravageursretardde : il fallait en effet attendre que les boetfs reprennent perpdtuiels incontr6ks tels qcue les vers du coton (IHelicovertades forces et qtie les herbages repotissent. Cette pr6paration a armigera)et les t, rbrants (Chilopratelluset Buseolafiscea)souvent dt6 insuffisante, tin seuil labourage etant effecttui an et autres charanqons ne manqueront pas tie dtruire letir partlieu de trois. Tous ces facteurs devraient avoir des repercussions habituelle des rcoltes. Tutefois, on ne parle pas des infestan6gatives generalise :;sur les rendements. tions anornlalement dlevdes subies I'ann6e dernire Acause desLa disponibilite des semences a constitu, tin problente dans s6cheresses de la mi-saison. LIa rouille noiie (Tucciniade nornbreuses regions, surtout lorsque 'arriv6e tardive ou graminis), d6signde I'annde dernire par la FAO conime une 
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grave menace contre la varidt6 de bW6 amn61iord d'usage cultures repr6sentent environ ]a moiti6 de la r6colte 

gfnralis enkoy apparait g6n6ralernent vers ]a p6riode de ]a 

r6colte (novembre-d6cenbre). 
Le criquet d- Irrnusse du Wello (Decticoidesprievipennis), 

important ravageur des c6rdales non migrateur que l'on ne 

trouve qu'en .thiopie et en Erythr6e, devrait se manifester 

toutes les grandes zones de culture du teffdu Tigray, North et 
South Wello, North et South Gonder, de East et West Gojam, 
North, East et West Shewa (r6gion d'Oromia) et du North Shewa 
(r6gion d'Amhara), et s'attaque en particulier au tefftardif (sere6 
tard) qui parvient Amaturit6 une fois que la vdg6tation naturelle 

est sche. On n'a pas encore signal6 cc ravageur, mais 6tant 

donn6 les trts grandes superficies de teff ensemenc6es cette 

annie, ii pourrait provoquer de graves pertes de c6r6ales et 

sera suivi de prts. 
Les pertes de cr~ales g~ndrales dues aux ravageurs 

enregistres Acc jour ne sont pas pires que d'habitude, mais il 

reste une pdriode de risque considerable avant la r6ctclte. La 

rouille noire et les criquets de brousse, deux ravageurs de fin 

de saison, pourraient influencer considerablement la recolte 
finale de bi et de teif. 

Perspectives des rkcoltes 

La conibinaison des facteurs 6numir6s ci-dessus donne une 

perspective mitigee pour les rdcoltes du meher. D'une manitre 
gninrle, lipriotlC agricole en Eth iopie', qui correspond 
nornmalement aux deux saisons des pluies, peut se d6finir plus 

clairement selon les trois cycles de culture suivants, qui se 

chevauchent : 
" 	Production du beIg 01 cultures Acycle court (b1W,orge, 

teff,dans une certaine mesure, et les 16gumineuses) dont 
les semailles ont lieu essentiellement entre janvier et 

mars et qii sont rdcoltdes surtoUt en juillet et en aofit. 
Seules quelques zones linlit6es peuvent protluire une r{colte 

de beig,encore ttie, dans certains endroits, elles produisent 
limoiti6, voire davantage do liproduction c6r~alire 
annuelle. Au niveau national, lartcolte du beig varie tie 5 

a I I% dieliproduction c&ralire annuelle. 
" 	 Mas et sorgho, c'est-A-tlire cultures Acycle Iong, 

cdriales secondaires ou Atiges, otn~ralement sem6es 
entre mars et mai et recoltes d'octobre i janvier. Ces 
cultures entrent g6n&ralement tlans lhirtcolte tItI meher, 
mais elles sont parfois class~es s,)us ics cultures dti beg. 
La pratique courante de !ar6colte tlut ois "vert" vers 
juillet en tant que cult-ire do soudure ne rait que 

compliciuer liclassification saisohitore ordi".;iic. Le 

mais et le sorgho reprsentent ensevible luelique 40 % 
de la production c~ralire annuelle do pays'. 

" La production de mehtr des cultures Acycle court --

teff, bW, orge et 1gunineuIses - semes apr~s ic d6but 
des pluies du kiremit est r~colte d'octobre Ajuin. Ces 

cr6alire annuelle. 
La campagne 1994 se caract(rise tout d'abord par une trds 

mauvaise r6colte du beig. Les premieres estimations de la pro

duction (juin), fondles sur la superficie ensemenc6e signal6e, 

p6chaient par exc&s d'optimisme. Dans la plupart des r6gions, 

conime d'habitude a partir de la fin septembre. I1s'attaque it les cultures n'ont gure donn. Scion des estimations officieuses 

du Minist&e de l'agriculture, la zone pouvant tre r(coltfe est 
actuellement d'environ 72 000 hectares, ]a production devant 
6tre de quelque 68 000 tonnes. Pour ]a RRC, ]a production totale 
du beIg de 1994 serait d'environ 100 000 tonnes. Ces estima

tion, repr6sentent seulement 14 A20 % de la production pr6vue 

du beg ou production "norniale", soit 500 000 tonnes. Les zones 

les plus touches se situaient dans le nord et l'est, dont le 

SouthernTigray, le North et le South Wello et West larerghe 
(voir carte No 10). La r colte do beIg s'est soldee par une perte 

totale dans leSouthern Tigray et East et West Harerghe Scion 

SCF-UK, un tiers des villages 6tudis dans le North et le South 

Wello (ob lIaproduction du belg est beaucoup plus importante 
que dans leSouthern Tigray et West Hlarerghe) signalaient une 

perte totale de r6coltes. La situation 6tait 6g&oement meilleure 
dans leNorth Shewa que dans le North et le South Wello et, 

d'une manire gdnirale, plutft mcilleure dans le North Omo et 

le Bale, o r6colte dilhi belg est trs importante. Toutefois, la 

sais0 do beig est arriv6e tard et ii s'est produit une chute de la 

production, mnmc dans ces zones. On suppose que les zones 
d'chec des cultures ditbelg ont 6t6 rdensemenctes, mais on ne 

sait rien de lacombinaison de cultures vraisemblablement adopt6e. 
Cette perte de production n'est pas directement prise en 

compte dans le bilan alimentaire est imatif figurant dans le 

prsent rapport (voir tableau II), qui concerne essentiellement 
les disponibilit~s alimentaires pour 1995. Le Gotivernement a 

pris en considration liperte de production du belg pr6vue 
pour 1994 dans son appel it I'aide alimentaire ri~vis~e d'avril. 

I1faut esp6rer que les distributions t1ui ont eu lieu depuis auront 

partiellement combI6 le d,2ficit dans los zones totichdes. 
Ce qui est plus important pour lipresente evaluation, c'est 

que les pluies courtes et tardives duit 1994,belg, en ont CU de 

profondes repercussions n6gatives sur liprdparation ties sols, 

les semailles et lamaturation des cultures de sorgho et de mais 
icycle long, qui ont 6t sem6es dans I'ensemble de I'lEthiopie 

un Atrois mois en retard Acatise do niantqie do pluie. Les sols 

ont iti insuffisamment prdpars A cause de liraret ettie la 

niatVaise cntlition des animaux tic trait. Dans certaines regions, 
surtout dans lenord-est des hautes terres (Ea;tern et Southern 
Tigray, North et South Wello, certaines parties dii North Shewa), 
ls cultures de sorgho et de mais ont W en grande partie 

didtruiites apr~s les semailles par les effets ielhisicheresse et! 

oU les infestations tic l, gionnaires. 
Ailleurs (East et West Gojam, East et West Welega, West 

Shwa, Arsi, Bale et certaines parties de East et de West 

I-larerghe), les rendemcnts devraient 6tre faibles. On s'attend A 

cc que les pertes de production soient plus marquees tfans les 

I. It s'agit d'unc gtndralisation, toutes leszones agricoles ne suivant pas cc 
schdima (voir par exemple lesobservations sur leWolayita au chapitre intiiuld 
"Le point sur livulndrabitiu"). 
2. 11sernble que laproportion de mai's etde sorgho dans lerdgime alimentaire 
du pays airaugmentd an cours des quelques demires dizaines d'anndcs :les 

production de CSA montrent quc lesdeux cultures combindes 
reprcsentaient en moyenne 33,8 % de laproduciion c6ralitie annuelle totalc 
de 1961 'A1970; 41,3 %de 1971 A 1980; ei47,7 %de 191 i 1991 (annde de 
licessation de licollecte de donndcs agricoles de CSA). 

estimations de lit 
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basses terres, qui sont g6ndralernent plus s~ches et plus chaudes. 
Toutefois, dans les vastes zones Aproduction exc6dentaire qui 
alimentent le narch6 de Shashamene (c'est-A-dire I'ancienne 
r6gion de South Shewa)', la situation des crdales ,cycle long 
serait bonne. D'une manire g~n~rale, I'EGTE (qui suit iepros 
la production dans les zones d'achat) s'attend Acc que la 
quantit6 de rnafs commercialisce soil moins dleve qu'on ne 
l'esp6rait, encore qu'elle doive probablement 6tre supdrieure 
au niveau tr~s faible enregistr l'annde dernire. 

Par contraste, des superficies beaucoup plus 6tendues ont 
6t6 semdes de cultures du mehcr Acycle court dtant donn6 que 
les agriculteurs ont rdenserienc les champs iemafs et iesorgho 
perdus ou ravages par les parasites, ou tout simplement parce 
qu'ils avaient pr6ftr, A cause do regime des precipitations, 
des cultures A maturit6 plus rapide. L'accroissenient ieha 
superficie ensemencO~e, venant s'ajouter Aune forte utilisation 
d'engrais et Ade bonnes conditions mcorologiques, devrait 
assurer Line trts bonne recolte de ces cr6ales alimentaires et 
d'oleaginezx. Le tejif en particulier, devrait tre plus abondant 
que d'habitude. Deux grandes questions subsistent toutefois 

totale de cultures a cycle courtl 
compenser les pertes de tnais et de sorgho? La rdponse 
est sans doute negative, car toutes les cultures Alcycle 
court ont ties rendements bien inftrieurs par hectare. 
Dans les sols de bonne qualit6 et tans de bonnes condi- 
tions, le mais et le sorgho petivent produire I 600(I 
I 800 kg A5I'hectare: les ctrdales Acycle court, 80(0 A 
1000 kg et les 6gumineuses, 400 A5600 kg (estimations 
officieuses (1LMinisttre ie I 'agriculture). Mine si 
I'utilisation d'engrais est concentree sur les cultures a 
cycle court, ilfaut s'attendre que lIa 

" La quantit peut-ell' 

Acc production 
globale de cirales soit atfectde. 

" Quel efJet le chang'ement radicalprvu dans la compo
sition des app)visiolnl'mlents en cdrcales aura-t-il sur 
la sdcurit alimentaire? Le mais et le sorgho consti
tuent de loin les principales cdrales de base dh point 
de vuie i Ia quantit pour les groupes de population 
dfavoriss et plus Vulndrables des zones rurales aussi 
bien que (les zones urbaines. Ce sont les aliments tie 
base les moins chers (avant l'orge, qtu devrait 6galement 
&tre rare Acause ie la recolte mndiocre (ItI belg), L'annde 
6coulee a monitr quc la qtuasi-totalit6 des groupes 
vulndrables 6tait tributaire des march6s dans une certaine 
mesure Ct que lhflambe ties prix des cdruales meilleur 
march6 petit avoir ties effets catastrophiqties stir leur 
maigre pouvoir d'achat. Les cultures Acycle court, bien 
qu'6tant d'un rendement nmoins bol, ont totites tine 
valcur plus 1lev&e (c'est-a-dire qt'elles sont plus ch&res 
au kilo). De nomlbretix agriculteurs profiteront d'une 
augmentation ierevenus, mais les groupes pauvres et 

ddbouch6s i l'exportation pour le teff sont autant 
d'obstacles 5 la r6alisation de ]a valeur en devises des 
cultures A prix plus dlevds sous forme tie denr6es de 
base Amoindre coot. 

Preivisions chiffrfes 

11est trs t6t, en septembre, pour prdvoir les chiffres de pro
doction, car plusicurs facteurs - conditions meteorologiques et 
ravageurs - peuvent encore avoir de profondes repercussions sur 
les rosultats de lardcolte. En outre, les statistiques de rdfdrence 
sur la production sont tr s faibles. Par souci de cohdrence et aux 
fins de comparaison avec d'autres rapports, les estimations 
concernant laproduction 0tablies pour les sept derniters annes 
(Evaluation des cultureset besoins alimentairesen Ethiopie I 
ddcembre 1993) ont servi de rl'6rence pour les prdvisions
 
provisoires qui suivent. Toutefois, lia
FAO pourrait rdviser ces 
provisions de 1993/94 Alibaisse au cours de lard6valuation 
de d6cenibre 1994. 

Cela 6tant, les reprdsentants du Gouvernement et des 
donateurs s'accordent d'tine naninre gendrale a penser qtic la 
recolte du meher de 1994/95 se situera entre le niveau (ie1993/ 
94 (6,9 millions de tonnes) et le record ie1992/93 (7,5 wil
lions ietonnes). Cette prediction apparait dlans licclonne 
"Prdvisions optimistes" du tableau II, qui montre les incidences 
d'une rcolte ie7,3 millions ietonnes. "l'outefois, rtant donn1 
tous les ftacteurs conntis ct les incertitudes subsistantes d6crites 
plus haut, FEWS/Ethiopie estime qC I'on peut totijours se tlie
mander si lirdcolte sera vrainient largement superieure au 
tonnage total de I'annde dernitre. Une estimation plus faible 
de 6,9 millions tie tonnes (ipeu pros lamdme que pour 1993/ 
94) apparait dans l colonne "Prvisions pessimistes". 

Situation des pfiturages 

Les principales zones de pAturage ont des saisons des pluies 
diffrentes des zones de culture. Les zones pastorales du sud et 
du sud-est (desert d'Ogaden dans la r6gion Somali, zone de 
Borena en Oromia et South Oino dans la SEPAR) retoivent 
leurs principales precipitations en mars et avril, les petites pluies 
tombant en octobre el novembre. Les basses terres pastorales 
du nord-est (rogion 2,Atars) suivent le rgime belg-kiremt, avec 
des pluiCs secondaires en fvrier et mars et les grandes pluies 
iejuillet Aseptembre. 

La rdgion desAlars a t6 exceptionnellenent sche jusqu'en 
juin, cc qui a donn6 lieu Atine situation critique et des besoins 
alimentaires d'urgence atxqucls des distributions tie secours 
ont permis iefaire face. A cause de I'absence d'eau et de 
pfturages, hommes et btes 6taient concentres en grand nonibre 
dans les zones iepftirage de saison sclhe ties environs ie 

exposds a lIafamine souffriront tItI changement ieli l'Awash Iorsque larivire a ddbord& aprs ha chute ties plties 
combinaison iecultures. Le sotLs-ddveloppenent des 
marchs int rieurs, I'absence tIe mncanisines 
d'importation tie cnrnales nmoins chres et I'absence de 

en anl1t dti bassin tiedrainage. On ne sait pas trs bien si cette 
inondation a provoqu6 d'importantes pertes de bntail. Depuis, 
les pluies du kireint ont t6 bonnes et les paturages ont bien 
repris (voir les figures 10 et II et comparer les images 
correspondant i lIa la saison dIsaison du belg et au milieuic 

3. Sur lanouvelle care provisoire, celleroigion recouvre approximalivement la kireint). "lulefois, les econoniies pastorales sont lentes Atse 
panic mnridionale de lizone tieI'estdu Shewa tlans lartigion 4,lazone d'Alaba, relever de Ia sncheresse el ilfaudra attendre avant de pouvoir
Kembata etTembaro (AKT), ]a zone du Sidamo emd'autres partiesvoisines de 
larfgion sud (SEPAR). mestrer les effets tes bonnes precipitations actuelles. 
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Dans le Borena et le South Omo, des pluies de printemps 
tardives en 1994 apr~s des pluies d'octobre-novembre trs 
mndiocres en 1993 et une saison sQche rigoureuse en 1994 se 
sont traduites par une crise alimentaire et des pertes de bftail 
inhabituelles au cours do premier trimestre de I'ann6e. Les 
pluies sont enfin tomb6es fin mars et ]a situation des pAturages 
a commenc6 it s'am61iorer. La r6partition des pr6cipitations 6tait 
cependant in6gale et le degr6 de redressement 6conomique et 
d'ami1ioration de la s&Lirit6 alimentaire est incertain. Les dis-
tributions d'aide alimentaire se sont poursuivies dana les deux 
zones apr~s les pluies de printemps. 

Ins6curitd et tensions politiques ont empch6 de proc6der 
aux 6valuations dans la region Somali. On pense que la situa-
tion y est g6nralenent bonne, sauf dans les zones limitrophes 
d'Edst Harerghe et do Bale, o I'on signale des ptnuries d'eau. 
D)ans le centre du d6sert d'Ogaden, on pense que les r6coltes 
stir les rives des cours d'eau cons6cutives aux pluies de 
printemps ont 6t6 raisonnables. Les images NDVI montrent des 
indices le v6g6tation proches de la moyenne pour les deux 
saisons. Les pluies d'octobre-novembre seront importantes dans 
le Borena, le South Omo et la region Somali. 

La situation do b6tail dans les autres zones agropastorales 
et agricoles est preoccupante Acause de l'effet cumul6 d'une 
saison sche rigoureuse, 'ine saison do beig tardive et de 
phnuries alimentaires g6n6ralises. Les rapports provenant du 
nord et de l'ouest de l'Ethiopie, en particulier, indiquent une 
perte importante tie ressoUrces animales ctie Ala combinaison 
ie p6nuries de pfturages et d'eau (impossibilit6 de maintenir 
les animaux pendant la saison s~che), maladies (surtout 

On ne sait rien des stocks privfs. Les stocks de report des 
m6nages de la plupart des zones rurales sont nuls, compte tenu 
de la situation de cette ann6e. Certains m6nages urbains et des 
n6gociants d6tiennent sans doute des stocks, mais la quantit6 
ne peut pas en dtre dvaluC6e. 

On ne dispose pas de projections des importations ou des 
exportations pour 1995. Toutefois, elles devraient 6tre faibles 
et s'annuler dans une large mesure. Ces derni&es ann6es, ]a 
FAO a 6valu6 les exportations de c6r6ales a 50 000 A 
65 000 tonnes et les importations de l'6tranger (essentiellement 
en provenance du Soudan) A environ 50 000 tonnes. II n'y a 
pas eu cette ann6e d'importations commerciales de vivres par 
les voies officielles. Cette question de politique g6n6rale devrait 
&rre de nouveau Al'ordre du jour en 1995. 

Le report projet6 de 240 000 tonnes est supdrieur d'un tiers 
au niveau de I'ann6e derni&e, qui 6tait de 163 ()00tonnes (FAO/ 
PAM). Toutefois, comme on I'a soulign6 dans des rapports 
prdcddents de FEWS, m6nie les bonnes ann6es, l'Ethiopie 
connait un important d6ficit vivrier structurel. Les stocks de 
report ne permettront pas de faire face ao d6ficit de production 
de 1995. Les paramntres provisoires concernant les importations 
requises, aprts d6duction des stocks, sont de l'ordre de 740 (XX) A 
I million de tonnes, selon le r6sultat final Le la rgcolte (cc calcul 
est expliqu6 au tableau 11, ot l'on trouvera 6galement tin rfsum6 
de toutes les estimations utilisfes dans le pr6sent rapport). Ces 
chiffres seront affin6sen d6cembre, lorscue I'on aura tine meilleure 
idte de la production et de la situation des stocks. 

A la fin de cette anne, la r6serve de s6curit6 alimentaire 
d'urgence (EFSR) devrait dtre proche tie son objectif original 

trypanosomiase t l'ouest) et ventes en 6change de c6r6ales LAd'un sto,:k de 205 000 tonnes pour la premiere fois depuis sa 
prix lev6. Si I'on ajoute Acela les pertes probables ie b6tail 
dues Aila s6cheresse dans la r6gion des Afars et certaines zones 
du Borena et do South Oio, il y aura sans doute une perte 
gn6rale du cheptel qui se prolongera l'ann6e prochaine. Cela 
suppose tine nouvelle perte de la capacit6 de rdsistance des 
groupes vuln6rables et un renouvellement de la pdnurie 
d'aninmaux ie trait pour la prochaine saison de vdg, :ation 
en 1995. 

Stocks et flux de vivres 

Les stocks d'aide alimentaire de report dans le cadre des 
programmes ordinaires et des programmes de secours devraient, 
scion les projections actuelles, se situer aux environs de 
140 000 tonnes au 31 d~cenibre. En outre, le principal d6tenteur 
des stocks du Gouvernement, I'EGTE, s'est fix6 pour objectif 
100 000 tonnes fi la fin de l'annee. Les achats int6rieurs ne 
devraient pas permettre de r6aliser cet objectif. Une bonne partie 
de cc stock devrait provenir de I'aide alimentaire programmee 
(structurelle) etdu b1d annoncd par USAID (Titre Ill) pour 1994. 
On ne sait pas encore tr~s bien si cet objectif pour les stocks de 
I'EGTE pourra 6tre atteint ou s'il viendra rdellement s'ajouter 
au report d'aide alimentaire. Ce chiffre risque donc d'dtre ajust6 
lors de Ia r66valuation de d6cembre, mais il a 6t inclus ,Atitre 
provisoire clans les projections actuelles, pour donner on stock 
de report total de 240 000 tonnes. 

cr6ation en 1992. Ce chiffre n'est pas repris clans le calcul du 
stock de report, car il s'agit en principe d'une r6serve strategique 
permanente sur laquelle on ne peut puiser qu'A hauteur de 
nouvelles annonces correspondantes d'aide alimentaire. 
Toutefois, cette r6serve confortable devrait laisser une bonne 
marge de manoeuvre pour la planification logistique en 1995. 

Plans d'aide alimentaire d'USAID/Ethiopie 

USAID/Ethiopie a d6jfA pris des mesures pour proc6der A 
la mise en place prdalable Lie 39 500 tonnes de produits de base 
d'urgence supplmentaires do Titre I pour faire face aux 
besoins pr~vus au cours Le I'ann6e civile 1995, avec livraison 
en d6cenbre-janvier, 'a quoi vient s'ajouter on montant estimatif 
de 40 000 tonnes de produits (ie base du Titre III pr6lev6es sur 
le programme pour l'Ethiopie de I'ann6e civile 1994etdes fonds 
tie retomb6e provenant d'autres pays (livraison prdvue entre 
d6cembre et mars). Ces livraisons avaient 6t6 pr6vues dans 
I'hypothse d'importations structurelles devant 6tre effectudes 
en 1995 Ahauteur d'un maximum ie I million de tonnes et 
viennent s'ajouter au programme ordinaire d6jf, pr6vu duTitre 11 
- 60 000 tonnes - ainsi qu'A one quantit6 ind6termin6e d'aide 
alimentaire progranimne do Titre III pour 1995. Grfice Acette 
planification pr6alable effectu6e par USAID/Ethiopie, jointe At 
la constitution des stocks complets de I'EFSR, on devrait dis
poser de la souplesse n6cessaire pour programmer les autres 
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Tableau 11. E;thiopie :consornmation et bilun c ralier provisoire pour 1995 

Consornmation nationale de cdrdales
 
Taux (kg/hab./an) 

Population (projection pour le milieu de 1995)2 


Total des besoins (en tonnes) 

Production crdalicre nationale 
Rdcolte du meher pr6vue en 1994/95 (en tonnes)3 

Hypothtse d'une r6colte "normale" du beg en 1995 (en tonnes)"
Production int6rieure brute de c6r6ales alimentaires en 1995 (en tonnes), 
15 % d'usages non alimentaires (en tonnes)' 

Total deit production nette 

Bilan c6ralier (en tonnes) 
Stocks de report tie1994 (en tornes)' 

Estimation des importations n&c-saires en 1995 (en tonnes)t 

Autre formule de calcul des besoins sur labase d'un taux 
de consomifation supdtieur
"Cible" (kg/hab./an) 
Total des besoins (en tonnes) 
Production nette totale 

Quantilds approximatives 'i importer en 1995 (en tonnes) (variante) 

prdvisions previsions 
optimistes pessimistes 

135 135 
56 368 620 56 368 620 

7 60" 764 7 609 764 

7300 000 6 900 000 
500 000 500 000 

7800000 7400 000 
-I 170 000 -I 110 000 

6630000 6290000 

-979764 -1319T764 
240 000 240 000 

-739 764 -1 079 764 

180 180 
10 146 352 10 146 352 
6 630 000 6 290 000 

-3276352 -3616352 

Notes: t.Consommation de crates par habitant -chiffre inchang de 135 kg de c&haes par personne ctpar an, cc qui reprsente un apport calorique moycn
total tirsfaible d'environ t 5001)calories par jour. t1s'agit des chiffres utilisds par laFAO sur labase des chiffres traditionnels (ieproduction par rapport Ala 
population. L chiffrc,crbeti
de tXO kg repr~sente un apport jouralier moyen dc 2 )00calories, d6signd corme un objectif du Gouvenement pourI'anriioration tic I'alimentation. Ce chiffrccorrespond dgalement Ait ration corrph~t standard d'aide alimentaire de 15 kg (180I112) par personne etpar rrois.
Les calculs reposent stir I'hypotise que 86 % des calories du regime 6thiopien moyen proviennnt des crdales etque livaleur calorifique rrroyenne des 
crdales consoninice st tie 3 5011kcad/kg. 
2. Projection de liapopulation -calculc iepartir de I'evaluation CSA pour lIaii- 1994 (utilisre dans I'tvaluation de laFAO), plus une croissance annuelle de 
2,9 L.Le reccnserient dc lapopulation prdcddemment prdvu pour mai 1994 a die reportd ioctobre. 
3. Projection de lardcolte du inher - estimations de laFAO relatives au sept derni.res anndes et servant de base (voir texte).
4. Belg 1995. Pour prevoir lebilan production-consonimation pour 1995, ilfaut prendre en compte lir6cole du beg de l'anndc prochaine. La RRC ctles 
autrLS :,ervices goivernementaux considrent un derii-million de tonnes coninie lechiffre ,planifi6, on ,,noi:nal,. Toult.fis, on ne pourra dvidenrrent pas
formuler de vdritahlcs prvisions de lir.colte du belg de 1995 avant rnars-avril 1995 au plus t6t. L'expdrience dc cette annde montre que Ic succLs on l'dchec 
de hitrccolte du beig pett avoir de proforides repercussions sur lesolde atlimentaire. 
5. Crates aliroentaires - c6rales + lguiincuses. 
6. Usages non aliientaires :senerces, alimentation animiale, fabrication de boissons etpertes de stocks apros lardcolte (Source :FAO).
7. Stocks de report, prdvisions provisoires des stocks du Gouvenrencit etdes donateurs, des ONG etde laRRC Alafinde l'anrde civile 1994, sur labase des 
projections 6tablies par IUSAID, le PAM etI'EGTE (voir lexte). 
H. Imiportations n6cessaircs :On suppose I'absence d'exportations etde stocks privids (voir texte). 

livraisons, souplesse qui manquait cruellenient au ddbut 
de 1994. 

FACTEURS DETERMINANT 

L'ACCIS AUX VIVRES 


Projections des besoins en rnati~re de consommation 

Les prdvisions provisoires de hitproduction sont mises en 
regard des besoins nationaux au tableau II (on ne dispose pas 
des donnfes nfcessaires pour ventiler ces chiffres par rdgion).
Le tableau principal prfsente le calcul des besoins et du d6ficit 
d'importation projet6 sur la base du taux de consommation de 

Source: FEWS/Etthiopie 

cdrdales par habitant de 135 kg utilisd par ]a FAO/PAM. Conme 
paur les estimations relatives aux r6coltes, cela permet d'6tablir 
des comparaisons. Toutefois, liFAG/PAM admet que ce taux 
"fixe", fond6 sur hitproduction traditionnelle divis6e par les 
chiffres estimatifs de population, repr6sente un apport 
insuffisant sur le plan nutritionnel, d'environ I 500 kcal par 
personne et par jour. Si l'on refait les calculs sur la base de 
l'objectif du Gouvernenent qui est de 180 kg par personne par 
an (soit environ 2 000 kcal/jour) on obtient des besoins en im
portation, pros de quatre Iois plus dlevdes (voir tableau I1). 

Donnfies 6conomiques 

FEWS ad6jfi signal6 de fortes hausses des prix des c6rdales 
et leurs incidences sur le plan de la s6curitd alimentaire dans 
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FiL,:ire 12. Ethiopie prix des c6rales de base I prix de gros A groupe de population qualifi6 d'extr mement vulndrable, c'est-
Addis-Abeba A-dire en danger imminent de mort. Toutefois, li vulnrabilit6 

Along terme a vraisemblablement empir6 'icause des contraintes250 
de cette annde (pertes de bMtail, dettes qu'il faudra rembourser 
par la prochaine r6colte et le prix payd en mati~re d'aliment,.oion 

humaine, iotamment sur le plan (hi d6veloppement des enfants).200 
Les zones ci-apr~s doivent , tre suivies attentivement 

Wolayita, zones de North Onio, r6gion SEPAR -Il 

.E 150 	 s'agit de ]a seule partic d'Ethiopie ob de nombreux ddc~s 
confirmns dus i la f imine ont t6 enregistr6s cette ann6e. 
Le Wolayita pr6sente tin calendrier de cultures 

!00 	 extr~menient complexe et intensif, les m nmes sols ctant 
utilis6s plusieurs fois au CoLirs ie I'ann6e pour produire 
des cultures diff6rentes. La crise de 1994 a fait suite A 

50 one r6colte oidiocre du mcher en 1993, a tine perte 
quasi totale de Ia culture de patate do0uce dLtIprintemps, 
puis Aun retard jusqu'i lhisaison (lu belg 1994. II faudra 

0 plus d'une bonne saison des pluies pour que les tl6gAts 

0 C) provoques par ces chocs soient repares. I1s'est produit 
. -' -'. un immense soulagement qUandI les pluies ont finalement 

C commence en mars puis ont continu6 jusqu'i hit fin juin,
,.U cc qui a permis lia maturit des cultures ( belg. A partir 

de juillet, on a commenc6 'I r6colter le mais vert et on 
signale que le mais i semailles tardives et autres cul

teff(rouge) tures i cycle court (haricots blancs et tef) poussent bien. 
Toutefois, la prodLction (u belg de 1994 a sans doute 

sorgho.... (n1ang) 6 inf6rieure i lIa moyenne. Eli outre, on n'a pits 6valu6 

mais 	 les effets des semailles tardives du 10her do fait de la 

Source: EGTE, FEWS/Ethiopie r6colle tardive du belg, mais les rendements devraient 
avoir souffert. On craint que le mai's (1u neher (sell6 

I'ensemble dtt pays depuis la fin de 1993. La figure 12 indique pour 6tre r6colt6 en octobre) ne soit consomm6 frais en 
cue les prix mensuels moyens des c6r ales de base les moins grandes quantit6s pour r6pondre A des besoins 

chores A Addis-Abeba dtaient de nouveau sup6rieurs en aofit alimentaires imm~diats, au lieu d'6tre s6ch6 pour &tio 
qu'en juillet. Toutefois, les prix hebdom adaires montrent conserve et consomm6 plus tard. 
certains signes de stabilisation au cours de lIa seconde moiti6 Les tubercules jouent 6galement un rile vital dans cette 
d'aout. Sor les nmarchs crtaliers 6thiopiens, il est trop t6t pour zone. On signalait 'tLuddbut de I'amie une rdcolte exces
constater un effet quelconque ties attentes concernant les sive d'enset (sorte de banane) Acause de Ia crise et qcue lIa 
r6coltes. Les prix de cr6ales 'icycle long motms chores et leurs productivitc 'tlong terme des plantes risquait d'cn souffrir. 
termes de I'change avec les cultures ;i cycle court pourraient L'incertitude entoure cgalement lIa ,iabilitI6 Ie lt prochaine 
Itrc particulrirement iruportants compte tenu du clangetnent 	 r6colte de patates dLouces (attendue en octobre, les semailles 
de lhicomposition des r6coltes dcrit plus haut. 	 ayant eu lieu en mai) t cause des trs graves d&giits causs 

A la dernire r6colte par les ravageurs incontr61Os. Entre
temps, les prix des c6r6ales restent trs 6lev6s. IIen risulte 

LE i'OINT SUR LA VUILNI-ERABILITr1 	 que le sentiment de soulagenent qui pr6vaut actuellement 
pourrait faire long feu et que li situation sur le plan de 
l'approvi ionnement en vivres doit tre suivie de pros au 

L'6vaiuation actuelle (ies perspectives de r6coltes se situe cours des prochains mois. 
grosso modo (lans lit moyenne des sc6narios pr6sentds dans R6gion du Tigray, North et South \Wello et North 
I'Evaluation de vulnr(ahilitL' de FEWS pour 1994. Le dificit Shewa - La situation ie lhirdcolte dlo ,ehlUr (cultures 
de production (voir tableau II ) est situ6 provisoirement, selon Acycle court) est prometteuse et la production devrait 
les pr6visions, entre 980 000 et 1 320 000 tonnes. GrAce aux dtre bien meilleure que I'mn6e derniere. Toutefois, li 
bonnes pluies du kiremit, le pire (ies scenarios ne s'est perte g6n6ralis6e de sorgho (principale denree (ie base 
heureusenent pas mat&ial is6. Les op6rations (ie secotirs dans ces zones) potirrait avoir (ies r6percussions 
alimentaires ten6es en 1994 ont g6n6ralement r6utssi i importantes stir les disponibililt6s alimentaires ties popu
empdcher (ies d6ces g6n6ralis~s dus I la famine, I'indigence lations, surtout si lIt pr6diction de prix do sorgho et du 
complete et (ies sotL10vements populaires. l.t seule exception mais relativement 6lev6s i cause (I'uin d6ficit global de 
notable a 6 observde dans lhizone du Wolayita au cours de la production se v6rific. IPour le Tigray, cela pourrait ttre 
premiere nioti6 de I'annde. Toutefois, cette crise est dsormais compens& par tine i iportante augmentation de Ia 
resorb6e. De ce fait, il n'y a actuellement en Elthiopie aucuin superficie ensemencee de sorglio cette ann6e par les 
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exploitations agricoles d'Humera (Western Tigray). Les 
effets de report de limauvaise canipagne r6cente 
risquent aussi d'aggraver la vulndrabilit6, les 
agriculteurs les plus pauvres risquant de devoir vendre 
ou c6der une bonne partie de leurs r6coltes pour r6gler 
les dettes contract6es au cours de lip6riode de soodure. 
11faudra plus d'une bonne campagne pour 61iminer les 
effets de laperte d'actifs, en particUlier de b6tail. 
Zones d'East et West Hlarerghe - Les nouvelles en 
provenance de ces zones sont plus oi moins bonnes pour 
ce qui est de la securit6 alimentaire. D'une manire 
g~n~rale, lisaison du kireint a 6t6 bonne, apr~s l'6chec 
quasi total dt beig, et les perspectives actuelles des 
recoltes sont bien nicilleures que I'ann6e dernicre. 
Toutefois, I certains endroits, notainieni dans les en-
virons tIe Dire Dawa et de Kobo, les conditions 
nieteorologiqties sont moins prometteuses. Jointe atux 
ddgits provoques par les I6gionnaires au d6but tieli 
saison, tine Saison dIIg mdi ocre aconsid&rableient 
retard6 les semailles o't ledi&veloppenlt dies cultures it 
cycle long. Scion CARE/CEFIS, par exemple, les cul-
tures des '.'virons de Mieso pourraient avoir besoin de 
pluies rrguliires jusqji 'Ahi fin d'octobre. i)ans les zones 
d'opration de CARE, on espre que ladistribution de 
vari6tds de mais et de sorgho Imaturation plus courte 
aura att6nu les effets tic l'Mchec du beig. Save the Chil-
dren-Royaume-Uni a cootintiu tie constater tine 
dithrioration tie I'6tat nutritionnel des enftns dans les 
anciennes aorajasdI'l-larar Zuria et tie Guirsum en juillet. 
Toutefois, on n'a pas sigahk tie cas de d+cis citis I lhi 
nialnutritions, malgre les eriquites pricises effectues 
par le personnel de C.FIS dans les zones rurales. 
Cette ann~e, ties problhmes alinientaires inattendus dans 
des poches des zones de I'1lubabor et ,lima dans hi 
r6gion d'Oromia sont imltitables A la baisse tieIa 
capacit6 tie production tIL fait des pertes d boeuifs de 
trait dues a lipropagation de litrypanosomiase, a qtoi 
est vent, s'aJooter un choc tic courte duroe prowCIu6 
par lh perte d cultures de maYs cheffe (sci dans des 
marais drain~s et des zones sattires d'eau en tdcembre 
et janvier pour 3tre r6colt ell juiin-juillet). Pour cc qii 
est tie lasaison do kiremit e cocrs, les rendements tie 
maYs et de sorgho, dans I'llubabor en particulier, 
devraient piitir ties semailles tardives et de lhiIavaise 
preparation des sols. On ne s'attend pas AIcc que los 
cultures Acycle court puissent compenser pleinemvnt 
les quantitts perdues. En consequence, les zones ties 
basses terres sont maintenant class6es comme 6tant 
niod6rement vuln6rables. 

" 	Zone do Bale de lirdgion d'Oroinia - D'aprs les 
precipitations et les donnes NDVI, cette zone senible 
avoir connu one maivaise annie. On a besoin de 
renseignements complkmentaires et de confirmations au 
sol, surtit dains les basses terres. 

" Les niveaux tieviln6rabilit6 dans les zones pastorales 

4. Scion FEWS, Iesstratigics appliqutcs pour faire face au probhne soml nr 
coteusesou periubairices.VoirdgalementI la matricede vulndrabilitd de FEWS. 

du Borena et dans certaines zones du South Omo ainsi 
que dans ]a r6gion des Afars sont encore real connus. 
Ces trois r6gions ont subi des pdriodes de s6cheresse 
tr~s marqu6es en 1993 et au d6but de 1994, dont les 
r6percussions stir le b6tail n'ont pas, encore 6t6 
enti&ernent 6valutes. 
Les populations les plus pauvres tributaires ties rnarch~s 
sont d6sormais consid6r~es comme 6tant fortement 
vulndrables4 a cause des fortes hausses que les prix des 
cr~ales n 'ont cess6 d'enregistrer pendant toute 
l'ann~e 1994. Les ventes cibl6es de stocks de I'EGTE 
par les points tie vente des kebelc ltGouvernement a 
Addis-Abeba et dans certaines autres grandes villes 
auront ameliore I'acces aux vivres d'une grande partie 
de ]a population urbaine liplus pauvre, sans toutefois 
avoir eu d'effet tangible stir les prix du niarch6 libre. 
Les prix des cr6ales ont 6t6 si 6lev~s cette anne que 
pas ral de minages urbains pauvres ont d se defaire 
de leurs avoirs, cC quo i n'a fait tj ci'aggraver leur 
vuln6rabilit6 a long terme. Avec l'arriv&e des rrcoltes, 
la plupart ties m~nages agricoles devraient tre moins 
tributaires des marchs pour s'approvisionner en vivres, 
au moins pendant quelques mois. Apr+s cela, les prix 
ties c6rales de base clans les zones rurales seront de 
nouveau un indicateur critique de I'accr's amx vivres. 
Commeion I'a expos6 plus haut, le changerneiit attendu 
dans Ia combinaison d cultures de la recolte de cette 
annie dans le sens tie c6r6ales plus chres devrait avoir 
ties effets nrfastes stir ce grtotpe. 

CONCLUSIONS 

Apr~s les niacuvaises pluies du beig et l'augmentation des 
besoins alimentaires d'urgence ai coturs tie lipremi&re moiti6 
tie 1994, les bonnes precipitations du kiremnt ont soulev6 tine 
vague d soulagement et tl'optimisme en Itliiopie. L'Iiypothise 
liplus pessimiste de lis~cieresse ne s'est pas matdrialis&e 
cette ann~e et l'opdration de secour.; qui est en train de ralentir 
a ti 'une inanire genrale r6ossi ?'6viter hit famine. 

Sans vouloir minimiser ces suIccs, ilfaut se garder tic 
pdcier par excs d'optin isine. Les probleies Along terme te 
livulndrabilit6 AaIlfaminec tIt'cirIC prodtICtivit6 agricole 
mediocre demecirent. En fait, les tensions de 1993/94 ont 
vraisemblablenent aggrav6 livulndrabilit (n3me si, espre
t-on, les distributions c'aide alimentaire les ont attdnides). 
L'6cart strcictcurel entre disponibilitds alimentaires et besoins 
alimentaires n'est pas combl6. I1ressort des previsions 
prtliiminaires prtscnttes dans cc rapport cile le volume mini
mom des importations requises, en supposant que la campagne 
agricole en cours se solcie par tine r6ussite et que latr6colte du 
beig soit excellente I'ann6e prochaine, est proche de 
725 000 tonnes. 

Dans lecourt terne, tine recolte bien iieilleure que I'annde 
derni~re est possible, mais n'est pas encore garantic. Grfice Ali 
situation des stocks prdvus pour lifin tie I'annde et AIa 
planification des fournitures de vivres t'USAII)/Ethiopie, le 
Gouvernenlent et les donateurs sont beaucoup plus AI'aise pour 
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planifier la logistique alimentaire pour 1995. Les dvaluations devraient penser aux diff6rents produits de base composant leurs 
des r6coltes doivent 6tre effctu6es par la RRC et les pouvoirs livraisons de vivres en 1995 en tablant stir le succ~s d'USAID, 
r6gionaux (fin septembre), I'EGTE (septembre-octobre) et la qui a pu convaincre cette ann6e le Gouvernement de transition 
FAO/PAM (novembre). de I'l'thiopie d'accepter qu'une partie des livraisons duTitre III 

Etant do nn6 la relative pi~nurie de mais et de sorgho soit compos&e de sorgho au lieu de bW.
 
attendue I'annec piochaine. USAII) et les autr,.s donateurs
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OI.CP-EA -- Organisation de lutte contre le criquet plerin -- Est africain
 
ORA -- Oronio Rcli A,,s.sociation (Association de SCCOUrs de l'Oromia)
 
PAMI Programme alinientaire mondial (ONU)
 
REST ' Relief Society of Tigray (Socit tie secoUrs doI Tigray)
 
RRC - Relif andRehabilitation Commission ['arlv Warning & /Planning
Servicev] (Commission de secours et de redressernent 
- Services d'alerte rapide et tIe planification) 
SCF-UK Save the Childri Fund/Royaumie-Uni 
UN-EU'LI -- Groupe d'activits d'urgence des Nations Unies pour I'Ethiopie 
USAII) -- Agency for International Devcoment des lFtats-Unis 
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FEWS : indice de vulnerabilite
 
Niveau de Situation de 

vuin~rabilit6 vuln6rabilit6 

Maintien ou 
VULNIgRABILITg accumulation 

LEGERE W'avoirs 

et 

Preservation de la 
strat~gie de 
production 

choisie 

Ponction dans les 

VULNERABILITI; avoirs 
MODER E 

et 

Maintien de ia 
stratfgie de 
product io 

choisie 

Iptisement dies 
VULNIRABILIT" avoirs 

FORTE 
et 

Bouleversetnent de 

]a stra'gie de 


produiction 

choisie 


Liquidation 
VULNIRABILITI: des moyens de

EU TR IME production
EXTRME 
(DANGER) et 

Abandon de hi 
stratfgie de 
production 

choisie 

Nis~re 

FAMINE 

Strategies et comportements 
de r~action typiques 

Avoirs, ressources et richesse : accum)ulation 
d'avoirs, tie ressources et de richesse additionnels ou 
variation nette 1in imale Seulement (privation
normale ou variation sai sonnitre) des avoirs, des 
ressources et de la richesse durant I'anne, ie 
fayon airtduirc at iniiIin urn le risque. 

Strategie (ie production : les changemens 
dventuels de strategie ie production sont 
essentielleient vohintaires, dans ]a perspective 
d'un gain et ne sont pas li6s a des difficult6s. 

Avoirs, ressources et rictesse : la rdaction 
consiste Apuiser thins les avoirs, onl A liquider des 
avoirs mineurs, AIeconomiser les ressources, areduire iu mininum les tl6penses, Aaccepter de 
..se serrer hi ceinture" hors de saison (par exemple 
en puisant daLnS les rescrves alimentaires, cn 
rtiisantla tqUantitetie nourriture consonmide, en 
ventdian' chvres ou 1O0UtOnS). 

Stratgie de production : soUs I'effet tie hit 
tension, le changeinent tie la strategic ie produc-
tion oild'o teition tie rc enu I'iest Inotilifi6ce qie 
de faon Ininuere ttdificatiOins nincures ties 
pratiques culturailcs, cueillette inotleste tie dtinrdes 
sauvages, transferts ct prts entre m6niages, etc.). 

Avoirs, ressourccs 0i richesse : liquidation ties 
ressources "productives" (par exempic %,cntetie 
semences, dottils agricoles, tie boeufs, ie terres,
d'animaux reproducteurs, voire tie troupeaux 

entiers). 


Sirategic de production : ies mesures prises sont 
assez couteuses et modifient trs nettement le 

mode tie vie du inilgne et tie l'individu Olu son
 
milieu, etc. (travail silari,, qui prend du temps,
 
vente tie bois tie feli, riise en culture tie terres
 
marginales, migration des jeunes adultes a hi
 
recherche I'un travail, emprunt aupr~s tie
 
nmarchands Ades taux 61ev6s).
 

Avoirs, ressources el richesse : liquidation des 
ressources "prodUctives" (par exemple vente de 
semences, d'oUtils agricoles, tie boeufs, de terres,
d'animaux reproducteurs, voire de troupeaux entiers). 

Strat6gie de production : recherche de sources 
non tratlitionnelles de rescenu, d'emploi ou de 
production, qui excluent les sources pr6f6rcs ou 
usuclles (par exemple, migration de famnilies 
entires). 

Totites les solutions sont 6puis6es : plus d'avoirs 
importants, tie ressources, dierichesse; pas de revenu 
et pas de production. 

Interventions ,,i envisager 

Programmes de 
d~veloppement 

Attnuation des calamit s et 
ou d6veloppeneni : soutien 

des avoirs (ibhration des stocks 
de stabilisation des prix des 
denrdes, vente tie fourrage 

animal Ades prix "sociaux", 
banques tie grains 

communautaires, etc.). 

Attenuation des calamit~s ou
 
secours : soutien
 

des revenus et des avoirs
 
(travail rimunrd en aliments
 

ou en esp~ces, etc.).
 

Secours et atienuation des

calniit6s : soutien alimentaire,
 

soutien des rescnus et des
 
wsoirs (secours alimentaires,
 

dons de sacs de sentences, etc.)
 

Secours d'urgence (aliments, 
logement, tnddicaments). 
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Glossaire
 
Population en danger - Les rapports FEWS utilisent le terme "en danger" ou "Arisques" pour ddcrire la situation de populations

qui manquent ou manqueront dans un avenir proche, d'aliments, ou de ressources permettant de procurer des aliments, au point de ne
pouvoir dviter une crise nutritionnelle (c'est-i-dire une ddtdrioration progressive de l'tat de santd ou de l'6tat nutritionnel). Les 
populations "en danger" ont besoin d'une intervention spdcifique, des vies humaines dtant en danger. Les rapports FEWS comprennent
parfois des estimations des besoins alimentaires. Les famines sont l'aboutissement d'un processus qui ddmarre lentement et qui peut
&tre extrdmement complexe. Les besoins alimentaires de groupes "en danger" spdcifiques dependent d'une part de I'dtat d'avancement 
du processus quand le probleme est diagnostiqu6, et d'autre part de l'importance de son impact cumul6 sur les individus concernds. La 
quantitd d'assistance alimentaire requise, d'origine intdrieure ou extdrieure, depend de nombreuses considdrations. 

Nuln~rabilit6 - Les rapports FEWS utili ent le terme "vulndrabilit6" pour indiquer !asusceptibilitd relative Al'insdcuritd alimentaire 
de groupes ou de r~gions donnes. Dans I'acception retenue par FEWS, la vulndrabilitd est toujours caractdrisde par son degr6 : l6g~re,
motrde, forte ou extrdme. L'extr~me vulndrabilit6 est synonyme de "danger". II s'agit d'un concept dynamique qui int~gre A la fois 
des situations chroniques et des situations actuelles. La vulndrabilitd chronique caracterise des situations de longue durde qui pr~disposent 
un groupe particulier ou une region donnee a l'insecuritd alimentaire. Par contraste, ]a vulndrabilitd actuelle caractdrise des variations 
immediates de l'dtat de s6curitd alimentaire, et ses consequences. L'analse de vulndrabilitd porte sur trois niveaux de prdoccupation : la 
nour-jture disponible, l'acces 5 la nourriture et I'utilisation de ]a nourriture. Ces nivecux sont lids dans un cadre analytique commun qui
permet d'interpreter toutcs les informations pertmentes relatives icl'impact sur ]a securit6 alimentaire des diffdrentes possibilit6s de gbndration
de revenus pour les diffrents groupes de mdnages. 

FIT- Le Front intertropical est en quelque sorte un equateur mdt6orologique : c'est une region de mouvemeat ascensionnel de 
l'air et de pression atmospherique relativement faible en surface, qui est fiinitee au nord par les alizds de nord-est, et au sud par les 
alizes de sud-est, Le mouvement ascensionnel de I'air dans le FIT forne la branche ascendante de la circulation mdridionale de Hadley.
Le FIT ,e ddplace vers le nord et le sud suivant le mouvement apparent du soleil. I1se trouve le plus au nord pendant les mois d'td. La 
position du FIT ddfinit normalement la limite nord des precipitations possibles dans le Sahel; la pluie tombe gdn6ralement A 100 A300 
kilometres au sud du FIT, avec une activit6 convective locale organisde par les "vagues de vent d'est", qui se ddplacent vers I'ouest. 

IVDN (Indice de vtgItation par la difference norinalisee)--La reprdsentation graphique de cet indice est dtablie par le laboratoire 
du Systme de nioddlisation et de surveillance de l'Inventaire mondial (GIMMS) de la NASA (Administration amdricaine de 
I'aeronautique et de I 'espacc). Les images sont etablies, avec une rdsolution de 7kilom~tres environ, Apartir des donndes de visualisation 
GlobalArea Coverage (GAC) provenant du radiomdtre de pointe i trds haute rdsolution (AVHRP.) dont les capteurs sont embarqu6s
dans ]a sdrie de satellites en orbite polaire de I'Administration des oceans et de l'atmosphdre (NOAA). Les satellites en orbite polaire
renvoient des donndes de tdl~ddtection couvrant la terre entidre et son atmosphere une fois par jour et une fois par nuit, les donndes 
tant collectees dans cinq bat.des spectrales. Les bandes I et 2 refltent les longueurs d'onde rouges et infrarouges respectivement,

tandis que les trois autres bandes dmettent des radiations par trois bandes diffdrentes du spectre. Les images IVDN sont composdes en 
calculant, pour chaque pixel, le rapport "(infrarouge - rouge) (infrarouge + rouge)" lors des passages diurnes des satellites. Comme la 
chlorophylle se reflte plus nettement dans la bande infrarouge que dans la bande rouge, des valeurs plus dlevdes de IVDN indiquent 
une chlorophylle plus abondante et done une vegdtation vivante plus abondante. Une reprdsentation composite des images quotidiennes
IVDN est dtablie pour chaque pdriode de 10 jours, en utilisant la valeur maximale du IVDN pour Lhaque pixel pendant la meme 
periode. Cette technique reduit au minimum les effets de Ia ndbulositd et des autres interferences atmosphdriques qui tendent Adiminuer 
Ia valeur du IVDN. Celui-ci est souvent consid~dr comme un indicateur de la "verdure" ou de la "vigueur de la vdgdtation". Les images
IVDN sont utilisdes pour surveilier I 'effet des conditions nidteorologiques sur la vdgdtation. 

METEOSAT - FEWS utilise dcs estimations des precipitations courantes calculees Apartir de la durde des nuages froids mesurde 
par les radiomdtres thermiques i infrarouge embarques dans les satellites METEOSAT. Ces estimations sont calculdes tous les 10 jours 
par le Ddpartement de la mdtdorologie de l'Universitd de Reading, au Royaume-Uni. La duree de la ndbulosit6 froide est en bonne
correlation avec les precipitations causees par les orages et cette donide est tout indique pour connaitre Ia situation dans le Sahel 
semi-aride. La ndthode fonctionne le mieux en terrain plat; les regions montagneuses peuvent en effet entrainer une augmentation
locale des zones ornbrdes du fait de la pluic qui ne peut tre ddtectde. Dans les regions plates, la mdthode a une prdcision (pluie ou pas
de pluie) de 85 % au moins (par comparaison avec les donndes de terrain). Sur une ddcade, 80 % des quantits de pluie de moins de 60 
millim~tres sont connus avec une precision de plus ou moins 10 millimetres, tandis que les pluies de plus de 60 millimatres sont 
connues avec une prdcision de plus ou moins 20 millim~tres. Cette prdcision est acceptable pour I'dtude des rdgions retenues par
FEWS, dtant donnd que la mdthode offre pratiquement en temps reel une couverture d'une vaste zone, avec une rdsolution infdrieure A 
10 kilomdtres. 
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