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Resume
 

MAURITANIE 

Des parties du Tagant et de l'Adrar sont menacdes par la famine, et, dans ces deux regions, la malnutrition 
s'accentue. Dans le Guidimaka, l'insdcuritd frontalibre et la tension accrue ont accentud l'effet des mauvaises rdcoltes 
et du mauvais dtat des pdturages pour augmenter la vulndrabilit6. Dans les autres r6gions du pays, les pasteurs 
manquent de pdturages; leur mobilit6 est maitre par I'in,.Acurit6 le long de la frontibre malienne et la difficult6 de 
franchir la frontibre sdndgalaise. Dans Ic sud-est de la Mauritanic, 42 000 r6fugi6s maliens sont dans des camps. 

MALI 

Une rdcolte modeste, des prix stables, des stocks domestiques addquats ont, dans la plus grande partie du Mali, 
maintenu la vuln6rabilit6 Aun niveau faible. Du fait des faibles pr6cipitations et de l'agitation politique, 813 600 
paysans et pasteurs et 1 500 rdfugi6s rentrds sont assez ou trs vulndrablcs. La persistance de conditions pacifiques
dans le nord du pays encourage le retour des r6fugi6s d'Alg6rie qui pourraient devenir plus nombreux. Pour que le 
risque de crise vivri.re diminue vraiment, ilfaudrait une autre bonne r6colte et unc persistance de la stabilitd politique. 

BURKINA 

Le Burkina a eu une autre exccllcnte r&oltc de crdales lors dc la campagne 1992-1993. Aucun groupe n'est 
actuellement extrdmement vulnerable et une aide alimentaire d'urgence ne scra pas n6ccssaire. Pour la deuxi me 
annde consdcutive, la rdcolte de c6rdales a ddpass6 son niveau moyen, rdduisant nettement la vuln6.rabilit6 d'un 
grand nombre d'habitants du nord-ouest du Burkina. Cependant, dans plusieurs provinces de I'est du Burkina, oil 
la situation dconomique est plus difficile, la r6colte a 6t6 infdrieure Ala moyenne et 450 000 personnes sont encore 
tr.s vulndrables. On compte en outre 800 000 personnes assez vuln6rables du fait du mauvais 6tat des paturages et 
dans certaines r6gions marginales, de rdcoltes infdrieures ,i la moyenne assez localis6es. 

NIGER 

La vuln6rabilitd Ala famine, au Niger, dtait un peu plus 61evde qu'en 1992. La rdcolte de c.r6ales de la campagne 
1992-1993 dtait un peu supdrieure Ala moyenne mais elle est reste infdrieure au record de l'annde prdcddente. La 
vulndrabilitd des habitants de Tanout, d'IIl61a et de Logi, dans le nord du d6partement de Tillabdry ct dans le 
d6partement d'Agadez, a nettement augment6 depuis 1992 et 628 000 personnes environ sont maintenant trbs 
vulndrables. La poursuite des troubles civils dans le d6partement d'Agadez oil une iouvelle mauvaise rdcolte dans 
les autre- r6gions tr s vuln6rables en 1993-1994 augmenterait encore cctte vuln6rabilit6. 

TCHAD 

La vulndrabilitd Ala famine est g6ndralement faible dans I'ensemble du Tchad sauf dans l'est de ia pr6fecture
du Logone oriental, oi les exactions commises par les militaires ont profonddment perturb6 l'activit dconomique 
normale, dpuisd les rdserves de grains et entraind d'importants ddplaccments de population. Dans les zones 
touchdes, les paysans manquent d'articles de premiere ndccssitd, notamment de denrdes alimentaires, de semences, 
d'ustensilcs de cuisine et d'instruments agricoles. Un programme d'assistance a dt6 approuvd par les donateurs 
mais son execution ddpend du rdtablissement de la sdcuritd. 

ETHIOPIE 

La situation agricole et pastorale est g6n6ra'ement bonne ct il n'y a pas actuellement de risque imminent de 
famine (mais comme toujours il demeure des poches de difficultds vivri~res localisdes). Des millions d'Ethiopiens
demeurent dans une pauvret6 et une insdcuritd alimentaire chroniques. Une mauvaise campagne entrainerait une 
crise. Las populations ddplac6es continuent Aavoir besoin d'aide et pourraient devenir tr s vulndrables si, durant 
l'annde qui vient, elles ne sont pas r6installdes avec succbs. 
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Carte 1. Risum rigional: 6valuation vuln~rabilit 
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DANS LA REGION FEWS 

La vulnerabilite diminue, sauf dans quelques 
points chauds 

Washington D.C.
 
10juin 1993
 

Sauf au Soudan et en Mauritanie, la vulndabilitd s'est at-
tdnu~c, pendant toute l'anndc 1992, dans les =;ones de culture 
pluviale de tous les pays du Saiel et dc la Come de I'Afrique 
couverts par le systbmc d'alerte pr6cocci la famine (FEWS). En 
1992-1993, les rcoltes ont 6t6 moyennes ou exceptionnelltes au 
Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger et en Ethiopic 

Au Soudan, depuis plosicurs ann6es, lt-s niveaux de vul-
n~rabilit6 sont plus 61cv&, que dans lts autres pays du Sahel et 
de la Come de l'Afrique. On ne sait pas si la situation s'Nt 
notablement aggrav6c par rapport 1992 mais, dans le sud du 
Soudan au moins, elle reste assez grave pourjustifier des op6ra-
tions prolong&es (le secours. 

Dan la r6gion sahancnne de ]a Mauritanie centrale, la vul-
n6rahilit6 s'est notablement accentu6c aprus des anndes de 
d6gradation des p'turages, de mauvaises r6coltes dans le-s zones 
cultivs voisines et de d6clin g6nral de t'6conomie. L'isole-
ment physique de cette r6gion prive ses habitants de la diversit6 
des moyens d'existence qui existent en revanche dans la zone 
cultivde. Dans celle-ci, en effct, Its possibilit6s plus larges de 
subvenir 5 sos besoins et la foumiture annuelle de secours ont 
empech6 la vuln6rabilit6 i la famine d'atteindre ls niveaux 
6tev6s que I'on trouve plus au nord dans le pays. 

Dans le reste du Sahel, les augmentations de la vuln6rabilit6 
ont dt6 tras limit6es et sont dues en fin de comptei I'ins6curit. 
Dans le cas du Tchad. une forte vuln6rabilit6 est apparue dans 
une zone trLs restreinte du sud du pays depuis le d6but de I'annde. 
Au moment de la r6daction de la Frusente 6tude, la situation 
s'dtait assez am6lior, te CICR peut inaintenant commencer les 
operations de secours. Ls troubls dans le sud et le centre de la 
Mauritanie sont dgalement assez nouveaux et sont dus cn grande 
partie la tension entre les paysans et Is pasteurs du fait de la 
prsence prolong6c des troupeaux doces demiers, qui se trouvent 
normalement plus au nord. Dans le nord du Niger, le nord du 
Mali et ls zones voisines, l'ins6curit6 remonte ,i plusicurs an-
n6cs. Au Mali, des accords de paix ont t6 sign6s par toutos lcs 
parties et la situation a commenc6 h se stabiliser. 

L'Ethiopietl I'Erythr-passentparunep6riodederedresse-
ment et de rcd6finition. Lcs multiples famines et les longues 
ann6 s de guerre civile ont laiss6 un tiers de la population 
dthiopienne dans un dtat d'ins6curit6 alimentairo chronique. La 

population drythrdnne se trouve dans la mdme situation, mais 
cepays n'st pas inclus dans I'6vaiuationdevuln~rabilitdecctte 
ann&. MCmeavecd'excellentesr6coltesaucoursdesprochaintin 
ann~s, l'Ethiopie ct l'Erythrc resteraient dans une situation 
alimentaire fragile -Ics habitants ont peu de ressources ct peu 
de solutions de rechange en cas de mauvaises r~coltes, de nou
veauxtraumatismes 6conomiquesoudenouvellesd6t6riorations 
de lasituation politique. L'effet des mauvaise.s rcoltes cst attet.t 
par la situation actuelle au Tigray ct au Wello, ob la recolte 
principale (rnelier) de 1992 a 66 localemcnt mxliocre et o6i tes 
r6coltes secondaires (beig) ont ir nulles en 1993, cc qui a port6 
lia vulnrabilit6 i la famine h des niveaux 6lcv6s ou extrdmes. 

Parcontraste, ]asituationdse d6tdrioreauSoudan. LL problme 
de la guerre civile n'est toujours pas r6gl6, les diverses factions 
du sud 6tant en lutte entre clts ou avec le Gouvernement de 
Khartoum. Lcs combats ont perturb6 les activitds dconomiqucs 
qui subsistaient dars le sud et ont exercd une lourde ponction sur 
l'6conomie dans le nord du pays, de sorte qu'une grande partic 
de la population d6pend enti remcnt de 'aide alimentaire. La 
possibilit6 d'acheminer t'aide alimentaire varie, en fonction des 
problbmcsclimatiquesetdesdifficultdsd'6quipementmaisaussi 
du fait qu'une partie ou une autre au conflit d6cide fr&luemment 
d'interdire l'acheminement des secours. 

Pas d'6valuation de la vulngrabilitk an Soudan et en 
Erythre 

Pas plus au Soudan qu'cn Erythr& FEWS n'a entrepris en 
1993 d'6valuation de la vuln6-abilit6 h la famine. Dans le cas du 
Soudan, la couverture completc du pays a 616 interrompue enjuin 
1992, en raison de la r6duction, en mai 1992, de la prsence de 
I'USAID ,i Khartoum. Un effort plus modoste se poursuit depuis 
Washington, mais sans l'aide do spdcialistes qui, sur place, 
pourraient faire une 6valuation complte. Dans le cas de 
I'Erythr6c, pendant la pdriode oiz cc pays devenait ind6pendant, 
FEWS transf6rait son service, pour l'Ethiopie, de Washington A 
Addis-Abeba. Comme I'Erythr6c est maintenant un pays 
ind6pendant, des discussions sont en cours sur la possibilitd 
d'organiser une analyse de la vulndrabilitd, et sur les moyens de 
le faire. Cos discussions se poursuivent. 
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Carte 2. Mauritanie : r6suml de l'1valuatdon de vuln~rablliti 

i 16 14 12 10 8 6 4 

I I - -I - -I I I 

/31 Ayoui 

I " ALGERIE 

OCEAN A TL4NTIOUE "-- -- -- -- -
26 I /


f Ii" 
- - - -U
 

/ ITIRIS ZEMMOUR A 24 
7%42 

0 4 

22 -" ~MALIl2 I I 

// I 
/ - - - - - 

01 IRKN ADRAR' 

'/1)7 ) 

/ Tr, A,1 4r///// / I//,/ 

16'ASSAEA i;,', ,,7,,/,,. /. . .. 

-/-"---- - - -
SENEGAL .kilomtrs 

0 100 200 300 40 

, '2 ; I : i I I 
186 14 12 0 

M A U R I T A N I E RESUME DE L'EVALUATION 
DE VULNERABILITE 

- - Fronti~res 
. Limitesde w.laya . Populations e... 

_ Capitale Populations tr~s vulnO~rables 

r Chef-lieu de ;vi/aya 
*C vllgesPoultinsmod&rdmentV~c vuin(:rables 

... . Drainage interittlent 

Source :FEWS/Mauritarnie
FEWS, juin 1993 

4 FEWS Evaluation de Vuindrabilitd 



MAURITANIE 

Trois mauvaises r6coltes consecutives augmentent la 
vulnerabilite dans le Tagant et l'Adrar 

Rapport publik par I'ambassade des EtaLs-Unis en Mauritanle, le 29 ma[ 1993 

Resume 

La conjonction de phsieursfacteurs naturels (faiblesse, 

irrdgularitdet mauvais espacement des phies, mauvais dtat 
des pdturages, insuffisance des crucs et destruction des 
rdcoltes par les ravageurs,notamment par les troupeaux de 
chameaux) et de facteurs economiques (d6valuation e la 
monnaie, absence ou fourniture tardivedes prits agricoles, 
hausse des prix accompagntle de speculation) et enfin de 
facteurs socio-politiques (persistancede I'insecuritd fron- 
taliere, presence d'un grandnombre de refugids maliens dans 
le sud-estdi pays) font que, pourde nombreux Mauritaniens, 
I'annte, comme les prdcedentes, a Jte difficile. 

Les habitants duhTagant et de 1'Adrar sont extrtmement 
vulwndrables d 'a famine car la malnutritionmulliplie lev effets 
de la maladieet ti grandnombred'habitantsne mangentpasei 
lair liim. Les pasteurs sedentaires dans tout le pays, les 
pasteursnomades quise sontportcsvers le sudt la recherche 
de pdturages, les refugies maliens, les mineurs traditionnels, 
les ciradins pauvres et les paysans de la vallie du fleuve 
Sdn~gal sont tous, d des degr6s divers, assez ou trs viil-
nerablesd lafamine, 

MWthodologie 

Dans la pr5paration de l'dvaluation de vulndrabilit6 pour 
1993, le service du FEWS en Mauritanic s'est attach6 Aexploiter 
toutes les donn6es pertinentes sur le pays : celles venant des 
ministres de la R6publique islamique dc Mauritanic, d'organi-
sations non gouvernementales travaillantdes projetssanitaires, 
nutritionnels, agricoles ou connexes, celles d'organismes des 
Nations Unies prdscnts dans le pays comme Ic Haut Commissar-
iat pour les rdfugi~s (HCR) et le Fonds des Nations Unis pour 
l'enfance (UNICEF), ou encore des sources priv6es dans la 
capitale ou en dehors ainsi qu'une information de premirc main 
recucillie par le FEWS lors de d6placemcnts dans tout le pays. 

Au cours des deux demiers mois, FEWS/Mauritanie, pour 
pr6parcr I'dvaluation dc vuln6rabilit, s'est rendu dans les 
wilayas (rdgions) suivantes : Dakhlet Nouadhibou, Trarza, 
Brakna, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Tagant, Hodh cl Gharbi el 
Hodh ech Chargui. 

VulnrabilitOsocio-6conomiquesdes divers groupes 
-- -6conomiques 

Aperqu sur le pays 

La population est de 2 2(X) 000 habitants environ, etla plupart 
des Mauritaniens sont des agriculteurs de subsistance, des pas
teurs ou des pasteurs s6dentaires. L long de I'Atlantique et dans 
lavall6eduSdndgal, lapdcheest uneactivit6commercialeoude 
subsistance importante. LA-, p~cheries commerciales sont bas6es 
au port de Nouadhibou, dans le nord du pays, et l'extraction du 
fer a lieu dans la zone de Zoucrat, dgalcment dans le nord, et ces 
deux activitds sont d'importants employeurs et reprdsentent les 
deux principales sources de revenus du pays. 

Au cours des deux dernibres d6cennies, la s6cheresse est 
dcvenue chronique en Mauritanie, et ccla a transform6 lasoci6dt 
mauritanienne, qui 6tait surtout rurale et nomade, en une soci6t6 
ddsormais s6dentaire et urbanisc. 

Li principale zone arable du pays est la vall&e du Sdndgal et 
elle a d6 le thtre, en 1989, de la d6portation massive de ses 
habitants, de langue pulaar surtout. Quatre ans plus tard, la 
situation n'est toujours pas revenue Ala normale ct des dizaines 
de milliers d'habitants de la r6gion n'ont toujours pas regagn6 
leur foyer ni retrouv6 leurs moyens d'existence. 

la faiblesse des pluies et de la crue et une extraordinaire 
concentration d'animaux le long du fleuve S6ndgal expliquent 
en partie la r6duction des surfaces cultiv(es; mais on ne doit pas 
mdconnaltre I'impact, sur un syst.me agricole, de l'absence 
d'unc fraction importante de sa population active (du fait des 
d6portations et de l'exode rural) avec une prsence militaire 
continue qui, d'aprus les entretiens avec les habitants recucillis 
par FEWS/Mauritanie, contrarie les activit6s productives telles 
que I'agriculture, la pche et I'6levage. 

Depuis 1990, dans l'extrdme sud-est du pays, il existe un grand 
nombre de rdfugi6s maliens dans les trois principaux camps du 
HCR, " Bassikounou, Fassala-Nr6et Aghor.Seionle HCR, 42 000 
r6fugids se trouveraient actuellement dans ces camps. 
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Tableau 1.Pripitations dans I wilaya duTagant 
....................----
------- . 

Pr6cipitations Precipitations 

Station 
cumules, jusqu'au 

10 octobre 1991 
cumul6es,jusqu'au 

10 or'tobre 1992 
pluviom6trique (mm) (mm) 

Tidjikja 120,9 20,8 

Moudjeria 143,0 43,5 
Achrnm 153,2 20,8 

Pasteurs s&Ientaires et pmsteurs nomades dans les wilayas 
du Tagant et de I'Adrar au centre du pays 

La wilaya du Tagant cst agropastorale, et l'agriculture et 
I'6levage. seuls moyerts d'cxistencc de ses 61 000 habitants, 
d6pendent des pluies annuelles. Toutes les activitts agricoles 
d6pendent des pluies accumul6cs, qui s'infiltrcnt ct se rassemblcnt 
durant la saison des pluies sur 1'6troite surface du plateau qui est 
arable; la r6gion pourvoit Ases besoins de cdrdales quand les pluies 
sont suffisantes dans Iles r6gions voisines au nord. 

La surface cultiv6e sur le plateau a, ces dcrnires ann6cs, 
beaucoup diminu6 du fait de l'avanc6c du d6scrt. Ce factcur, 
s'ajoutant Ala diminution des pluies saisonni res, explique la 
situation pr6caire des deux principales activit(s de lar6gion, 
l'agriculture et 1'61cvage. L'an dcrnicr, qui a 6t6 une campagne 
agricole assez bonne, 30 80t) hectares 6taicnt cultiv&s dans le 
Tagant; mais la canpagne 1993, par contraste, n'a vu la culture 
que de 60(X) hectares, parmi lesqucls figurcnt les grands 
p6rinteS agricoles. d'Achram. Mais, du fait du manque d'cau, 
la v6g6tation des deux tiers de ces terrcs n'a pas atteint la 
maturit6, et, cette ann6c, dans I'ensemble du Tagant, sculs 
2 000 hectares ont 616 productifis. 

Lsas6chcrc.,c a en effet6t6s6v rc cette ann&s dans IeTagant; 
en fail, les pr6cipitations n'ont d6pass6 50 millimtres dans 
aucun point de la wilaya (voir tableau 1). Pendant liacampagne 
1992-1Y)3(c'est-,-dircles pluies tomb6.cs avant le 10novembre 
1992), les preipitations ont 6t6 tr~s m'diocres, irr6gulitres et 
nial espaces. L'abscncc de toute pluie de lat fin de juin it la 
mi-juillet r6duit gravement lc potentiel des zones de pqturage. 

LaBscnce de r6colte, la r6duction da,paiturages et le d6part 
de la plupart des animaux de la rdgion ont aggrav6 ]a situation 
alimentaire qui est devenue critique. _Ls importations depuis les 
zones voisines de culture de d6crue (walo) etde Nouakchott ne 
suffisent pas ,tatt6nuer la gravit6 de cette situation. 

Une situation semblablc, quoique moims grave quc celic qui 
prdvaut actuellement, a cxist6 ily a deux ans dans la r¢gion. Dans 
son rapport faisant suite Atune visite au Tagant (entre le 26 juin 
et le 2 juillet 1991), le responsable de FEWS/Mauritanie recen-
sait les diff6rents fcteurs qui entravaient le dvcloppement de 
la wilaya (pr6cipitations trop faibles, isolement g6ographique, 
mauvais 6tat dc l'6quipement-agricole les puits, lcs petites 
retenucs et les diguettes); les conclusions de cc rapport restent 
valables puisque deux organisations seulement restent actives 
dans la wilaya (I'UNICEF anime des cantines villagcoises, et il 
y a aussi un volontaire du Peace Corps i Tidjikja). 

Lc hakem (c'est-h-dire lc chef de 'arrondisscment de Tid
jikja, dans le centre) a fait observer qu'il .l'y avait pas eu 
d'intervcntion nouvclle, ni du Gouvernemen., ni des ONG, ni 

des organisations internationales dans la wikaya depuis Ierapport
de la visite du FEWS .ATidjikja en juin 1991. Les distributions 
d'aide alimentaire ont 66 sporadiques et dans des quantit~s qui 
ne permcttent pas de r6pondrc aux besoins d'une population qui 
n'a pas d'autre moycn d'existence. 

La crise actuelle au Tagant est I'aboutissement logique d'une 
situation atimentaire prcaire qui existait dans la r6gion et qui se 
r& ume en une seule phrase "les gens du Tagant ont fairm". Dans 
certaines r6gions comme I'arrondissement de Ghoudiya, lasitu
ation s'est tellement ddt6riorc qu'on peut parler de famine. Les 
habitants signalent que de nombrcuses familles ne font qu'un 
seul repas parjour et quc d'autres n'cn font aucun. La malnutri
tion est trs r6panduc, de mme que les cas d'avitaminose, de 
scorbut et une 6pid6rmie de rougeole a W16constat6e dans le 
d6partemcnt (inoughataa) du "ichitt et A Ghoudiya, scion lc 
Gouverneur. 
I1y a dc bonnes raisons que la situation se d6gradera encore 

au cours des quatre prochains mois car Ics aliments destin&s aux 
d6partemcnts dans le besoin se gAtcnt darts les entrepbts, ii 
Tidjikja, faute de rnoyens de transport. Les efforts entreprs par 
lehakempour trouver unesolution au probl~medu transportont 
apparemment 6choues; de ce fait. des fzmiflcs, . Ghou-ya ct 
dan:; d'autres villes march6s voisines, sont r6duites aujclne. 

Des d6c&s d'enfants de maladies diverses (mais surtout les 
maladies respiratoires aigu.s), qui sont dvidemment li6es h un 
mauvais 6tat nutitionnel, se sont produits, scion Ic Gouverneur 
et le hakem, h el Moinan et JLans le nord du d6partement du 
Tidjikja. I1est ,craindre que cette situation s'6tende aux autres 
parties du dpartement au cours des quatre prochains mois. 

Lesprixdesc6ralesctdesautresdcnr6escontinuenttmonter 
alors que diminue le pouvoir d'achat de la population (qui 
d6pcnd de la vcnte des animaux). Le bMtail est en mauvais 6tat 
ou a dO migrer vers le sud, vers la vall6e du Sdn6gal ou vers le 
Mali. 

En dehors de l'agriculturc, lesocteur non structur6 est peu 
d6vclopp6 au Tagant; les sources de revenus non agricoles sont 
limitd.s i plusieurs activit6s artisanales d coop6rafives f6minines. 

Lx FEWS/Mauritanie consid're que toute la population du 
d6partcment du'1ichitt est extr memcnt vuln6rable; dcux tiers de la 
population des d6partements du Tidjikja et du Moudjeria sont de 
meme extr mement vuln6rables, en particulier dans Ic nord et le 
sud-ouest du premier qui comprend l'arrondissement de Ghoudiya, 
ob 41 000 personnes environ sont cxtremcrment vuln6rables. 

L'ONG "Pharmaciens sans fronti rcs" a achcv6 une 6tude 
nutritionnelle darts lc d4partement d'Aoujeft, dans I'Adrar, it la 
fin d'avril. 11s'agissait du suivi d'une 6tude de r6t6rence r6alisde 
en d6ccmbre dans la meme zone. On a constatd une d6tdrioraion 
del '6tat nutritionnel des enfants de moins de5 ans depuis I'dudc 
faitcen d&cmbrc, puisquc la malnutrition moddr6c est pass& de 
7,9 % en d6ccmbre iA11,47 % (moins de 80 % du poids normal 
pour Ia taille). La rapport signale quc ces chiffres sous-estiment 
probablementlamalnutritioncarles infirmiresquiontexamin5 
ls enfants ont dit avoir vu des m&rcs dont les enfants 6taicnt 
apparemment mal nourris refuse; de participer i I'enqu~te. 
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Tableau 2. Mauritanle: production de ckr$ales par wilaya, 1989-1993 
(en tonnes) 

Production Production Production Pzrxiuction 
Wilaya 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 

1.Chargui 17818 4621 7462 9097 

H.Gharbi 17518 2893 5439 7928 

Assaba 2929 3004 3281 1907 

Gorgol 12978 17192 15238 11045 

Brakna 25786 9998 7467 5956 

Trarza 20393 25838 16720 17411 

Guidimaka 7976 11457 5013 9135 

Tagant - - 7003 2333 

Totaux 105 398 75003 67 623 64812 

Source: Service mauritanien de statistiques agricoles. 

Le rapport signale aussi 30 d6c&s dus i la rougoole dans le 
village de Choum. Le FEWS/Mauritanie estime que toute la 
population de Chinguetti, Aoujeft et Ouadane cst extrmement 
vulndrable, soit environ 27 0(X) personnes. 

Pasteurs s&Jentaires et pasteurs nonades des wilayasde 
Trarza, Brakna, Gorgol et Assaba 

Dans l'est du Trarza, le nord du Brakna et du Gorgol, et dans 
le nord-ouest do l'Assaba, ls pastcurs stdentaires ct les pasteurs 
nomades sont considdrds comme tr s vulnrables; les ddparte-
ments concern6s sont ceux de R'Kiz et do Moderdra dans le 
Trarza; Alog, Magta-lahjar et le nord de Bababe et M'Bagne 
dans le Brakna; M'Bout, Monguel et la partie nord du Kacdi; 
Maghama dans le Gorgol; et Boumdeid, Guerrou ct Barkewol 
dans l'Assaba, 

Dans toutos ces r6gions, les p~turags sont extrCmement 
nauvres et sont dsormais compl~tcment ddgrad6s, surexploits 
par un nombro cxtraordinaire d'animaux venant du nord du pays. 
Los cas do malnutrition, notamment de kwashiorkor c de ma-
rasme, ont 66 rop6r6s dans les villages do Dar Salaam ct de 
Zem-Zem dans le Brakna, ainsi qu'i Monguel dans le Gorgol. 
Comme les quatro prochains mois sont les plus difficiles do 
l'annde, il ost probable que les cas do malnutrition ct de maladie 
vont se multiplier. 

Cultivateurs et pasteurs s6dentaires de la wilaya de 
Guidimaka 

Lc FEWS/Mauritanie s'est r6cemment rondu au Guidimaka 
et confirme les informations parucs dans la presse inddpendante 
t6moignant d'une ins6curit6 grandissante Ic long de la fronti.re 
avec le Mali, du fait de vols transfrontaliers de b6tail, d'alterca-
Lions entre les militairos mauritaniens et los bergers Peul 
entrainant des morts do part et d'autre, et d'une faron g6n6rale 
une tension accrue dans la wilaya. 

Les principaux sous-groups tribaux sont les Sonink6s, les 
Peuls ct les Haratines. Ces derniers sont probablement Ic groupe 
Ic plus vuln6rable car, contrairoment aux Peuls, ilsn'ont pas 
beaucoup d'animaux et ne rcqoivent pas, contrairoment h de 
nombreux Soninkds, des transferts dc salaire de mcmbrcs expa
tries de leur famille, pour att~nuer les effets des mauvaises 
r6coltes. Pour ces raisons, la population Haratine (20 % environ, 
soit 27 000 ds 134 981 habitants do la wilaya) est extrCmement 
vuln6rable. 

Citadins pauvres 

Une visite r6cente du district "P.K." hNouakchott, qui, avec 
certains quartiers ds cinquibme ct sixiime communes, abrite la 
majorit6 de la population pauvro de la capitale mauritanienne, a 
permis de constator que les prix des principales denr6es, l'huile, 
Ic sucre, Ic riz ot Ic lait, 6taient plus 6lev&s qu'ailleurs. Les prix 
d6passent de 15 20 % cc qu'ils sont en ville (.une distance do 
5 h15 kilomtres, solon le quartiordu P.K.). Comme los habitants 
do ces quartiers sont tr6- pauvres, ont dO souvent quitter leur 
domicile dans d'autres r6gions du pays, et n'ont que peu ou pas 
de revonus, le FEWS/Mauritani considre que les habitants des 
"bidonvilles"deNouakchottainsiqueceux de Nouadhibou(soit 
au total 300 000 environ) rostent tr s vuln6rables. Mais, solon 
I'ONG "Terre des hommes", qui organise des cantines dans cc 
district, iln'y a pas cu d'6piddmie. 

Mineurs 

Ls Mauritaniens qui travaillent dans l'industrie mii re (loes 
mineurs de fer et d'or) sont darts une position relativement stable 
bien quo leurs salaires n'aient pas 6t6 ajust6s apr~s la r6cente 
d6valuation. La majorit6 des mineurs sont log6s gratuitement, ont 
des soins m6dicaux gratuits, des services publics subventionn6s, et 
nedoiventdoncOtrcconsid6r&squecommel6grcmentvuln6mbls. 
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Toute autre est la situation des mineurs traditionnels de sel h 
N'Terer, Trarza et Idjil, dans le 'Iris Zemmour; leur situation est 
trs difficile. Avec un salaire quotidien tr s faible de 300 ougui-
yas (soit 2,60dollars), et loin des cenrtres urbains, ils ne reqoivent 
pas d'aide alimentaire. Plus de 60 families dans le Trarza et 100 
families dans le Tiris Zemmour, soit 960 personnes cnviron, 
doivent etre considdres comme tr s vulndrables. 

Pasteurs nomades 

C'est la prcmire annde que le FEWS/Mauritanie examine la 
situation de ce groupe socio-&conomique. Comme idiqu6 dans 
des t6dlgrammes ant6rieurs, les pasteurs nomades ont quittd 
toutes les r6gions du pays pour descendre vers les wilayas du 
sud, avec leurs animaux, h la recherche de pAturages. Nombre 
d'cntre eux, constatant que les pAturages du sud du pays 6taicnt 
d6iji gravementappauvris, et qu'il 6tait difficilede traverser, avec 
leurs animaux, le fleuve pour p6ndtrer au Sdn6gal, et en mCme 
temps coup6s de leur famille et de leurs moyens d'existence 
traditionnels, doivent Ctre consid6rds comme de plus en plus 
vulndrables h l'insdcurit alimentaire. FEWS/Mauritanie Cs-
time que pros de la moiti6 de la population transhumante 
(pasteurs normades), qui serait de 12 % de la population, soit 
environ 260 000 personnes, se trouve actuellement dans le 
sud-est du Trai-za, dans le sud du Brakna et du Gorgol, et dans 
le sud et l'ouest du Guidimaka. Ce groupe doit 8tre consid6r6 
commetr&s vuln6rable; il comporterait 130 000 personnes. Dans 
l'cst du pays, dans l'Hodh ech Chargui et I'Hodh el-Gharbi, il y 
aurai t 130 000 autres pasteurs nomades, considrs comme assez 
vulndrables car leurs pfturages sont meilleurs dans ces deux 
wilayas ct ils ont un meilleur acc~s aux paturages maliens. 

RWfugi6s nmliens 

Le nombre des rdfugi&s dans le sud-est du pays est estim6 par 
le HCR h 42 000, dont 16 000 ABassikounou, 13 000 h Fassala-
Ndr6 et 10000 A Aghor. Mais en dehors des camps, non 
d6nombrds, il y aurait aussi 3 000 autres rdfugis. La situation 
est stable, avcc des quantitds addquates de dcnrdcs alimen-
taires et d'eau, des 6coles et de. centres de soins ayant 
rdcemment 6t6 ouverts. Aucune ,5piddmie n'a t6 r6cemment 
observde. 11y a un dispensa,;e, des cantines ct un puits tubd 
dans chaque camp. Des soins mddicaux et v6t6rinaires sont 
disponibles. Nanmoins, comme cette population est totale
ment d6pendante de l'aide extdrieure, et qu'il s'agit de 
personnes d6placdes, FEWS/Mauritanie considre qu'elle est 
assez vuln6rable. 

Cultivateurs de la vaH~e du Sn6gal 

Compar6e h l'an demier, o6 on estimait que 308 000 
agriculteurs de la valle du Sdn6gal 6taient assez vuln6rables, 
leur situation s'est am6lior6e cette ann& grce Al'extension de 
laculturedccr6alestraditionnelles(mais, milletetsorgho)dans 
des pdrimtres irriguds, et gr ce aussi A une progression de la 
vente de l6gumes cul tivds dans les jardins. Pour ces jardiniers, le 
problbme de la conservation et de la vente de leurs produits 
continue ise poser, mais ils disposent au moins de 16gumes pour 
leur propre consommation. Enfin, comme la surveillance mili
taire du flcuve s'est att6nude, les habitants peuvent p8cher et 
traverser plus libiement le fleuve S6n6gal. 

Ndanmoins, !e:; habitants de la vall6e du fleuve sont tou
jours consid&6s comme assez vuln6rables car les moissons 
pluviales (dieri) et de ddcrue (walo) sont mddiocrcs du fait du 
manque ou de l'obtention tardive des prets agricoles, d'une 
extraordinaire concentration d'animaux, en particulier de 
chameaux (qui menacent constamnent les r6coltes), de la 
poursuite de la pr6sence militaire ct de I'absence prolong6e 
d'un grand nombre de personnes actives dans lavallde (ils ont 
d6t d6port6s ou ont tui la r6gion). 

Conclusion 

Une troisi me mauvaise rdcolte a aggrav6 le d6ficit 
c~6alier de la Mauritanie (voir tableau 2). La situation ac
tuelle dans le Tagant et I'Adrar est extr~mcment grave et le 
FEWS/Mauritanie estime que 68 000 pcrsonnes sont extrCme
ment vulndrables (voir carte 3). 

Dans le nord du d6partement de Tidjikja, la famine aurait 
entraidn des d6cs, scion les habitants du Tagant dont 
FEWS/Mauritanie aurait recucilli les propos, ainsi que scion 
le Gouverneur de la wilaya et scion lc hakem du d6partcment 
de Tidjikja. 

Les habitants paup6ris6s de Tichitt et de Ghoudiya sont dans 
une situation extr~mement pr6caire. 11est n6cessaire d'y preter 
rapidement attention pour les aider h survivre la difficile p6riode 
d'avant la r6colte, qui se prolongera au noins jusqu'au mois de 
septembre. 
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Carte 4. Mali: risum6 de l'6valuation de vuln~rdbilit6 
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MALI
 

Dans le nord du Mali, plus de 800 000 personnes sont assez 
vulnerables ou tres vulne rables 

Rapport rendu public par USAID/Mall, le 29 mal 1993 

Resume 

En raisondemwuivaisea rcoltes,cesont300 600paysansqui 
sont assez vulnrables oia tras vulnerables. En outre, 292 500 
pasteurss&ientaires et 220 500 pasteurssont tssez vuliEtrab)les 
ott tras vulncrables du fail ties pertes caus~es par les vol de 
betailet par le mauvai tat despiturages et des cultures. Phs 

prix l'annde pr&6dente compar6e h celle des quatre anndes 
prcdentes. Ls facteurs de bien-8tre sont de composition plus 
diverse mais refit3tent des indices de grandeur. 

Les sept facteurs ont 6t6 calcul6s et ponddrs en fonction de 
l'importance relative du revenu des menages dans chaque classe 
de producteur. Ls indices r~sultants ont enisuitc 66 additionnts 
dans chaqut; classe de production. la population analys6e a Wt6 

de 1 500 r3ifugies sont r&emmient rentrs d'Algdrie et ont ia- divis&e en six classes :pasteurs, pasicurs s6dentaires, paysans de 
mn~iatement besoin d'aliment"et d'unc aide ,natdielle. 

La vulnerabilitMent la consequence o la fois des mauvaises 
recoltes et dii mauvais ttat desptiturageset des troubles civils, 
ma;.e la stabilit des prix et des ternies c l'&ihangea aids ) 
atte:nuerc'y effets. 

Quant o la securit4 (tans lenore4 lasituationestsablc depuis 
plusictrsmom ce qui apermisideprendredeprendresmesures 
en vue de la reprise d'activitts productives et commerciales 
normales. 

Les stocks die securite sont actuellenentad&uats :ils per-
mettent dle repondreaux besoins immeliats et t4 ceux de l'avnir 
proche. Des mesures destines o aider les populations trds 
vulnerablessont enpreparation. 

Mthodologie 

La population rurale malienne a 616 analys6e en fonction de 
facteurs qui ddtcrmincnt la disponibilit6 d'aliments, l'acc s aux 
aliments et le bien-Ctre gdn6ral. On a distingue six classes de 
producteurs at le causes de la vuln6rabilit6 ont 6 pondr6e, en 
fonction de l'import'ince d'un facteur donne par rapport a sa 
contribution au reveru des membres des m6nages, classs par 
Age et par sexe. 

On a retenu sept facteurs qwilitatifs. Les facteurs d'acc s sont 
la production de saison sche, la production de b6tail et la 
production de cultures irrigu&es. Les facteurs d'accis (ou d'offre) 
tiennent compte aussi de l'6volution des prix du millet ct du bdlail. 
Les facteurs de bient-tre (ou de r6sultats) comprenncnt la morbidit6 
due Ala rougeole et hla m6ningite, les ddsordres civils (d6place-
menis de populations du fait de la violence et des vols de bdlail) 
ainsi que la vuln6rabilit6 ,ilong terme. 

Ces sept facteurs ont 6t6 calculds i partir d'un ensemble de 
variables. Ls facteurs d'accks dependent de la qualit6 de la 
v~gdtation telle que repr&sentc par les indices normalis6s de 
vdgdtation difftrentielle (NDVI, cc terme 6tant c::p'Iiqu6 ,Ala 
troisi.me pagedccouverture), leniveaudes fleuvesetlaproduc- 
lion agricole. Ls facteurs d'offre d6pendent de 1'Evolution des 

terre seche, paysans de terres irrigu&es et de d6crue, pWhcurs, y 
compris Its pCcheurs qui pratiquent aussi la culture, et rdfugids. 

On a retenu pour I'analyse un large ensemble de donn6es se 
pretant Itl'application 6u syst.me d'information g6ographique 
(SIG). LUs donncs analys6es ont 6W6 enregistr6 es en couches 
spatiales qui ont 6t6 ensuite superpos~es au moyen de transfor
mations mati6matiques, pour donner une estimation de la 
vulndrabilit6 totale de chaque classe de producteur. Ls cartes 
qui rdsultent de cette analyse ont ensuite 6t6 interprdt6es par des 
spciaistcs connaissant bien la situation sociale et &onomique 
dc chaque r6gion, et on a 6tabli une classification finale de la 
vuln6rabilitdlocale. LeschiffresdepopulatiGnont 6t66tablisau 
moyen des donn6cs de recensement et de rapports locaux. 

Analyse des groupes 
socio-6conomiques 

Cultivateurs de, zon.s irrigu6es et de d6crue 

Les cultivateurs des zones irfigu6 s et de ddcrue des fleuves 
sont normalement la population qui court le moins de risques. 
Cela reste vrai au d6but de li pr6sente campagne mais plusicurs 
facteurs ont l6grement accentu6 leur vuln6rabilit6. La crue 
siiisonnijre a 6td tardive et brve dans le delta int6rieur du Niger 
ci cela a r6duit la moisson. la r6duction des rdcoltes a 6t6 
compcns6c par iarnplcur des stocks. A ces stocks importants 
correspondent des ,)fix faibles du riz, cc qui r6duit 16g~remcnt le 
pouvoir d'achat. En outre, les troubles civils dans le nord du pays 
ont rcndu difficile l'6coulement de la production, en particulier 
autour de Gao et de Tombouctou. 

La vulndrabilit6 de la plus grande partie de ce groupe reste 
faible. Us populations, dans cette zone, qui souffrent le plus 
des d6sordrcs civils rcstent sculement assez vuln6rables. Elles 
ont souffert d'une r6duction de leurs actifs liquides tout en 
continuant normalement l'activit6 pToductive. Cela est vrai 
des populations vivant autour de Raz El Ma, de Goundam et 
de Djebok, soit environ 5 000 m6nages. 
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Cultivateurs de terre skche 

En region sche, les cultivateurs sont normalement le groupe 
le plus vuln6rable au Mali. La diversification productive y est 
faible et la production dpend fortement des variations clima-
tiques de sorte que ce groupe a subi de graves revers du fait de 
la s6cheresse et des ravageurs des r.coltes. La campagne 1992-
1993 n'a pas 6t6 bonnc. Les estimatinas actuelles de la 
production totale, dans chaque r6gion du Mali, d6passent la 
moyenne, mais les estimations de la production du millet, du 
sorgho, du mats et dufonio sont inf6rieures h la moyenne. Ces 
cultures reprsentant 40 % des revenus des mdnages de culti-
vateurs de terre sche. Ceux-ci sont souvent lbrc~s de vendre tr~s 
t6t leur r6colte ct d'acheter des cdr6ales sur le march6 avant la 
rdcolte suivante. Heureusement, les termes de l'6change, pour le 
petit b6tail et le, cdr6ales, sont favorables et les stocks des 
m6nages restent 61ev6s. 

Lavulndrabilit6descultivateursdeterresicheestl6giredans 
la plus grande partie du pays. C'est le long de la frontire avec 
la Maui itanie, et au sud du Niger dans la r6gion de Mopti, que 
les r6coltes sont les plus m&Iiocres, cc qui a rendu assez vul-
n6rablc la population de ces r6gions. CetUe m6diocrit6 des 
r6coltes, allant de pair avec les troubles civils et les vols de b6tail 
(alors que le b6tail reprsente 10 % du rever u des m6nages dans 
cc groupe) ont 6galement accru la vuln6rabilit6 des populations 
vivant au nord du Niger,dans les cercles de Niono, de Goundam, 
de Tombouctou et de Niafunk6, ainsi que dans l'cnsemble des 
zones de culture des rdgions de Gao et de Kidal (voir carte 5). 
Ainsi, 300 600 personnts environ sont touch6cs, t quoi ilfaut 
ajouter 100 000 personnes trs vuln6rables qui recevront des 
distributions d'aliments. 

Pasteurs sickantaires 

Ilsd6pendent fortement, pour leurs moyens d'existence, des 
conditions climatiques. llsont diversifi6 leur production qui est 

la fois animale et v6g6tale. Quand les conditions climatiques 
ne sont pas favorables, ilsenvoient leurs troupeaux dans les 
r6gions o i les conditions sont meilleures, r6duisant ainsi leurs 
pertes, plus que ne le font les paysans s6dentaires. Alors qu'une 
grande patic de ]a zone ,gropastorae a souffert de p6riodes de 
s6chcresse pendant la campagne, les habitants ont tir6 parti des 
niveaux satisfaisants des stocks domestiques ainsi que de tcrmes 
de l'dchange favorables (b6tail contre cdrdales). 

La plus grande partie de la population agropastorae est 
ldgrement vuln6rable. Les troubles civils, les vols de b6tail et 
les dommages aux cultures (dus Ala divagation du b6tail) ont 
moddr6ment accentu6 la vuln6rabilitd des populations vivant 
dans les cercles de Diema ( l'ouest), de Yeliman6, de Dire, 
de Niafunkd, de Tenenkuu, de Douentza (au nord), de Nara 
(au nord), de Niono (hl'est), de Goundam, de Tombouctou, 
de Gao, de Bourem et de Menaka. On estime i 192 500 le 
nombre de personnes asscz vulndrables et h 100 000 cclui des 
personnes tr~s vulndrables (qui reoivent des distributions 
d'aliments). En outre, la morbidit6 due i la rougeole et Ala 
m6ningite est 6ev6c dans louest du cercle de Diema, en 
particulier chez les jeunes enfants. 
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Pasteurs nomades 

Les pasteurs nomades dpcndent tr~s fortement des condi
tions climatiqus, utilisent leur mobilit6 pour tirer parti des 
conditions meilleures qui pcuvcnt r6gner dans d'autrcs rdgions. 
On les trouve gdndralcment au nord du 15e parallle et dans 'est 
du Mali. Ils ne sont g6n6ralement que faiblement vulndrabies. 
Maisquandilsperdentleurmobilit6,leurvuln6mbilit6s'accrol. 
Alors que les terrains de parcours et 'dtat des pAturages restent 
assez bons dans l'ensemble du pays, les d6sordres civils dont ils 
sont victimes entrainent leur concentration dans les zones de 
pAturage en saison humide et alentour. La fr6quence des raids 
contre le b6tai1,en particulier dans le nord des r6gions de Kayes, 
deSegou, deMopi et lesuddelar6giondeTombouctouaamen6 
de graves pertes de cheptel. L'an dernier, plusicurs centaines de 
milliersdeb~tesontainsi6t6d6rob6es. Hcureusement, les temes 
de l'dchange restcnt satisfaisants (voir figure 1). 

Ce groupe compte pros de 130000 personnes assez vul
ndrables et 90 500 trcs vuln6rables, dans les cercles de Nampala, 
de Douentza, de Goundam, de Niafunkd, de Gao, d'Ansongo, de 
Menaka ct tous les cercies du Kidal. 

Pcheurs 

La peche est une importanteactivit6 pour lapopulation vivant 
prs des cours d'eau. Le revenu ainsi obtenu reprdsente 10 % du 
revenu total des culivateurs et 60 % de celui des pecheurs. Ce 
groupe souffre de l'amenuisement des captures depuis une di
zaine d'ann6es et ploic sous un lourd endettement causd par les 
prdts d'6quipemcnt. La crue annucllc, l'an dernier, a de nouveau 
6t6 insuffisante cc qui a encore r~duit les prises de poissons. 
Ndanmoins, les prix du poisson restent dlevs et la vulndrabilitd 
de cc groupe est l6grc. 

Rfugi6s 

Malgr6 la signature d'un accord de paix il y a plus d'un an, 
oncompte environ 70 000personnes, surtoutdesTouaregs ct des 
Maures qui cherchent refuge en dehors du Mali. Rdcemment, le 
dernier chef rebelle a acccpt6 de se conformer aux accords et, de 
cc fait, une fraction faible mais significative de r6fugi6s sont 
rentr&. Au 30 avril, 500 r6fugids sont rentrds dans l'est du Mali 
et habitent d6sormais les r6gions de Kidal, d'Abeibara, deTin
zamali, d'Anefis, de Gao, de Menaka et d'Agouni. Plusicurs 
centaines de Maieps sont 6galement rentrds de Mauritanic et du 
Burkina Faso. En outre, 1 100 r6fugi&s ont marqud le ddsir de 
rentrer immddiatemcnt d'Algdrie. 

Beaucoup de ces r6fugi6s ont tout perdu et auront besoin 
immdiatcment d'une aide pour pourvoir nleurs besoins. Nom
bre sont ceux qui ont cherch6 refuge dans un autre pays au cours 
des deux deminres ann6es et qui, depuis, sont fortement vul
n6rables. Its n'ont pratiquement aucune ressource ct rentrent 
pendant la pdriode de soudhire, de sorte qu'ils sont tr s vul
n6rables ou extremement vuln6rables. II est probable aussi que 
si ces groupes trouvent au Mali des conditions favorables, une 
fraction notable des autres r6fugidssouhaitcront rentrerpendant 
la saison des pluies. 
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Figure 1.Mali: les termes de 1'7change entre le milletet les chvres 
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Conclusion 

Dans l'imm6diat, les niveaux de vulndrabilit6 d6pcndront de 
l'dvolution de la prochaine saison des pluies. Les populations 
assezvulndrablesctl6grcmcntvulndrablcs, enparticcliercelles 
qui pratiqucnt unpcu la culture, auront bcsoin d'unc rdcoltc asscz 
bonneoubonnepourmaintenirleun, stocksdcnourriture ileurs 
niveaux actuels. Une bonne r6colte ,cra ncessaire pour que los 
populations tr s vulndrables puissent reconstituer leurs stocks 
(voir tableau 3). Les groupcs qui ont t6 victimcs de ddsordrcs 
civils ont beoin du mainticn de la s6curit6 h son niveau actuel 
mais aussi d'une r6duction du nombre de vols de bWtail. 

Pendant la campagne agricole, les pr6cipitations et l'dtat de 
la vdgdtation scront surveills dans l'cnsemble du pays. Los 
niveaux de la production agricole ot des prix indiqueront l'dvo
lution de la sdcuritd alimontairc pour les populations agricole et 
pastorale. Quant aux p~chcurs, lour situation rdsultcra de la 
dynamique de la crue saisonnire du systtme fluvial malien. Los 
contacts cntrotenus avec los organisations intomationales et 
priv6cs b6ndvoles foumiront los informations n6cossaires sur les 
rdfugids rentrant au Mali. 

En tout dtat de cause, des plans sont pr~ts ou en cours de 
preparation pour r~pondre aux besoins d'urgence. La Rpublique 
du Mali d6tient pros de 61 000 tonnes de millet et de sorgho dans 
Ics stocks de sdcurit6 nationaux. Cola dcvrait suffire pour r6pon
dre aux bosoins de distribution d'aliments dans l'immddiat et 
I'avcnir procho. 

Pour los rdfugi6s qui rentrent au Mali, une assistance 
matdriel suppldmentaire sous forme d'autres dcnrdes alimen
taires, de logements et de ressourccs sera n6cessaire pour tour 
permettre de reprendre une activit6 productive. 
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Tableau 3. Mali: groupes assez vuln6rables et f.r s vuln6rables 

R6gion Effectif du groupe 

Kayes 
Cultivateurs en zone sZche 
Pasteurs s6dentaires 
Pasteurs nornades 
Population vuln6mble totale 

Koulikoro 
Cultivateurs en zone sche 
Pasteurs sdentaires 
Pasteurs nomades 
Population vuln6mble totale 

Sdgou 
Cultivateurs en zone s~che 
Pasteurs s6dentaires 
Pasteurs nomades 
Population vuln6able totale 

Mopti 
Cultivateurs en zone siche 
Pasteurs s~dentaires 
Pasteurs nomades 
Population vuln6rable totale 

Tombou .tou 
Cultivateurs en zone s che 
Pasteurs sedentaires 
Pasteurs nomades 
Population vulnemble totale 

Gao et Kidal 
Cultivateurs en zone s~che 
Pasteurs s&lentaires 
Pasteurs nomades 
Rdfugiks rentrs 
Population vulndrable totale 

Totaux 
Cultivateurs en zone s~che 
Pasteurs s&dentaires 
Pasteurs nomades 
Rdfugi~s rentrs 
Population vuln6rable totale 

120 000 
135000 
76 000 

331 000 

45 000 
21000 
13000 
79000 

15000 
15000 
8000 

38 000 

90000 
61000 
42500 

193 500 

20600 
20000 
15 000 
50600 

10000 
40500 
65 000 

1 500 
117000 

292500 
220500 

1 500 
814100 

Principaux facteurs de vulndrabilit6 

Mauvaise rdcolte
 
Vols de b6tail
 

Mauvaise r colte
 
Vols de btail
 

Mauvaise r&colte
 
Vols debtail
 

lnsdcuith
 

Mauvaise rdcolte
 
Vols de b6tail
 

lnsdcurit6
 

lnsdcurit6
 
Vols de b6tail
 

Mauvaise rdcolte
 

Inscurit6
 
Mauvaise rfcolte
 

Note : Les chiffresdepopulationindiqudssont calculds d'apr&s les rapportsdu SAP. 
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Carte 6. Burkina : rsum6 de 16valuation de vulnrablit&6 
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BURKINA 

La deuxi me annee consecutive de bonne recolte 
de c6r ales reduit la vuln rabilite 

Rapport rendu publicpar USAID/Burklna, 13 mal 1993 

Re'sumd 

Dans l'ensemble du pays, la production de cdrdales a JtM 
excellente; cependan, de mauvaises rdcoltes localises et le_ 
possibilits tra limitdesdeseprocurer d'autres revenuts ontcr& 
dan 10 provinces certaines difficultly economiques. En outr4 
les provinces de Sanmatenga, Boulgou, Nahouri4 Tapoa el 
Boulkiemd&ont accust4 au cours (elatroiy dernicres ann&,s, une 
productiondle creales infdrieured la moyenne. Dans les autres 
provinces, les sources de revenus des mdnages sont tres limitees, 
et 450 000 petits cultivateurssont danis une situation tr&s vul-
nrable.Au Burkina, on denombreen outre 800 000 personnes 
en situation assez vtlne-rable. Ii n'y avail paL, en 1993, dle 
groupe en situation extrnmement vilnrable. 

Mthodologie 

L'6valuation de vulndrabilitd de 1993 a examin6 les facteurs 
. long tcrme de la vulndrabilitd Ala famine, en dtudiant le niveau 
de d6veloppement et la situation 6conomique d'ensemble 
I'dchelon provincial (le Burkina compte 31) provinces). L'6valu-
ation a alli6 des indicateurs de choc 6conomique, y compris le 
solde cr6alier 1992-1993 et la qualit6 des pfturages, des 
616ments long terme, afin de recenser Iles provinces dont tes 
ressources donomiques sont actuellement trls limit6es. L'6tude 
du FEWS/Burkina a ddgag6 quatre groupes socio-&onomiques 
(les petits cultivateurs, Ics pasteurs s6dentaires, les gros exploi-
tants et 1cs salarids-artisans). Les effets des difficult&' 
6conomiques, de la production de cdr&des et de la qualit6 des 
plturages ont &t6utilisds pour mesurer le degr6 de vulndrabilit6 
des deux gioupes les plus touchd (les petits culti ateurs ct les 
pastcurs sdentaires). 

On a fait quatre hypoth~ess de travail: 
0 L'ins~curit6 dconomique accrolt la vulndrabilit6 Ala 

famine; 
• Le faible niveau de d6veloppenent I'accroit aussi; 
0 Le revenu et le pouvoir d'achat des m6nages, dans 

une province donn6e, sont lis h la situation 
dconomique gdn6rale de celle-ci; et 

0 La production agricole, vdg6tale Ct animale, 
rcprdsenie la part la plus grande du revenu des 
m6nages appartenant aux groupes socio-
dconomiques les plus vulndrables. 

Dans lapr~sentevaluationde vuln6rabilit6, chaqueprovince 
a dt6 class6c en fonction de la valeur relative de six indicateurs 
du niveau gdndral du ddveloppement, de sept indicateurs des 
sources de revenus des m6nags et de trois indicateurs repr&sen-

tant les chocs dconomiques. Ces trois ensembles d'indicateurs 
ont dt6 ponddrds dgalement afin de d6terminer la vulndrabilit6 
globale. 

Vuln(rabilitO des divers groupes 
socio-6conomiqiles 

Petits cultivateurs 

Les m6nages de petits cul tivatcurs rcprdsentent 49 % de ]a 
population totale burkinab. Leur production dec r6ale est pour 
une grande part consacr6e .i leur propre consommation sur 
l'ann6c.L'levagectlesculturcsderentenercpr6sententqu'une 
faible pattic du rcvenu de ces m6nages. Pendant la morte saison, 
ils pratiquent lejardinage pour la ventc, ou se font engager dans 
les mines d'or ou comme travaillcurs saisonniers s'ils en ont la 
possibilit6. 

En raison de r6coltes de cdr&de inffrieures la moyenne, les 
petits cultivateurs des provinces de Sanmatenga, Boulgou, Na
houri, Tapoa ct Boulkiemd6 ont dO achelcr I'essentiel du grain 
qu'ils consomment, cc qui a obdr6 leurs ressources. On compte 
ainsi 300 X)0 petits cultivateurs tr&s vuln6rables dans ces prov
inces, obf les autres sources de revenus qui permettraient de 
remplacer le produit de la vente de cr ales sont tr~s limitdes. 

Dans l'ensemble, l'excdent de cr6ales vendu pendant la 
campagne 1992-93 a 66 important en raison de l'excellente 
r6colte. Ls prix sont donc rest6s bas pendant la p6riode de la 
rcolte (octobre-d6cembre), notamment dans les provinces oi la 
production c6r lir a dt6sup6rieure "ila moyenne en 1992-93 
(soil 12 des 30 provinces, ofi la production par habitant a ddpasst6 
la moyenne de pls de 1,5 6cart type). 

Ces prix bas se sont maintenus en 1993 (voir figure 2). lls 
vont iil'encontre des intdr ts des peti Iscultivateurs des provinces 
du nord du pays o6 les ventes de I'cxddent de cdrales , un bon 
prix auraient compents6 la diminution des revenus des m6nages 
en 1990-92. Mais la faiblessedes prix moyens du grain asans doute 
r6duit la vulndrabilit6 des petits cultivateurs dans les provinces obi 
la production 6tait infrrieure A la moyenne, citte ann6e et ces 
demibres ann&-N. Us prixdes cdrdalcs n'augmenteront notablement 
quesilacampagne 1993s'annoncemal. 

1Pasteurssxlentaires 

Ils repr6sentent 16 % de la population et ont des sources de 
revenus plus diversifi6es que les petits cultivateurs, mais ils sont 
plus fortcment d6pendants de la qualit6 des pAturages ct des prix 
des cdr&ales et des animaux sur le march6. La qualit6 des patur-
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Figure 2.Burkina: prix du millet Ala consommation, avril 1990-mars 1993 
(moyenne des prixrelev~s surhuit grandsmarchis) 
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ages a d6 infdricure b la moycnne dans six des provinces pauvres 
du sud et de l'est du Burkina Faso cettc anndc. Pour ccttc raison, 
97 000 pasteurs s6dcntaires sont dans une situation tr~s vul-
n6rable, et 146 000 autres dans une situation asscz vuln6rable. 
Ils ont dQ migrer vers des prairies plus riches dans le nord et 
l'ouest du pays, tout en abattant des betes. 

Dans le nord du Burkina, les pfturages ont 6t6 excellents en 
1992-93, et cela a r6duit la vuln6mbilit6 de cc groupe dans le 
nord du pays. Cependant, les cours de la production animale ont 
6t6 tr s faibles en 1993 en raison de la fermeture des marchds 
ghandens. Malgr6 Ia faiblesse des cours des c6r6ales, les prix 
d6prim6s des animaux ont r6duit les termes de l'6change entre la 
production animale et les c6r&dles. Ls niveaux de vulndrabilit6 
de ces groupes sont rdumds l'appendicc 1. 

Salari6s et artisans 

Ce groupc comprend les fonctionnaires ct les salarids, les 
m6caniciens, tisscrands, travailleurs des m6taux et tous les 
m6tiers du secteur des services. ls repr&entent 18% de la 
population. ILs vivent le plus souvent en milieu urbain (ag-
glom6rations de plus de 10 000 habitants). L'6conomic du pays 
n'a pas connu de changements qui entraineraient une vul-
n6rabilit6 accrue de cc groupe qui reste l6grcment vulndrable. 
Les citadins pauvres en constituent un sous-groupe. LA 
FEWS/Burkina estime i 10 % la proportion de pauvres dans la 
population urbaine de chaque province. Comme I'dconomic 
urbaines'estam6lior6e, cettevuln6rabilit6adiminu6. Oncompte 
172 000 personnes en situation assez vulndrable. 

Gros cultivateurs 

Les m6nages de gros culti ateurs repr6sentent 18 % de la 
population totale du Burkina Faso. Laurs possibilit6s de culture 
sont plus diversifi6es du fait de la taille de leur exploitation ou 
de son emplacement favorable (dans Icsud-ouest du Burkina, ou 

dans les meilleures terres des autres r6gions). ls se livrent aussi 
bla culture de rente (coton et c~r6alcs). Lurs sources de revenus 
6tant plus diverses et leur production c6r6alire annuclle plus 
importante, ces m6nages s'adaptent mieux d'6ventuelles mau
vaises r6coltes. Cc groupe n'est que 16girement vuln6rable en 
1993, car il abien tir6parti de I'excellente r6colte de lacampagne 
1992-93. 

Conclusion 

La situation 6conomique est difficilc dans 10 provinces du 
Burkina: Oudalan, Sanmatenga, Oubritenga, Gnagna, Gourma, 
Tpoa, Boulgou, Zoundwcogo, Nahouri et Sissili. Ces provinces 
sont peu d&,elopp6es et les sources de revenus des m6nages 
autres que les c6r6ales sont restreintes. Las r6coltes de grains y 
ont 6t6 inf6rieures la moycnne (de la p6riode 1984-1992) au 
cours des deux ou trois demires ann6cs et, cette ann6e, les 
piturages ont 616 pauvres. Ces provinces comptent 450000 
personnes trs vulndrables. 

Laproportiondcpetitscultivateursetdepasteurss6dentaircs 
y est 6ev&e et cc sont les groupes les plus touch6s par de 
mauvaises rdcoltes. II faudrait en 1992-93 une r6coltc sup6ricure 

la moyenne pour commencer Areconstituer Ic patrimoine de 
ces m6nages. Malheureusement, le projet Zones A risque du 
Gouvemement, le Fonds Save the Children, le syst~me d'alerte 
rapide la famine d'OXFAM (R.-U.) ne touchent que tr s peu 
de ces r6coltes. En revanche, les commissions nationales et 
provinciales de las6cheresse 6tudient de prbs les besoins d'aide 
alimentaire lors de dplacements fr6quents sur place. 

Les petits cultivateurs feront aussi l'objet d'un suivi attentif. 
Au moyen des instruments traditionnels que sont les donn6es de 
l'indicateurde vuln6rabilit6 NDVI et des estimations de pr6cipi
tations fournies par MEIEOSAT, le FEWS/Burkina estimera la 
qualit6 de Ia campagne de plantation, les dates des plantations et 
la qualitd des pAturages au cours de la saison des pluies. La 
Commission nationale de la s6cheresse (du Gouvemement), le 
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Service mdtdorologique et les centres r6gionaux de la production Au contraire, une bonne campagne 1992-93 a r6duit la vul
agropastorale surveilleront I'dvolution de la campagne 1993-94 n rabilit6 des habitants du nord du Burkina et les opdrations de 
btl'aide de relev~s et d'enquetes sur les pr&cipitations afin distribution d'aide alimentaire ne devraient pas etre n6cessaires 
d'estimer la superficie plant6e et le rendement. L'Office national dans cette rdgion en 1993. 
des cdr~ales et le Syst me d'informationsur les march&.suivront 
les prix des c~rdales et les transactions. Comme en 1990-91, 
I'augmentation des cours des c6rdales en novembre et d~cembre 
1993 serait l'indice d'une mauvaise r6colte. 
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Appendice 1. Burkina: m~thode d'6valuation de la vulnrabilit 

Introduction 

Les provinces ont 6 class6es en fc .ction des six indicateurs 
du niveau g6ndral de d6veloppement, des sept indicateurs des 
sources de revcnus des m6nages ct des trois indicateurs des chocs 
&conomiques. Ls 16 indicateurs, dans ls trois groupes, cher
client h apprdhender l'aspect temporcl de la vuln6rabilit6 A la 
disette ot le d6veloppcitent d'unc disette. Un m me coefficient 
de pond6ration a 6tC attribu6 A chacun des trois ensembles 
d'indicatcurs afin de d6tcrminer la vulndrabilit6 totale. Lc clas-

population estimative de chaque province en juin 1993 (INSD, 
1989) puis on a additionn6 les EQM/h. Lcs provinces du sud
ouest avaient un revenu plus dlev6 provenant de la production 
agricole, des salaires, de la production cotonnire et de celle des 
jardins potagcrs. 

Tableau A. Burkina: prtncipales sources de revenus 
des m6nages 

Equivalents 

sement final des trois groupos en fonctinn de leur vulndrabilit6Valeur totale millet (40 000 
en FCFA FCFA Pourcentage 

l'ins6curit6 alimentaire est donn6 au tableau A1.2. Les groupcs Source (millions) par tonne) du total 
les plus vuln6rabls dans ls 10 premieres provinces de la liste 
doivent faire l'objct d'une surveillance attentive dans l'ann qui 
vient. 

Apr~s avoir class6 les provinces, los groups socio-
6conomiqus dans chaque province ont 6t6 identifids, au moyen 
de donnes d6mographiques et, sur la base du classement 
r(sum6, un nivoau de vuln6rabilit6 a 66 assign6 i chacun d'eux. 
Enfin, on a d6termin6 la population de chaque groupe socio-
6conomique dans chaque province et par ce moyen le nombre de 
personnes assez vuln6rables ou trIs vuln6rabls dars chaque 
province (voir tableau Al.3). 

Les groupes et les indicateurs correspondants 

Niveau g6n6ral de dlveloppement 

Les indicateurs du niveau g6n6ral de d6veloppementdans une 
province sont :le taux brut de mortalit4 le taux de mortalitf 
infantile, le taux d'alphabdtisation,le taux d scolarisationdes 
7-13 ans (INSD, 1989), lepourcentagele naisancessurveilldes 
parun specialiyte(Ministre de lasant6, 191) et le pourcentage 
de la population vivant i moins de 5 km d'un centre de siins ou 
,imoins de 2 km d'une bonne route (accas aux soins). 

On consid re g6n6ralement que ce sont li les indicatours du 
niveau de d6veloppement dconomique et d'accs aux ressources 
du d6veloppement. Los provinces mal class6cs sont sans doute 
relativement prives des ressources qui leur permettraicnt de 
rdagir aux difficult6s 6conomiqus p6riodiques, et sont donc les 
plus vuln6drbles. De faqon g6n6rale, les provinces sah6licnncs 
du nord sont mal class6cs, contrairement aux provinces du sud 
el aux provinces trs urbanisdes. Le classement de tous ls 
indi,:ateurs est r6sum6 en un classement moyen. Colui-ci ost 
converti en un Indice d'6quivalent millet (6quivalent millet par 
habitant), de sorte que ces indicateurs long terme peuvent etre 
compards aux indicateurs del'acc~s aux rssouices6conomiques 
et aux indicateurs reprdsentant les chocs 6conomiques. Achaque 
rang est attribude une valour de 10 6quivalents millet par habitant 
(EQM/h). 

Acs 6conomique 

La valour totale de chaque principale forme do revenus (voir 
tableau A1.1) a 6t6 convertie en EQM puis ddsagr6gdc au nivcau 
provincial. Ls EQM ont ensuite 6t6 rdpartis on fonction de la 

Production 
cr6alire (84-92) 61 423 1535 572 20 
Salaires 109400 2735000 35 
ITransferts des 
migrants 45 000 1 125000 14 
Production 
animale 40000 1000000 13 
Autres cultures 
(92) 38900 972500 12 
Extraction d'or 11500 287500 4 
Production 
commerciale dos 

jardins poagers 
(92) 6793 169 825 2 

Total 313 016 7 825 397 100 

La prodction c~ralre annuelle moyenne (1984-92) 
reprdsente 20 % de l'6conomie nationale. Cette forme de revenu 
a 6t6 r6partic entre les provinces en fonction des statistiqus du 
Minist rc de l'agficulture ct de l'61evage (MAE/DSAP). Les 
rdsultats donnent une bonne indication de l'importancc de la 
production c6r6alirc pour les m6nages dans chaque province. 

.ssalairessont vers s darts trois secteurs :le secteur public 
(34 000 millions de FCFA), 1'a%n6e (20 700 millions do FCFA) 
.Jeune Afrique Econornie, 1992) et le scteur priv6. Le 
FEWS/Burkinaa estim6 quo la contribution du secteur priv6 itla 
masse salaria!a 6tait 6gale Ala somme des salaires des fonction
naires et des militaires. On obtient un total de 109 400 millions 
de FCFA, soit 2 735 000 EQM. Cette source de revenus des 
m6nages a dt6 r6parlie entre les provinces en fonction de la 
fraction de ]a population se trouvant dans les villes de plus de 
10 000 habitants, et en fonction de la distance par rapport 
Ouagadougou dans le cas de Boulkiemd6 ot de Bazdga. 

Entre 2 et 3 millions de Burkinab6 travaillent en COte d'Ivoire 
ot envoient lours salaires dans leur pays. La valeur de ces trans
ferts scrait de 45 000 millions de FCFA environ (JeuneAfrique 
Economie, 1992) soil 1,12-5 million de EQM. Ces EQM ont 6t6 
r6partis entre ls provinces en fonction de la proportion de la 
population se trouvant en dehors du pays en 1985. 

La prochition animale repr6sontc environ la moiti6 de la 
production de l'agriculture pluviale (Banque mondiale, 1989), et 
le FEWS/Burkina estime h40 millions de FCFA, soit 1 million 
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de EQM, sa contribution Al'6,onomie. Le FEWS/Burkina rdpar-
tit cette source de revenus entre les provinces en fonction du 
nombre total de vaches, de moutons ct de chbvres par habitant 
dans chaque province (MAE/DSAP, 1990). 

La valeur des autres cultures a t6 obtenue en multipliant la 
production de 1992 en tonnes m6triques par le prix producteur 
unitairet en faisant Ic total de lavalcurde laproductionde toutes 
les cultures dans chaque province. Le prix producteur des autres 
r6coltes cst le suivant (en FCFA par tonne) : colon, 30 000; 
arachide, 100 000; vouandzou, 200 000; dolique, 120 000; ig-
name, 1.16 000; et patate, 148 000. 

La valeur de laprotuction artisanale d'or pour chaque prov-
ince est le chiffre officiel fourni par Ic Comptoir burkinab6 de 
mdtaux pr6cieux (CBMP) pour les achats d'or de I'Etat en 1990. 
Comme les migrations vers les mines d'or sont un facteur im-
portant, cette source de revenus a dt6 r6partie entre les provinces 
en fonction de l'6loignement des provinces o6i on extrait de l'or. 
Les 	provinces o6i la production .;st flev6e et celles qui sont 
voisines se sont vu attribuer une part plus grande dans cette 
source de revenus. Le FEWS retient le chiffre de 2 500 FCFApar 
gramme d'or. 

On a dvalud h 2 millions de FCFA par hectare la valeur de la 
production des jardins potagers. Los donnfes sur la rdpartition 
des jardins sont fournics par MAE/DSAP. Dans la production, 
on 	inclut fes pommes de terre, les oignons, les poivrons, les 
choux, etc. 

Chos 6&onomiques 

Au 	Sahel, I'dconomie peut subir des chocs importants par 
suite de la s6cheresse, des infestations de ravageurs dans les 
cultures, ou encore du tarissement des transferts de salaires ou 
de 	troubles civils. Au Burkina Faso, la probabilitd des deux 
premiers facteurs est 6Iev&, mais celle des deux derniers est 
faible (la dfvaluation du FCFA aura un certain impact sur les 
transferts de salaires en provenance de CMte d'Ivoire et sur les 
migrations, vers ce pays, mais on cerne trs ma cet impact). Les 
groupes socio-6conomiques les plus vulndrables sont au con
tmire fortement ddpendan!s de la r,olte annuelle de cdrfales et 
de l'dtat des paturages. Dans la prsente analyse, on retient donc 
uniquement ces deux indicateurs des chos dconomiques. 

Laproductionde ceriales est une source de revenus pour les 
m6nages et non pas seulement une source d'aliment (Riely, 
1992). L'tudedu FEWSs'intdressesurtout hIl'acccssibilitd des 
denres alimentaires (peuvent-elles dtre achct ?), et non pas 
seulement , leur disponibilitd (quelle quantitd y a-t-il?). Ainsi, 
l'importancedusoldedelaproductioncdr&alibre, pouruneann6e 
donn6ce, tient h son dcart par rapport h la moyenne, ou h l'6cart 
par rapport t ce qui dtait attendu. 

lnddpendammentdelar6colteannuelle,onretient, dans l'6valu-
ation, les diffdrcnces par rapport h la moyenne des trois amnes 
ant6rieures. Bien que la production d'une anndc donndc soil le 
facteur le plus important pour une alerte prfcoce, les disettes sont 
des catastrophes qui commencent lentement et il faut done se faire 
une id6c de la situation sur plusicurs ann6es si I'on veut ddlimiter 
les zones o6i des probl mes pourrient se poser. 

La vulndrabilitd immddiate est 6galement la cons&luence de 
l'diat des pthurages. Pour dvaluer cet 6l6ment, on retient les 
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valcurs moyennes de !'indice NDVI pour les neuf dfades de la 
pfriode juillet-septembre, que l'on additionne, pour chaque 
province, avant de comparer le total avec la moyenne (pour la 
pdriode 1984-92). Le total des valeurs moyennes de l'indice 
NDVI pour la p6riode juillet-septembre donne une indication de 
laproductiondebiomassedel'annde.Lesvalcurssontconverties 
en un indice EQM de la faqon suivante: 

* 	 L'indice NDVI tr s en dessous de lavalcur moycnne: 
-20 EQM 

* 	 L'indice NDVI ldgrement en dessous de la moyenne: 
-10 EQM 

• 	 Valcur moyenne: 0 EQM 
• 	 Supdrieur la moyenne: 0 EQM 

Groupes socio-6onomiques 

Au Burkina, les principaux groupes socio-6conomiques sont 
les salaris et artisans, les pasteurs s6dentaires, les gros culti
vateurs et les petits cultivateurs. Le nombre de personnes dans 
chaque groupe est d6temlin6 de la faqon suivante : 

LLe 	nombre des salarids et artisans dans chaque 
province est d6termind en lbnction du pourcentage de 
la population de la province vivant dans les ag
glomlrations de plus de 10 000 habitants ou au 
voisin.ge, soil 18 % de la population totale du pays. 
iLe nom re des pasteurs sdentaires dans une province 
donn6e est fonction du nombre total de vaches, de 
moutons et de chvres par habitant dans la province. 
Les pasteurs s6dentaires reprdsentent 15 % de la popu
lation totale. 

* Les cultivateurs sont le reste de la population. 
Us ont dt6 divisds en gros et petits cultivateurs en fonction 

delalimitedesixhectares, quidonneleurpourcentagerespec
tif (Ministre de l'agriculture, R6sultats de l'enqudte 
permanente agricole: Campagne 1990-91 1991-92). Les pe
tits cultivateurs reprdsentent 49 % de la population totale du 
Burkina Faso et les gros 18 %. 

Niveau de vuln6rabilit6 des groupes socio-6conomiques 

Les indicateurs font apparaitre que les gros cultivateurs et 
les salarids et artisans ne sont, cette ann6e, que l6gtrement 
vuln6rables. Les petits cultivateurs, fortement d6pendants de 
la rdcolte de crdales, sont tr.s vulndrables ou assez vul
ndrables. Leur niveau de vulndrabilitd est fonction de l'cart 
de la pioduction de c6r6ales par habitant par rapport une 
moyenne des trois anndes prdcdentes et en fonction de la 
valeur des autres ressoures 6conomiques. Si celles-ci sont 
supdrieures ,>1 000 EQM, c'est que les petits cultivateurs, 
dans la province, ne sont que lgi&rement vulndrables. Si ces 
autres ressources sont infdrieures h 1 000 EQM, on a utilis6 
comme indice le nombre d'&arts types par rapport "ila pro
duction c6rdali.re moyenne et on a calculd alors Ic 
pourcuntage de petits cultivateurs tr s vulndrables ou assez 
vulndrables. Faute de do.:ndes " cc niveau, le nombre de 
personnes vuln6rables a 6t6 arbitrairement distribu6 entre les 
deux niveaux de vulndrabilit6 en fonction de la proportion 
suivante : 40 % trbs vulndrablcs et 60 % assez vulndrables. 

21 

http:c6rdali.re
http:voisin.ge


Le niveau de vulndrabilit6 des pasteurs s6dentaires a dt6 
considr6 comme fonction dc l1'cart par rapport h la moycnne 
dc la valeur maximale de l'indice NDVI en 1992. Si cet indice 
dtait meilleur que la moyenne, aors tous ls pasteurs s.,entaires 
6taient lgerncment vuln6rablLs. Si il dtait inf~rieur h la moyenne, 
on a considdrd que 40 % des pasteurs taient tr s vuln~rables ct 
60 % %sez vuIndrables. 

Note : On peut se procurer aupr~s de FEWSlWashington l'analyse 
complete de la m6thodologic ulilis6e pour dvaluer la vuln~rabilitd au 
Burkina cn 1993 (6tude sp~cialc). 
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Tableau A1.2 Burkina Faso: r~sum6 de la vuln~rabilit6 dans les provinces, exprim&e en 6qulvalent millet (EQM) 
(par habitant) 

Ddveloppement 
6conomique gdn ral 

Province (indice EQM) 

Sissili 20 


Gnagna -100 


Oudalan -130 

Tapoa -10 


Nahouri -30 


Boulgou 30 


Gourma -50 


Oubritenga -40 


Smmatenga -75 


Zoundwogo -75 


Soum -120 


Namcntcnga -110 


Yatenga -60 


Sangui6 0 


Sourou 65 


Boulkiemd 65 


S6no -140 

Ganzourgou -90 

B3azga 50 


Mouhoun 115 


Passon 10 


Poni -20 


Bougouriba 80 


Kouritenga 0 


Barn 90 


Kossi 40 


Kdncdougou 100 


Comod 115 


Ilout 130 


Kadiogo 140 


Acc~s 6conomique 

446 


531 


544 


607 


682 


753 


646 


602 


778 


653 


613 


655 


763 


783 


553 


763 


675 


816 


660 


657 


773 


856 


687 


768 


762 


903 


1043 


1337 


1 314 


1 463 


Chocs Total 

-100 366
 

29 461
 

134 549
 

-38 559
 

-56 596
 

-154 630
 

36 632
 

75 637
 

-47 655
 

93 671
 

196 689
 

179 724
 

33 735
 

-42 740
 

127 745
 

-58 769
 

239 774
 

81 807
 

143 853
 

82 854
 

168 951
 

117 953
 

251 1 018
 

254 1 021
 

196 1 048
 

282 1225
 

111 1254
 

-30 1422
 

17 1 461
 

-6 1 597
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Tableau A1.3 Burkina Faso: effectifs et vuln6rabillt des diff6rents groupes soclaux: pasteurs s~dentaires, 
petits cultivateurs, citadins pauvres - 1993 

Pasteurs s~dentaires Pezits cultivateurs Citadins pauvres Total 

Population Assez Assez Asscz 
Province totale Tr~s vulnrables vuln&,mbles Trs vulndmbles vuln~rablcs vuln6mbles Trs vuln~rables 

Boulgou 490858 25285 37927 131441 197162 5530 156726 

Sanmatenga 424392 0 0 94028 141 042 2979 94028 

Boulkiemd6 411 120 0 0 53219 79828 5845 53219 

Gnagna 288384 0 0 32773 49159 378 32773 

Sissili 315880 27476 41214 3432 5148 1414 30908 

Nahouri 127963 5463 8194 22796 34193 1727 28258 

Tapoa 199921 17589 26383 8720 13080 1 981 26309 

Zoundw~ogo 184308 10957 16436 0 0 1212 10957 

Poni 271768 10775 16162 0 0 1230 10775 

Sangui6 244582 0 0 9805 14707 3234 9805 

Oudalar. 130393 0 0 0 0 123 0 

Kadiogo 719309 0 0 0 0 69066 0 

Hlout 768 821 0 0 0 0 39661 0 

Kossi 411361 0 0 0 0 4825 0 

Bougouriba 254936 0 0 0 0 346 0 

Mouhoun 356723 0 0 0 0 2 6%l 0 

Sc~no 281067 0 0 0 0 1301 0 

Nanentenga 223884 0 0 0 0 225 0 

Baziga 370906 0 0 0 0 1830 0 

G.rzourgui 235 826 0 0 0 0 1 280 0 

Soum 229382 0 0 0 0 1975 0 

K6n6dougou 170812 0 0 0 0 1591 0 

Sourou 331238 0 0 0 0 1555 0 

Barn 180730 0 0 0 0 1382 0 

Gourina 370289 0 0 0 0 2625 0 

Pwssor6 242661 0 0 0 0 1530 0 

Oubritenga 342 500 0 0 0 0 1 688 0 

Kouritenga 239 242 0 0 0 0 1,500 0 

Yatenga 581 719 0 0 0 0 5,779 0 

Comod 314579 0 0 0 0 6,009 0 

Total 9715560 97544 146317 356213 534319 172422 453757 
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CN Carte 7. Niger: r6sum6 de l'6valuation de vuln6rabilit6 
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NIGER 

Une forte vulnerabilit6 persiste dans 
quelques regions 

Rapport rendu public par USAID/NIger, le 27 real 1993 

Rsumg 

A ineure qu Ion s'anroche de la saison i.espiiesde 1993, 
lepopula:,,istespilus vulnLrabtes, a:- Vg;,,r,sont lespaLteurs 
sL'lentaires et les pa'teurrs nomades des arronfissementi dc 
Twou tie Tchirozrineet d'Arli4 le" ctdtivateursdvev arrondiv-
semcntse(e Loga et d'Illela et la population urbaine dle la 
comtnune d'Agadez. Aitsi, 601 000 personnes au total sont 
actuellement trds ou etretne.nent vulntcrablew o une grave in-
s curittO alinentaire. 

Lafortevulnerabilit6 t anout, llck/a etLoga, est duesurtoutt 
arxmauvaises rcoltcev de c6r&lev de 1992-1993, tandis"que lev 
arrondissementsde 'hirozerine et dArlit stubisvsent les contre-
coups (1es troubles civilv et dIe l'ins&urit. Unc seconde 
nauvaiser&colte darts lew arrondis'seveentscraliers(e Tanout 
et die Loga aurait pour effet d'augment'r beaucoup la vul

ri&abilit (I- lei population. La poursuite dea troubles 
entrabieraitaussi une phsforte vitncrabilitedes habitanLv dui 
(lepartenzent d'Agatde et pourrait atnener des populations 
stlentairest)migrer en phs grandnombre. 

M thodologie 

La prsente 6valuation de vulnrabilit6 distingut, les diff6rents 
groupes socio-(conomiques vuln6rabls "il'instcurit6 alimentaire 
au d6but de la campagne 1993-1994. Les trois principaux groupes 
socio-6conomiquesdu Nigersont IL.s cultivalcurs-pasteurs, les pas-
teurs nomadcs ct les citadins. Jusqu'gi pr6;cni, seuls les cultivateurs 
et les pasteurs, qui constituent 82 %de la population, 6taient 6tudis 
par l'6valuation de vulnrabilit6 au Niger. On a ajout6 les popula
tions urbaines dns la prscnte vauation. 

RCcemment rdvis6c, la m6thode retenue pour l'6valuation de 
vulndrabil it6 au Niger emploic deux systtnmes de classement des 
populations en fonction de la vuln6rabilitl, au niveau de la plus 
,etite unitd g~ographique o6 il existe des donnes compl.tes. Au 
Niger, il s'agit des arrondissements, unites administratives de 
troisi.me nivcau, et des communes, qui soft les cI-conscriptions 
des principaux centres urbains. 

Le premier classcment employ6 dltermine la vulntrabilit6 
chronique; on compare la valeur relative du revenu moycn ct les 
rCsultats des 6valuations de vulndrabilit6 ant6rieures. lU second 
classement d6termine la vuln6rabilit6 actuellc. On mesure pour 
cela la variation de revenu pendant I'ann& courante, par rapport 
au revenu mo>A'n. Ces deux classcments sont 6tablis au moyen 
des sommes des estimations pond6rdes de lavaleurdes diff6ren-
tes source, de revenu (diff6rcntes cultures, production animale, 
trdnsfert des travaillcurs migrants et salaires). 

Les niveaux relatits de la vulndrabilit6 actuclle sont dtSter
minds au moyen d'une comparaison des classements de revenu 
en fonction de la vuln6rabil itd chroniquc et actuelle, de l'exarnen 
des variationts des taux de malnutrition pendant l'ann&c courante 
par rapport h l'ann6c prdcilnte, ct i partir dc donn6cs qualita
lives; empruntes aux rapports ons&utifs a des visitcs rdccntes 
sur place. Les rdsultats des 6valuations flates pararrondi.sement 
el par commune sont examins ci-apr.s. Lx tableau 4 rsunie les 
effectifs asscz ct trLs vuln6i:tb!es, au Niger, par groupe socio
conomique et par circonscriplion administrative. 

Analyse des grotipes 
socio-6conomiques 

Cultivateurs et pasteurs s.dentaires 

On 6value ici la situation des groupes qui cultivent la terre, 
c'est-A-dire les paysans de subsistancc s6dentaires ct les pasteurs 
plus rdcemmcnt s6dcntaris6s. Cos deux groupes rep."sentent 
environ 80 % de la population totale du Niger ct dans lc sud du 
pays, ils tirent entre 47 et 72-Y,, 'e leur ievenu total de la 
production de crdades. 

Tous les dpartements du Niger, sauf cclui d'Agadez, ont 
obtenu une r6colte piuvade grains en t992-1993 supdricurei 
la moyenne 1985-1991. Cependant, dans tous les d6partements 
saufcclui de Ditfa, la r&oltea 1ten moyennede20 %inftrieure 
a celle de li ca ipagne 1991-1992 et, dans chaque d6partement, 
on trouve des arrondLssements obi la production de cdr6ales a 6t6 
bien inf'rieurc Aleur pioducti',n moyenne. 

Pasteurs s~dentair.s de I'arrondissement de Tanout 

1-a production agropastorale de cet arrondissement n' 6 tait que 
l6g.rement vuln6rible en 1992, mais comme la production de 
cdr6aies a, en 1992-1993,6t6 tr.s mauvaise (69% en dessoo, de 
la moyenne) ct que les termcs de l'Hchange entre animaux ct 
grains sont tr~s d6favorables, lc nivcau de vuln6rabilit6 a forte
ment augment6 et cette population cst classc extr-mement 
vulnerable dans l'valuation de la rtcolte de 1993. Depuis celte 
6valuation, 2 X)0 tonnes d'aide alimentaire d'urgence ont 6t6 
distribu6es dans cet arrondissement. Cependant, du falt que les 
prix alimentaires sont asse./ 6lev s, que les terme's de l'ch., Ye 
restent d6favorables, que le pouvoi rd'achat cst faible et que cette 
population a dO liquider ses avoirs, ctle reste encore, au moins, 
trs vuln6rable. Si la r6coltc 1993-1994 6iait mauvaise, elle 
deviendrait extrOmement vulnrable. 
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Tableau 4. Niger: vulnrabilit6 de la population 	 population et le d6 icit vivrier est bien plus lourd encore dans le 

nord dc ces arrondissements. 
D6partement, ar- I1 subsiste une insdcurit6 considdrable darts le nord du 
rondissement ou Groupe socio- Effectifs 

commune 6conomique Vuln6rabilit6 touchds 	 ddpartement de Tillab6ry, ox circulent des groupes de bandits qui 
ont compl~tement perturbd les activit6s crdatrices de revenus. En 

20000 outre, les termes de l'6change entre le b6tail t les cultures de 
Cor. de Nimey Citadins Mod~t~e 

rente et le millet dtaient de 23 ct dc 26 % infdricurs h la moyenne 
Tillabry h Ouallam. L nombre de cas de malnutrition signalds au qua-

Ouallam Pasteurs 
tri~me trimestre de 1992 dtait de 12 %supdricur 4 celui de 1991.

s&lentaires Forte 101 000 
De cc fait, 74 000 pasteurs s6dentaires environ dans le nord dePasteurs 

nomades Forte 13000 l'arrondissement de Tillabdry sont mod6rdment vulndrables, et 
Tillab&y Pasteurs 101 000, dans le nord de l'arrondissement d'Ouallam, sont tr s 

s6dentaires Mod&rne 74000 vuln6rablcs. 
Filingu6 Pasteurs Dans l'arrondissemcnt de Filingud, on compte environs~dlentires Modtr~e 151 000 

151 000 pasteurs sddentaircs, qui dtaient class6s commePasteurs 
nomades Forte 26000 moddrdment vulndrables en 1992, ct qui restent dans cc 

groupe h l'approche de la saison des pluies 	de 1993. CommeDosso 
B1oboye Pasteurs la rdcolte de cdrdales de 1992-1993 a t6 bien meilleure que 

nomades Modr.e 4000 la moyenne, ces populations sont class6es comme lg6&rement 
Loga Cultivateurs Forte 31 000 vuln6rables dans l'dvaluation de la rdcolte de 1993. 

Tahoua Los prix des cdr6ales sont relativement dlevs et les termes de 
llicla Cultivateurs Forte 78000 l'6change de la production animale et des cultures de rentc-
Tahoua Pasteurs de revcnu de ces populations-ont3 000 principales autre sourcenomades Mod&6ie 

el la vuln6rabilit6 aMadoua Pasteurs 	 baissd, de sorte que ls avoirs ont Wt6 'duits 

nomades Mod6aie 7000 	 augmentd ces demicrs mois. Une r6colte de c6rdales infdrieure ,i 

la moyenne en 1993-1994 placerait ces populations dans le
Zinder 

Taneut Pasteurs Forte 188000 groupe tres vulndrable.
 
s&lentaires
 

Paseurs Pasteurs s&ientaires du d~partement de Diffa
normdes Forte 13 000 

Diffa Dans l'arrondisscment de N'Guigmi, les 4 000 pasteurs 
N'Guigmi Cultivateurs Modndre 4000 s6dentaires 6taicnt class6s comme moddrdment vuln6rables en 

Pasteurs 
Moddrie 10000 19T et l restent ,5l'approche de la saison des pluies de 1993.nomades 

Alors que la production de cdrdales, en 1992-1993, a td in-
Agadez me ann efdrieure de plus de 30 % i la moyenne pour la deuxiCommune 

d'Agadez Citadins Forte 58000 cons6cutivc, un petit nombre de personns dans cet arrondisse-
Arlit Pasteurs ment essentiellement pastoral sont [ortement ddpendantes de la 

s&lentaires Forte 34000 production de crdales pour leur existence. En outre, les prix du
Pasteurs 

norades Forte 23 000 millet ne sont que de 6 % supdriours i leur moyenne, et les 

Tchirozrine Pasteurs 
s6dentaires Forte 46000 Figure 3. Niger: 6volution des prix des c~r~ales dans 

Pasteurs larrondissement de Diffa 
nomades Forte 17000 

160
 

Population fortement ou mcxldrdment vuln6rable 901 000 140 

Population fortement vutndrable 	 628 000 120 

273000 b 100
Population niod~drment vulnmrable 

L. 80 
LL 60 

a 

40,
 

Pasteurs s&entaires du nord du dpartement de Tillab(ry 
20 

La population agropastorale du nord des arrondissements o
 
,Jul. Set Nov. Jenv. 93 Mas
d'OuallametdeTillabdryn'dtaitclass6equecomnimeIdgrement Mai 92 

vulndrable en 1992 du fait que la r6colte de c6rdales de 1991

1992 dtait proche du record atteint. Bien que plus dlev6e qu'en MCs 

moyenne, la r6colte totale de c6r6ales darts ces arrondissements a 0 0 a 1992-93 - Moyenne su clnq ens 

en 1992-1993 n'a assurd que 80 % environ des bsoins de la 
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Figure 4. Niger: les termes de l'change entre le: millet et les chivres 
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revenus des cultures de contre-saison et des migrations saison- de cos convois explique la hausse des prix des c6rdalcs (prs de 
nitres sont relativement 6lcv&. 20 % au-dessus de la moyenne). Les termes de l'dchange des 

Les populations agropastorales de I'arrondisscment de animaux sont dgalement devenus tr.s d6favorabls (39 et 31 % 
Diffa sont class6es comme 16gremcnt vulndrablcs dans la au-dessousdelamoyenne AArlitetTchirozdrinerespcctivement) 
pr6scnte 6valuation dtant donnd que la production de crdalcs (voir figure 4) et la production de culture de contre-saison a 616 
a 6t bien supdrieure hla moyennc en 1992-1993, que les prix de 163 % inf6rieurc h la moyenne de 'an demier, les transferts 
des c6rales sont autourde21% inf6rieurs h lamoyenne (voir de salaires des migrants dtant relativement faibles. 
figure 3) et que les termes de l'6change des animaux sont de 
20 % supdrieurs itla moyenne. Cultivateurs et pasteurs s&Ientaires dans les d~partements 

de Dosso et de Tahoua 
Pasteurs s6dentaires de l'ouest du dtpartement d'Agadez 

Les populations agricoles dans I'arrondissement de Loga 
Dans ce d6partement, les pasteurs qui sont devenus s6den- dtaient (iassdes, en 1992, comme l6grement vulnrables au 

taires tirent leurs moyens d'existence de cultures irrigudes i plus. Cependant, hmesure qu'on s'approche de la saison des 
petite dchelle, d'unc faible production animale et ont d'autres pluies de 1993, 31 000 personnes sont classdes comme tr s 
sources de revenus que la production pluviale cr(alire. En vuln6r-bles ALoga, car la r&ccite de c6r6ales a dtd infirieure de 
effet, celle-ci, darts les arrondissements de Tchirozdrine et d'Ar- 30 % i la mey:,, en 1992-1993, et la production de culture de 
lit, ne d6passe pas en moyenne 14 et 2 kg par habitant, par an rente a diminu6. Une autre mauvaise r6colte de grains dans 
respectivement. IIadonc fallu dans les deux syst.mes de classi- I'arrondissement de Loga mettrai tsa population dans lacatdgorie 
fication ajuster les coefficients de ponddration des diffdrentes extr mement vuln6rable. 
composantes du revenu pour reflter cette composition du re- Les cultivateurs et les pasteurs sddentarisds dans l'arrondis
vcnu. sement d'Ill61a dtaient considdrds comme 16g&rement 

Les populations agropastorales dans les arrondissements vuln6rables dans l'dvauation de 1992. Cependant, unetr s mau
d'Arlit et de Tchiroz6rine sont classdcs comme 16grement vaise rdcolte de c6rdales (66 % de la moyenne) en 1992-1993 et 
vulndrablesauplusen1992enraisondesfaiblesprixdumillel une production de culture de contre-saison inf6rieure la 
et des termes de l'6change entre animaux et millet relative- moyenne expliquent que 78 000 personnes soient devenues tr s 
ment lev6s. Dans les arrondissements de Tchiroz6rine et vuln6rables. Leur vuln6rabilit6 pourrait augmenter encore avec 
d'Arlit, 80 000 pasteurs s6dentaris6s environ sont trbs vul- une autre ann&e de mauvaise r&colte de crdales. 
ndrables ,il'approche de ]a saison des pluies de 1993. 

Depuis 1992, les troubles civils dans cette r6gion se sont Pasteurs nomades 
aggravds, entrainant l'abandon de nombreux projets qui facili
taient la formation de revenu. Comme hTchirozdrine et t Arlit, Les pasteurs nomades reprdsentent environ 2 % de la popu
onneproduitquepeudectrdaiesles stocksalimcntafesdoivent lation du Niger; ils dependent enti rement de la production 
Otre imports des r6gions cr6alibrcs du sud du Niger pour animaic. Leur principale occupation est I'dlevage de leurs trou
satisfaire les besoins de la population. peaux et ils se d6placcnt avec leurs troupeauxjusqu'aux endroits 

Du fait de l'ins6curit6, les denrdes alimentaires doivent sou- oii les pAturages sont en bon ,tat et o6a il y a de I'eau. On trouve 
vent 8tre transport6es par des convois militaires. Le prix 6lev6 
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une population pastorale nomade, actuellement, dans tous les 
arrondissemcnts du Niger. 

En 1992, lespasteurs les plus vulnerablesdtaientceuxdunord 
dud6partementde'lllabdry;l .spasteurs de l'arrondisscmentde 
Tillabdry dtaient tres vuln6i-ables et ceux des arrondissements de 
Tdra, d'Ouallam et de Filingud mod6r6mnt vulndrables. La 
plupart ds pastcurs nomades du d6partement do Talioua (arron-
dissements de Tahoua, Bouza, ll6la, Birni N'Konni et Tchin 
Tabaraden) sont dgalmont classs comme mod6r6ment vul-
ndrables. Ceux des arrondissements du d6partcmcnt du Zinder, 
sauf celui de Matameye (Gour6, Tanout, Magafia ct Mirriah) et 
les arrondissements de Tchirozxrine, Diffa, Dosso, Dogon-
doutchi, Loga, Aguid et Dakoro 6taicnt moddrdncnt vuln6rables. 

En 1991-1992, dans l'enscmble du Niger, los socidtds pas
torals ont 6t6 gravoment alftcttos par liad6gradation des termes 
do l'dchange s le ddbut do la rdcoltc. Los prix du millet 6taient 
considdniblemcnt infdricus ,5la moycnno 1991-1992, mais los 
prix de la production animale dtaient plus faibles encore, rcndant 
difficile la situation dos pastcurs nomades. Los prix du millet ont 
de nouveau 6t6 assez faibles en 1992-1993, reais, de nouveau, 
les prix ds animaux, dans do nombreusos r6gions, 6taient con-
siddrablement inf6rieurs ,Ileur moycnne. 

En 1992-1993, l'dtat des pfiturages, dans de nombreuses 
r6gions, 6tait classd comme g6n6ralement bon ou excellent. Le 
revonu de lia source de revonuproduction animalo, principale 
pour les populations pastoral s, 6tait bien infhricur i la moyenne 
dans neuf arrondissements, ceux do Tchiroz6rine, Arlit, 
N'Guigmi, Boboye, Tahoua, Madaoua, Ouallam, Filingud et 
Tanout. i baisse la plus marqu6c concernc les arrondissements 
do Tchirozdrine, Arlit, Ouallam, Filingud e1 Tanout, ob 93 0(X) 
pasteurs nonades soront tr s vulndrables pendant Ia p6riode de 
la soudure. 

La baisse du revenu de laproduction animale est moins grave, 
et I'6tat des pilturages serait mcillcur dans lIs arrondissements 
de N'Guigmi, Boboyc, Tahoua et Madaoua, oci 37 (X) pasteurs 
nomades environ sont modr6ment vulndrables. 

Population urbaine 

Aux fins de la pr(Sente 6valuation, ILs citadins sont ls 
habitants des trois communes de Niamey et ceux des communes 
des sept chcfs-lieux d'Agade'z, Diffa, Dosso, Maradi, .ahoua, 
Tillabdiy et Zindcr. Los citadins reprdsentent environ 18 %de la 
population du Niger. Leurvuln6rabilitda W16 l'id6valude des 
deux indices ddjA utilis&s pour la population rurale, auf que 
t'6ldment revcnu des transforts ds travailleurs migrants est 
remplac6 par l'dldment salaires urbains; son coefficient do 
pond6ration est le plus fort dans le revenu total, 

Los poalations urbaines, au Niger, ont g6n6ralement 6td plus 
affet6cs par la d6gradation de 1'6conomio que lcurs homologues 
ruraux, car leur revenu d6pend fortement de l'activitd commer-
ciale 0t des salaires verss par l'Etat. Agadez a 616 affoct6 par 
l'absence d'activitds touristiqus et autres activit6s comnier
ciales du fait de l'insdcuritd. Niamey, en particulier, est touchde 
par le retard mis Aiverser les traitements des fonctionnaires, 

puisque20 000fonctionnaires environn'ontpas t6paydsdepuis 
six mois. I1y a certainement au Niger des populations plus 
vulndrablcs, mais ls fonctionnairs se ddnombrcnt facilement. 
De ce fail, au moins 20000 habitants de Niamey, avoc leur 
famille, sont class s comme moddrdment vuln6rablcs. 

Du fait de I'abscnce d'activit6s commerciales; hAgadez, le 
pouvoir d'achat est extremcment faible. Ls prix ds denrdes 
alimcntaires ddpassent de 18 % leur niveau normal, les termes 
de t'dchange des animaux ont diminu6 de 31 % et la production 
de culture de contre-saison de l'an dernier est bien infdricure h 
la moycnne. Cette conjugaison de diflicultds dconomiqus ex
plique quo 58 000 personnes de lacommune d'Agadez soient 
trs vulndrables. 

Conclusions 

A mesure qu'on s'approche de lIasaison ds pluis de 1993, 
los populations los plus vuln6rablcs au Niger sont les pasteurs 
s6dentaires et les pasteurs nomades dans les arrondissements de 
Tanout, Tchiroz6rine, Arlit et Ouallam; los cultivateurs ds ar
rondissemonts de Loga et d'11161a, et lIapopulation urbaine 
d'Agadz. Cc sont done environ 628 000 personnes qui sont tr s 
vulndrables ou memo plus. 

La fbrte vulndrabilit6, i Tanout, 11161a, Ouallarn et Loga, 
s'explique avant tout par la mauvaise r&colte de 1992-1993. Les 
effets des troubles civils et de l'insdcurit6 ont aggravd la vul
ndrabilit6 tlTchirozxrine et hArlit. 

Une deuxi.meannc de mauvaise r6coltc en 1993-1994 dans 
les arrondissements cr6aliers tres vulndrables augmenterait en
corelavuln6rabilit6delcurpopulation. Lapoursuitedes troubles 
civils accentuorait la vulndrabilid des habitants du d6partement 
d'Agadez ct pourrait ddclencher une migration de populations 
s6dentairos. 
Ixservice FEWS/Niger surveil ler les informations relatives 

aux pr6cipitations, hla date des semailles, ,hl'imageric satellite 
et toutes los autrs informations li~es aux rdcoltes, afin de sig
naler en temps utile toute probabilitd de mauvaise r6colte dans 
los r6gions do Tanout, Loga, 11161a, Ouallan et plusieurs autres 
qui ddpendent fortemont de la production pluviale de c6rdales. 
Pourlos habitanLs duddpartementd'Agadez, o6 laproductionde 
I'agriculture pluviale cst d'uno importance limit&, FEWS/Niger 
se concentrcra sur l'activitd 6conomique, l'imagerie satellite et 
ls visites sur place pour recueillir des informations surl'dtat des 
pAturagos et des troupeaux et sur les migrations. 

D'autres populations auront besoin d'8tre suivies de pr : la 
population urbaine de Niamey, ls pasteurs s6dentpirs du nord 
du d6partement de Tillabdry et lcs pasteurs nomades des zones 
de paturages marginales. Si ls troubles civils au nord se pour
suivent, ls populations pastorales pourraient 8tre contraintes h 
migrer vers les zones agricoles. Or, il y a eu plusieurs affronte
ments entre pasteurs et cultivatours au sujet de terres marginalcs 
pendant la dernire campagne agricole. 
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Appendice 2. Niger: m6thode d'valuation de la vulndrabilitO 

Deux systmes de classement ont dtd utilis6s pour mesurer la 
vulndrabilit6 : 1) un indice dc vulndrabilitd chronique-les 
valcurs moycnnes des indicateurs pond6r6s sont additionn6es en 
une note. La notation ainsi obtenue est dtalonn6e sur le classe-
ment de vulndrabilit6 des populations dans les 6valuations de 
vuln6rabilitd antdrieurcs; et 2) un indice de vulndrabilitd 
actuelle- la variation en pourcentagc des valcurs moyennes des 
valeurs pour l'ann6e en cours a t6 ponddr6c et additionn6e, pour 
d6terminer une note. Les cardctdristiques de cette notation (qui 
expriment une augmentation ou une baisse du revenu) ont alors 
dtd compar6es i la notation de vulndrabilitd chronique de la 
populationet h l'dvolutionde la malnutrition signal6c,entre 1991 
et 1992, ce qui permet de d6terminer la vuln6rabilitd actuelle. 

Dans chaque systbme de classoment, on a calculd les valeurs 
des composantes s6par6es du revcnu de la population et on l'a 
pond6r6 en fonction de leur importance dans le revcnu total. Dans 
I'dvaluation de la vuln6rabilit6 au Niger, ces composantes du 
revenu sont les suivantes : revenu de la culture des cdreales. I1 
est calcul6 en multipliant le prix unitaire par la production de 
c6rdales par habitant dans la r6gion; le revenu (ke la production 
animnale : il est calculd au moyen des termes de l'6change entre 
les c6r6ales et une unitd de b6tail tropical (une UBT 6ga!e un 
taureau ou encore 10 chbvres); le revenu de cultures de rente : 
cette composante est calcul6e en multipliant la production de 
ni4bd par les termes de l'6change entre ni~d6 et c6r&Mles; le 
revenu des culturesdecontre-saison: cctte composante cst dgale 
Alaproduction totale de cultures de contre-saison dans la r6gion; 
le revenu de- migrationssalsonnires: il n'est utilisd que pour 
les populations de cultivateurs et de pasteurs. Pour le calculer, 
on ddtermine la population masculine adulte (de 15 h 44 ans) et 
on multiplie cc chiffre par les estimations fournies par la FAO, 
pour 1990, du pourcentagede migrants saisonniers, et en multi-
pliant le rdsultat obtenu par le taux de salaire moycn des 
travailleurs manuels, cc qui donne Ic rcvcnu total de migration. 
Celui-ciestalors divis6parl'effcctifdcla populationdugroupe, 
cc qui donne un revenu moyen par habitant; le revenu de la 
main-d'oeuvre salarieurbaine:cet 6l6ment n'est calcul que 
pour les populations urbaines et est obtcnu en multipliant le taux 
de salaire moyen du travail manucl par la part de cel 6l6ment, en 
pourcentage, dans le revenu total d'une commune donn6e. 

Pour cc qui est de l'indicc de vulndrabilitd actuel, les carac-
t6ristiques du revenu final, exprim6 par une note qui traduit une 
augmentation ou une baisse du revenu, sont 6quilibrdes par la 
notation de la vulndmbilitd chronique de la population et par 
l'dvolution de la malnutrition pendant les annes pr6c~dents, la 
r6sultante dtant la notation de vulndrabilit6 actuelle. 

Les variations en pourcentage de la malnutrition signaldesont 
calcul6es par comparaison du nombre de cas do malnutrition 
chez les enfants (poids rapport6 l'Age-plus de deux 6carts type 
en dessous de la moyenne) dans les centres de soins au cours du 
quatribmc trimestre (octobre-d6cembre) en 1991 et 1992. 

Notes, prautions Aprendre et sources 

Les estimations de la production par habitant sont calcul6es 
partir de la population totale de l'arrondissemcnt. On ne tient 

done pas comptede la baisse saisonnire, pendant trois hsix mois 
de l'ann6c, de la population du fait des migrations. 

Note sur la vulndrabilitd en milieu urbain: 
bien que dans la mdthodologie que nousappliquonsactucllc
ment, on tienne compte de la vuln6rabilit6 relative des popula
tions urbaincs, l'valuwtion de cette ann6e ne comporte pas de 
ventilation ddtaill&e de ]a principale composante du revenu ur
bain, savoir les salaires. Le 1I4WS/N iger analyse actuellement 
de faqon d6taill6c le recensernent de 1988 qui apporte des infor
mations sur los professions, afin de proc&ler a une analyse com
plate des diff6rentes sources de revenu salarial. 

Los termes dc 1'6change du b6tail ont dt6 dvalu6s en fonction 
de l'unit6 de bMtail tropical (UBT) rapport&-au prix du millet. 
Une UBT est 6galc h 1,2 chameau, une vache ou taurau, un 
cheva, deux ftnes, 6,7 moutons ou 10 chvrs. Ls animaux les 
plus repr6sentatifs, au Niger, sont le bouc el !e taurcau et cc sont 
les prix deces animaux qui ont &tutilis6s pourcalculer lc rapport 
aux termes de l'dchange entre UBT et c6r6aies. 

Ls pourcentages de la population odulte en ge de travailler, 
de sexe masculin, dans chaque arrondissement, qui, chaque 
ann&, migre h la recherche d'un suppldment de revenu ont t6 
obtenus dans un rapport d6taill6 de la FAO, pour 1990, qui avait 
t6 dabli aprs un travail considdrable sur le terrain dans tous les 

arrondissements du Niger. Les coefficients de pond6ration des 
diff6rents 6l6ments du revenu correspondant aux diff6rents types 
de culture ont Wt6calculs ,i partir des valeurs indiqu6s dans le 
meme rapport. D'autres coefficients de ponddration des 
6l6ments du revenu ont 616 dtablis apr~s des entretiens avec 
des fonctionnaires du Gouvernement du Niger ou au moyen 
de connaissances bien pr6cises relatives aux syst.mes de 
production des r6gions considdr6cs. Le taux de salaire ac
tuellement vcrs6 pour le travail manuel, tel qu'il est 
communiqu6 par le Minist re de la promotion 6conomique, 
est l6grement inf6ricur ,i 25 000 FCFA par mois. 

Lcs projections depopulation pour 1993 effectudes par Ic 
FEWS/Niger d6coulent du recensement g6ndral de 1988 et des 
taux d'accroissement de la population par arrondissement pub
lis en 1992 par le Bureau du recensement du Niger. Les chiffres 
relatifs au nombre de fonctionnairs ont 6td obtenus auprs du 
Minist re des services publics. 

Tous les chiffres relatifs aux r6coltes proviennent du Service 
de statistiques agricols. Cependant, ls chiffrcs relatifs la 
production des arrondissements ct des communes pour les cul
lures de contre-saison d'ann6s antdrieures ont 66 extrapol6s, h 
partir des chiffres dtablis au niveau des d6partements ct des 
nivcaux de production des arrondissements et des communes en 
1992. 

Note:Auxfinsdelaprsente6valuation,lescoefficientsdepond6ra
tion des6l6ments du revenu, pourlesquels des donn6essontdisponibles, 
ont 6t additionn6s de faqon que le total fasse 100 %,alors meme qu'on 
manquait de donn6cs sur certains 6l6ments possibles de rovenu ne 
pouvant tre quantifi6s. De cc fait, l'analyse quantitative de cette 
dvaluation ne tient pas compte de ces autres revenus possibles. Les 
donnes disponibles ?Acet 6gard ont t- exprim6cs de faqon qualitative 
dans l'6valuation. 
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Les donn(es relatives aux niveaux de malnutrition provien- Le manque de donn6es a emp&h6 de procterAune dvaluation 

nent du Syst me national d'information sanitaire, qui recucille complete de ia vulnrabilit6 des habitants de l'arrondissement de 
des donndes provenant des rdunions sur le bien-dtre des nourris- Bilma dans le d6partement d'Agadez. 
sons organis(es dans les centres de soins dans 1'ensemble du 
pays. 
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TCHAD 
Dans le sud, l'insecurite accroit la 

vuln rabilit6 'a la famine 
Rapport rendu public par USAID/Tchad, le 22 mal 1993 

Resume 

En 1992, une ricolteexceptionnelle a r6luit la twlnerabiltd 
dlafaminedetouteslespotlations htiordeidel'etdiiTchadL 
L' 'rc&ctntde la productioncerealieredans Ia zone sahdlienne 
aentrain une bai se importantedies coursdes cdrdales,qui sont 
restds bas jusqu'en avril1 )3. Dans cette rgion, les niveavx de 
vulndrabilitun'ontjamais'tatissibasdepuis1987. Cependant, 
dans le norddu Kanem, l'est du Batha, le nord de l'Ouaddaiet 
l'est chi Biltine, il demcure certaineszones, localisces, oii' cer-
tainsgroupes on: du mal d seprocurerdes cireales(voir carte 
8). 

Danslazone soudanienne,la bonner&olte de 1992 apermis 
aux pr~fectures diu sud-ouest du pays d'effacer ley effets tie la 
mauvaisercoltede 1991. Ccpendan4 lesprix des cdreales (kns 
cette region restentplus ces que dans le restedu Tchad,car 
lay stockvrde I'ann'eprtccdetzesontpea abondant ei les grains 
de la r6colte(k,ceue annce sont trex demnandes. 

Dans la prefecture du Logone orita4 l'insclcurit6 et les 
represailles militaires caercces contre les populations civiles 
dans las soius-pr(fectures rurales de Doba et de Gor6 depuis 
janvier1993se sont traduitespardes villagespillcset incendis. 
Une pari (le la population e eceite zone a fid vers les regioav 
voisines, notanitnentvers le nord de la Rctpubliquecentrafricaine. 
Les 54 000personnesenvironquirestent&kViscette zone ont besoin 
d'uneassistance.La detructionel lepillagedes r6series('k grains 
par dos militairesfont que la population esi trs vundtrable o la 
famine, en particulierpendant lap6riod de souwhrejuillet-aolt. 

Mthodologie 

La vulnfrabilit6 b la famine comprcnd un 616ment chronique 
et un 616ment actuel. Le service du FEWS au Tchad suit un 
ensemble d'indicateurs groupds en trois cat6goris :offre, acc s 
et bien-C re. La vuln6rabilit6 chronique ou de longue dur6e est 
6valu& au moyen de moycnnes historiqucs et de la variance des 
indicateurs. On applique une d6marche gdographique, chaque 
indicateur 6tant converti en points repr6sentatifs des donn6es sur 
une carte. Chaque point de Iacarte est compar6 aux autres points, 
ce qui permet de ddgagcr un classement g6ographique des indi-
cateurs. La variance est utilisde pour examiner la variabilit6 d'un 
indicateur donn6. Une forte variabilitd va de pair avec un risque 
61ev6. La vuln6rabilit6 actuelle ou t court terme est 6va]u6e i 
l'aide des valeurs actuelles ds indicateurs, qui sont compardes 
aux moyennos sur le long torme. 

L'6tude de vulndrabilit6 effectu6c par le FEWSrchad classe 
la population en trois grands groupes : les cultivateurs, les 
pasteurset les citadins. A chacun de ces groupes est assignde une 
importance relative de chaque indicateur. L'analyse de vul
ndrabilitd a 6t6 interpr6tde au moyen de l'information obtenue 
la favcur de visites sur place, de rapports 6tablis par les ONG ou 
par la Communaut6 europ6enae qui finance le Syst~me d'alerte 
pr6coce (SAP) dans lc but de d6termincr les populations qui 
souffrent actuellement ou ont souffcrt dans lc passd de l'ins6cu
rit6 alimntaire. 

Vuln rabilitddes groupes 
socio-6conomiques 

Les trois principaux groupes socio-dconomiques, au Tchad, 
sont los cultivatcurs, los pasteurs et los citadins. Le FEWSf'chad 
reconnat que les syst mes d'activitds 6conomiques oxistant au 
Tchad sont beaucoup plus complexes en fait que cette classifica
tion. Ccpendant, faute d'analyse plus pouss6e, il n'est pas 
possible de faire un classoment plus fin des groupes socio
6conomiques. Do ce fait, c'est sur eux que porte l'analyse 
effectu6e. 

Cultivateurs 

La campagne 1992-1993 a did bonne. Dans presque toutes les 
r6gions, los pr6cipitations ont 6t ad6quates et sont arriv6es au 
bon moment. La zone sah6lienne a fortement augment6 sa pro
duction de cr6ales cette ann&e grkte h des pluies substantielles 
ot tongues et en l'absence d'attaques de ravageurs des rfcoltes. 
Cette augmentation de la production, qui a amfliord l'offre de 
crdales, a r6duit la vuln6drbilit6 que l'on avait observde dans 
l'6tudedc1992.Ildcmcurecependantdeszoneslocalisdes,dans 
le nord du Kanem, l'est du Batha, le nord de l'Ouadda' et l'est 
du Biltinc, obi cortains cultivateurs ont du mal se procurer des 
cdr6ales (voir carte 8) en raison de l'absence d'autres sources de 
revenus qui leur pcrmettraient de compl6ter la production agri
cole locale. 

Dans la zone soudanienne, la bonne r6colte a dissip6 les derniers 
effets de la mauvaise campagne 1991-1992 dans les pr6ffctures du 
T'ndjil6 et du Logone occidental. Cependant, dans celle du Logone 
oriental, l'effet b6n6fiquc, sur la s6curit6 alimentaire, de la bonne 
r colte de cctte ann6e s'est trouv6 r6duit par l'insdcurit6 qui a 
entrain6 des d6placements de populations, r~duit les r&serves des 
paysans et fortement accru la v'ulndrabilit6 Ala famine. 
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Figure 5.Tchad: prix du millet dans les prefectures de Kanem et du Lac 
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chronique dans la pr6fecture de Kanem. L'agriculture n'est pos- Moussoro (voircarte9). 
sible que dans la moiti6 sud, dont le rendcment des cdrdales est 
faible et la production tr's variable d'une ann6e sur l'autre en 
raison de l'incertitude des pr~cipitations ct du caractre marginal Carte 9. Tchad: l'inskcurit6 dejanvier-A mai 1993 
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sionnement addquat. Cependant, le SAP constate l'existcnce 

de poches localis6es o6i la population n'a pas de pouvoir 
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Les cultivateurs de la prefecture du Lac 

Vuln~rabllt chronique : Les cultivateurs de la pr6fecture 
du Lac n'ont qu'une faible vuln6rabilit6 chronique hla famine. 
L'agricultureest possible dans les nombreux wadis et polders qui 
bordent le lacTchad. La nappe phr6atique est tr~s proche du sol, 
cc qui permet de se procurer facilement de l'cau pour la culture 
irrigu6e. I1est possible de mettre en culture les zones de ddcrue 
du lac 'bhad au voisinage de sos rives, tandis que la production 
agricole est compl6t6e par le produit de la p~che. Les habitants 
de cette zone trouvent d'ailleurs dans le poisson une forte pro-
portion des prot6ints qu'ils consomment. 

Vuln6rabilit6actuelle: L'valuationdevuln6rabilit6de1992 
classait ls cultivateurs de la prdfecture du Lac comme assez 
vuln6rablesAla famineenraisondesinfostationsacridiennesqui 
avaient entrain6 de fortes pertes. Pendant la campagne do 1992, 
ILs pluiLs ont t6 bonns et t'absence d'infestation acridicnne a 
pormis aux cultivateurs de la pr6fecture du Lac de dissiper los 
offcts de la mauvaise r6colte de l'ann6e pr6c6dcnte. La r6colte 
de mais de polder en 1992 a 6t6 bonne. L'offre de cdr6alos est 
ad6quatedanslapr6fecturoctlspnixsontfaibles.USAIDlchad 
a achet6 du mai's en cxc6dent, dans ccle zone, pour aider A 
rcconstituerlestock national des6curit6alimentaire. Lapopula-
tion de la pr6fccture du Lac a ainsi retrouvd Ic faiblo niveau 
normal de vuln6rabilitd Ala famine. 

Les cultivateurs des sous-pr6fectures rurales de Doba 
et de Gor6, dans la pr6fecture du Logone oriental 

Vuln6rabilit6 chronique: La pr6fecture du Logone oriental, 
qui jouxte la R6publique centrafricaine, est l'une des zones los 
plus productives du Tchad. Les cultures y sont intensives. La 
production y est 6lev&, et les rendements varient tres peu d'- .o 
ann6c sur !'autre. La r6gion produit toujours un exc6deit de 
c6rdales. En 1992-1993, la production nette de cdr6alos a 
repr&sont6 156 % des besoins locaux. 

Vuln~rabilitI actuelle : Depuis le d tout de 1993, de nom
breux villages des 10 cantons des sous-prdfecturs rurales de 
Doba et de Gor6 ont 6t6 victimes d'exactions perp6tr6es par des 
militaires :les stocks de c6r6ales, ls instruments agricoles, les 
animaux de ferme et les semences ont (;t6 pill6s ou d6 ruils. Des 
villages ont 6t brfll6s et un grand nombre de personnes ont 
trouv- !mort. En outre, les conflits eatre paysans et bergers se 
sont exacerb6s et dans certains cas, lcS paysans ont dt6 empdch&s 
de travailleur dans leurs champs. En raison de cette ins6curit6 
accrue, un grand nombre de cultivateurs ont quitt6 la r6gion. 
Plusieurs villages au sud de Gord rstent compl~tcment d6sert6s 
(voir carte 9). Les personnes ddplacdes ont pour la plupart fui 
vers la R6publique centrafricaine ou vers d'autrs r6gions plus 
sOres du Tchad. 11 n'y a pas de concentration de porsonnes 
d6placdes, car los fugitifs sesont dispers6s entre de nombreux 
villages. 

Du fait de cette insdcurit6, dans la sous-pr6fecture de Gor6, 
los travaux ds champs n'ont commencd que lentement ou pas 
du tout. La population h6site Arcwenir dans ss foyers. 

Dans la sous-pr6focture ruralo de Doba, les villages sont 
partiellement occup&- et les scmailles ont commenc6. Mais le 
manque de fournitures agricoles et notammont de semences 
compromettront sans doute la r6colte de 1993. L'analyse au 
moyen de l'indice NDVI montre que le cycle vdg6atif corn
mence dans cette r6gion la fin d'avril jusqu'A la mi-mai. Si les 
cultures ne sont pas plant6cs avant la fin de mai, ildovient de 
plus en plus difficile d'achever lacampagne agricole, meme avec 
des semailles tardives. 

las populations dans ls sous-pr6focturos rurales de Doba ot 
deGor6 sont actuellement trLs vuln6rables h la famine du fait de 
l'ins6curit6 g6ndrale, de la r6duction des capacit6s agricoles et 
de la perte des ressourcs ds m6nages. Tout progranme de 
secours d6pendra du retourdo la paix et de la sdcuritd. Les efforts 
que font les donateurs pour distribuer l'aide alimentaire et les 
semences ont d6 intcrrompus par la lenteur du retour h la 
normale. Si cette situation ne s'amdliore pas h temps pour per-

Figure 6. Tchad : les termes de l'&hange entre le millet et les moutons 
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Figure 7. lchad :prix du lillet dans lesaggloitirations, 1990-1993 
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soudure (juillet-ao~t). Cette aide alimentaire proviendra des 
stocks de s6curit6 existants ou sera achetde dans le pays. Si la 
campagne de 1993 dtait compromise, alors la population aurait 
besoin d'une assistance pendant presque toute I'ann6e 1994. 

Dans les autres r6gions duTchad, las6curit6 alimentairedans 
la zone sahi1ienne s'est r6gulitrement amd1ior6e au cours des 
deux dernires anndes. Le FEWS/Tchad continuera ,isuivre Ic 
ddroulement de la campagne et ,surveiller l'acc s aux denr6es 
alimentaires, en coopration avec le projet SAP. Les donn6es de 
tdld6tection ainsi que l'information sur les prix relev6s sur les 
marchds seront suivies de pres et signal6es dans le FSOC men
suel. Le FEWS/Fchad continuera mettre au point un systme 
d'infornation gdogmphique afin d'int6grer tous les indicateurs 
dans un schdma d'analyse gdographique. Cette analyse repose 
sur la m6thodologie de convergence des indicateurs mise au 
point par FEWSf~ciad, de faqon qu'au moment de I'6tablisse
ment du rapport d'6valuation pr6-rdcolte publid en octobre 1993, 
on puisse mettre jour les prdvisions sur l'6tat de la campagne 
agricole et pastorale 1993-1994. 
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Appendice 3. Tchad : m~thode d'valuation de la vulndrabilit 

La raret6 des donndes fiables sur le Tchad rend difficile 
l'6valuation de la vulndrabilitd. Ndanmoins, trois catdgories de 
donndes quantitatives sont utilisdes 

" Les donn6es de production 
" Les prix relev&s sur les marchds, et 
" Les donn6cs sur la population et son dtat de santd. 

Les donn&es relatives i la production permcttent de se faire 
une idde ds quantitds d'aliments disponibles. Les donndes sur 
les prixsuiventI'dvolutiondes marchds, del'offre (disponibilitd) 
et de la demande (accessibilitd). Les dunn&es relatives h la 
population et h la santd sont utilisdes comme dOnominateurs, 
pour l'interprdtation des donndes relatives h la production et 
conne indication du bien-dtrc gdndral de la population. 

Los indicateurs h long trme pour chacune de ces classes de 
donn6es ont dtd convertis pour corrspondre au format IDRISI 
retenu. Los moyenns et les variances h long terme ont 6t6 
calculdes pour chaque indicateur. Une valeur moyenne donne 
une id&o de la r6partition g6ndrale de ia variable mesur6e dans 
I'ensemble du pays. Lavariance perme: de montrer le ristue. Cs 
deux types d'analyse ont 6t6 conjuguds pour 6valuer la vul-
ndrabilitd chronique. Los nivoaux actuels des indicateurs ont dtd 
compards h leur moyenne h long terme pour dvaluer la vul- 
n6rabilit6 actuelle. 

Pour les donndes relatives h la production, on a distribu6 
gdographiquement la production de cdrdales en utilsant quatre 
indicateurs produits par la sdrie chronologique de l'indice 
NDVI : la longueur de la saison, I'accumulation d" biomasse, 
lavalour maximale du NDVI atteint et la rapiditd de la contrac
tion apr s cette valeur maximale. Cs indicatcurs ont dtd 
normalisds, afin de ddgager les variations intrardgionales. Les 
indices rdsultant ont dt multipli6s par les niveaux effectifs de 
production de facon Adonner une carte de la production par 
zone. Des cartes montrant les moyennes et les variances hlong 
terme ont alors d6 produites, h l'aide de ces caries de la valeur 
ajust6e de la production. 

S'agissant des donndes sur ls prix, on a utilis6 les prix des 
crdales ,Along terme pour cr&or les polygones de Thiessen, qui 
ddlimitent les zones gdographiques des marchds pr6sentant des 
tendances similairs. On a produit un carte par mois. L'analyse 
a did effectu&e sur les prix du millet, du sorgho, des moutons et 
des booufs, et on a calculd les termes de l'6change au moyen des 
rapports de prix des animaux et des cdr6ales. Les polygones de 
Thiessen ont alors t6 superpos6s afin de calculer les niveaux 
moyens ds prix i long terme et leur variance, qui refittent les 
variations des prix. 

40 FEW Evaluation de Vulndrabiit 



Carte 10. Ethiopie: risum6 de l'gvaluation de vulnirabilit 
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ETHIOPIE 

Pas de risque imminent de famine, mais des millions 
d'Ethiopiens sont chroniquement vuln rables 

Rapport rendu public par USAID/Ethlople, le21 real 1993 

Resume 

L 'insecuritdalimentaireest chroniqueen Ethiopie.Bien que 
les rdcoltes aient t6 assez bonnes au cours des trois dernires 
annees, la production vivriere n 'apas suivi1'accroissementde 
la population.A I'chelon r~giona4 ces problknew sont ampli-
fi&.La vulndrabilitechronique4 las cheresseetd lafaminee.: 
surtoutmarque dans deuxgrandesregions : 

" 	 Les regionsagricolesrhd nordetdu centredupays,oeit 
la densite dmographiqueest 6Lev&, o laproduiction 
ne couvre pas les besoins mlne dans les bonnes 
annds,etoi' lepouvoird'achatestfaible;et 

* 	 Les regionspastoralesdu sudet du sud-es4 qui souf-
frent d'un appauvrissement des troupeaux, de 
sdcheresseprolong&eet de confli, :civils. 

Lerisquedes&heresseestgranddans ces deuxregions.Cette 
annee lespliessontprometteuses ( l'exception d'unepdriode 
seche entrela campagnebeig (secondaire)en mars dans le nord 
du Shewa et le sudtu Wello. L '6tatdes terrainsdeparcoursn 'a 
jamais6etaussibon depuisplusieursannPs. 

Les conditions de la production agricole et pastoralesont 
maintenantg~nralementbonnes et iln'y a pas de crise immi-
nente, mais la wilnfrabilite chronique est trs marquee. II 
faudra, pendant la prochaine campagne, suivre de pros les 
conditionsclimatiques et leaautresrisquesnaturels(en particu-
lier le recrudescences d'infestations et tie migrations 
acridiennes)et r6installerles populations dcplac~es.La carte 
10 donnel'actuelle evaluationde la vuln6rabiit. 

M~thodologie 

La pr~sente 6valuation est une synth~se de travaux ct de 
rapports divers, Ala fois statistiques ct qualitatifs, et d'informa-
tions in6dites recucillics aupr s de personnw, intcrrogdes poursa 
pr6paration. Elle porte surtout sur la situaion actuelle, mais 
comprend une vue d'ensemble sur l'histoire r6ente des dif-
ficultds analys6cs. Plusicurs projets imporants de cartographic 
de la vulndrabilit6 et des risques sont en cour.; ils dcvraient aider 
hpr6ciser encore les 6valuations futures. Malheureusement, leurs 
rdsultats ne sont pas encore disponibles. 

Vuln~rabilit des groupes 
socio-6conomiques 

Aper.u sur I'Ethiopie 

L'Ethiopie est un payr fortement sujet hla s6cheresse et qui 
pourtant d6pend presque enti'rement de l'agriculture pluviale; 
la grande pauvret6 y est tr s r6pandue; l'infrastructure 
6conomique est m6diocre et I'accroissement de la population 
d6passe celui de la production, mettant a mal la base de ressour
cesnaturelles.Lsestimationsdelaproductionvivriremontrent 
que les trois dernires campagnes (1990-1991, 1991-1992 et 
1992-1993) ont doni6 d'assez bonnes r6coltes, globalement. La 
r6colle principale (meter) dc 1992 a d6pass6 de 8,5 % celic de 
I'annde pr6c6dente, ct de 11,6 % la moyenne des cinq ann6-s 
pr6c6dents. Cependant, ces 6sultats d'ensemble cachent trois 
aspects cssentiels : 

Les tros fortes disparit6s r6gionals de la capacit6 
pr'oductive, de la pauvret6 et de la vuln6rabili16, que 
montre la carte de r6f6rence qui donne 1cs zones 
"chroniquement vuln6rables" (voir carte 11). M~me 
dans ls bonnes ann6es, certa.nes r6gions connaissent 
un d6ficit vivrier et entre 1es bonnes et les mauvaises 
ann6cs, la diffdrence est tr~s grande entre r6gions, et 
meme entre villages. L'extrdme fragilit6 du systrne 
de vente et de distribution entre les zones . exc6dent 
et t d6ficit accentue la concentration g6ographique de 
l'ins6curit6 alimentaire. 

0 Le fait que la production vivri re int6ricure n'arrive 
pas h suivre ]'accroissement de la population (voir 
figure 8). Cette difficult6 est encore acccntu6e h 
I'6chclon r6gional ct sous-r6gional. 

0 	 La rdpartition socio-6conomique du contrOle de la 
production vivribre et de l'acc s h celle-ci. A tous les 
niveaux, cc sont los plus pauvres qui produisent le 
moins, qui ont les possibilitls ILs plus r6duites et les 
plus incertaines d'achetcr les aliments, et qui n'ont 
aucun filet de sdcuritd dans I'6ventuali t6d'unc crise. 
C'est lapauvretC qi est leprincipal facteur expliquant 
l'inscurit6 alimentaire ct I'Ethiopie est l'un des pays 
los plus pauvres du monde. 
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Carte 11. Ethiopie: carte de reference 
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A i'approche du deuxi me anniversaire du renversement de 
Mengistu, la paix et les rdformes commencent Aavoir certaines 
consqucnces positives sur la scuritd alimentaire : l'am6liora
tion de l'ordre public a permis d'dtendre les surfaces cultivdes 
en 1992, l'offre de main-d'oeuvre a augmentd avec le retour de 
soldats et d'autres travailleurs dans leur foyer et la lib~miisation des 
prix sur les marchds des grains a encoumgd la production. En m~me 
temps, les consquences des bouleversements qui font suite Ala fin 
de la guerre se font toujours sentir, un grand nombre de personnes 
ddplac6cs ou nouvellemcnt r6install6es restant tr s vulndrable aux 
crises vivribres. On rctrouvera tous ces factcurs dans l'analysc des 
groupes vulnnables. 

Les diverses classifications des groupes du point de vue de 
l'ins6 curitda]imentaire se rcoupentplus ou moins. La Commis-
sion des secours et du rcl vement (CSR) du Gouvemement 
dthiopien distingue deux cat6gories de population ayant besoin 
de secours alimentaires : 

• 	Les populations qui souffrent des caamitds naturelles 
(sdcheresse, dommage aux cultures, perte de bdtail), et 

* 	 Celles qui souffrent de problbmes causs par l'homme 
(conflits, d6mobilisation, retour d'exil ou de transfert 
forc, etc.). 

La rdpartition g6ographique de ccs cat6gories est donndc aux 
caries12el13.Ondistingueaussig6ndalemententrelesinsdcu-
rit&.alimentaires chronique et transitoire (ou aigud). 

Ces grandes distinctions sont utiles, mais leurs limites sont 
souvent floues. Par exemple, les causes d'insdcurit6 alimentaire 
dues Al'homme qui viennent d'tre dvoqu&cs sont essentielle-
ment transitoires, mais leurs victimes retombent souvent dans 
unevulndrabilit6 chronique faute d'actifs productifs, qu'elles ont 
perdus ou n'ont jamais eus (comme le bdtail ou la terre). Les 
mdmes problbmcs se posent aux groupes qui souffrent de dif-
ficulids "transitoires" du fait de calamit&s naturelles; et les 
populations vulndrables Ades causes dues AtI'homme sont ddsor-
mais aussi sujettes aux risqucs naturels. 

Figure 8. Ethiopie: d~ficit vivrier structurel 
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II s'agit du groupe le plus nombreux d'Ethiopiens souffrant 
d'ins6curi6 alimentaire chronique et transitoire. Parmi les popu
lations considdr6es comme ayant besoin de secours alimentaires 
cetteanne, 78 % (plus de 2 mil lions) se trouvent dans le3 r6gions 
esscntiellement agricoles : Tigray, Harerghe, Gonder, Wello, 
Welega, Dire Dawa et Ilubabor. Le Tigray Alui scul repr&sente 
la moiti6 de ce groupc et le Harerghe, le Gonder et le Wcllo, 
ensemble, 34 %. 

Les principales causes de la vuln6rabili t6 Atla famine dans ces 
regions sont la frquence des scchersses, la faible productivit6 
agricole (du fait d'une grave 6rosion des sols, de la mise en 
culture accrue de terres marginales ct de l'incapacit6 d'acheter 
de meilleures fournitures agricoles), la pression d6mographique 
et la pauvret6 (caus6c en partie par la perle d'avoirs productifs 
due aux famines ant6rieures). Dans certaines zones de l'llubabor 
et du Welega, ilfaut ci ter aussi la trypanosomiase, qui affecte les 
boeufs de labour.
 

En 1990 et 1991, le Tigray a subi deux inauvaises r6coltes 
cons6cutives. La production a fortement repris (de 58 %) en 
1992, mais c'est dans cette rdgion surtout que sont conccntr6es 
les populations rurales rdduites A la misbre et chroniquement 
frapp6es d'insdcuritd alimentaire. Le Tigray absorbe aussi le 
retourd'ungrandnombredepersonnesquiavaient W d6placdes 
ou transfdr6cs de force, comme on le verra plus loin. Les condi
tions climatiques actuelles sont bonnes, mais la plus grande 
partie de la population reste tr s vulnerable faute de ressources 
et d'avoirs productifs. 

Dans les basses planes de l'est du Harerghe, la r6colte beig 
a&6tmauvaiseetlacampagneprincipale(mdier)adtdtropbrve 
en 1992. La situation actuelle s'est cependant amdlior~e, et 
pend.nt la prochainc campagne, cette t ,giondoit tre considtrx$e 
comme 16gremeut ou mod6r6ment vulndrable. 

Production par Population
habitant (kg par an) (milliers) 
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¢' Carte 12. Ethiopie: Populations vuln6rables du fait de causes naturelles-chiffres estimatifs du CSR 

33 35 37 3939 441 443 ETHIOPIE 

18 -

- MER ROUGE 
-

POPULATIONS VULNERABLES 

UDU FAIT DE CAUSES 
NATURELLES -- CHIFFRES 

e
./ESTIMATIFS DU CSR 

16 - ERYTHREE\ 16 

SOUDAN 

" 

/ 

Asmara 1 point = 500 personnes 

14 14 - -_- Frontiares 

N',ONER,1::.... 
*. ~.\ 

12 WE 

, - .GO DE . 

,M.TEEL'- GO^AM -. 
S WELLO3OJAM - -

'.. AFAR . 

. " 

DDb- tu 

-Capitatc 

12 

----

0* 

Limites r6gionales 

Chcf-licu regional 

Villes et villages 

Sources : CSR/GE; 

-
-

' 
DAWAFEWS/Ethinpie 

IRE %-EW" 

45 

FEWS, juin 

47 

1993 

* t i i.% L EGA . - A d 'd i A b 

* ~.~r~SHEWA 
- . 

--,-
W 

SIIA 
,AREI., 

H AR R H 

., 

F F 

8 0 GAIMBELA 

_.,: 

- ".". FLhAOR . 

'.. ~,.SHEWA 

€ \. , . .. 
. . ., 

I-
-, ,,-L.. . .. . 
. ,. . 

P / AT....ES"E S { W* 
. 

*''* 
. . 

'S....'.'-s"., 

, *.i , . 
.. . ,.W . 

L,*,* 

g* . 
1 

i 
-.*..• . .. m ' . _ ., * -¢' *'.. 

6-. 
t 

KEFA 

r 

. 

,-

.. -'... 
.t 

. 
I. 

. 

' 

. . 

"-
- * , Mi%-. ..

• . 
•*~ . ~:. 

, .... 
. . 

* 

-. 
-: 
* 

, 
..~ * 

%. 

•a ", 

'_ 
1 
: 

- --I S SOMO .~*" 
, ,,, 

"-
.' 

a.. s 
-. q 

P 1 ..* "

~ **~'.'kilom~tres 

-~ , .. "* 2 . .' .:-7¢" : "'. 
,"-4**** "* * ,'-' "- " ".. .. ," 

" 
. 

. • 
" , 

t 
".. 

". 
' 

: 

S' - --KEN Y A 
•" '* "" " 

A" 
."
", 

" " " 0 100 200 300 400 

3I 
33 35 

I 
37 39 

I 
41 

/ I i 
43 

I I 
45 

I I 
47 



Carte 13. Ethiople: Populations vuln~rables du fit de causes dues An!'homme-chiffres estimatifs du CSR 
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Dans Ic nord-est du Shewa, les Menzc Gishe Awraja souffrent 
de p6nuries alimentaires, car, la fin de 1992, la r6colte meher a 
dtd endommagc par la gr le et le gel; la situation est aggrav6e 
par l'dchec quasi total de la r~colte beIg de 1993. Cette rdgion 
est clle aussi chroniquement vulndrable Ala s6chersse et Ala 
famine (voir carte 11). Sa vulndrabilit6 prsente est consid6r6e 
comme mod6r&e car des secours sont en chemin. 

L sud du Wello devrait dgalement connaitre une assez mau-
vaiser6coltebeg, commelenordduShewa, enraisondumanque 
de pluies en mars. Cependant, l'6tat des cultures qui survivent 
serait bien meiller que dans lc nord du Shewa. Dans les autres 
r6gions oji est cultiv6e une deuxi me rfcolte (belg), les condi-
tions sont normales ou supdrieures Ala normale. Depuis le d6but 
d'avril, en effet, les pluies ont t6 exceptionnellement bonnes et 
les perspectives pour la campagne meher sont encourageantes. 
Cependant, il est trop t6t pour dire si les pluies continueront et 
si la r6colte sera bonne. 

Sodts pastorales sujettes AIas6cheresse et pauvres en 
ressources 

Ls zones sud et sud-est de l'Ethiopie, marqu6es sur la carte 
de rdfdrence comme frappdes d'insdcuritd alimentairechronique, 
sont surtout des r6gions pastorales; ilen vade m~mede la rdgion 
des Afars (centrde sur la vall6e de I'Awash). Les syst mes de 
production pastorale, surtout dans les zones semi-arides, sont 
adaptd .Al'incertitude climatique; cependant, leur rdcup6ration 
apr(s le traumatisme d'une grave s6cheresse et d'une famine tend 
hetre plus lente que celle des agriculleurs. 

L'Ogaden, le Borena et le sud de I'Omo ont souffert de 
sdcheresse prolong6e ces derni res anndes. Les pluies courtes 
d'octobre-novembre ont 616 insuffisantes dans certaincs zones 
de ces r6gions en 1992, causant de nouvelles difficultds. Cette 
anne, les pluies et l'dtat des pAturages sont exceptionnellement 
bons. Certaines parties de l'Ogaden, o6 l'agriculture n'est pas 
habitu"',iement pratiqu6e, sont m~mes mises en culture cette 
ann6e. Cependant, les populations pauvres en ressources de ces 
r6gions restent vuln6rables. Les conflits civils et la guerre en 
Somalie ont gravement affect6 leBorenact lOgaden. On estime 
qu'il y aurait un quart de million de personnes d6placdes "invis-
ibles", suibsistant grfce Ala charit6 de families parentes dans la 
seule r6gion de I'Ogaden. 

Les Afars ont 6t6 durement frapp&s par Ils grandes famines 

tion 6tait de 2 millions en 1992), mais iln'est aucunement liimt6 
Ala capitale. 

De r6cntes r6formes et la suppression des subventions ont 
contraint les citadins pauvres Ase procurer leur nourriture sur le 
march6 libre. On estime que l'interruption des fournitures de 
grains officielles aux magasins kebele, helle seule, s'est traduite 
par une baisse effective de 10 % du revenu des m6nages pauvres. 

Les groupes les plus vulndrables, dans les villes, sont les 
indigcnts (y compris les enfants des rues), les m6nages dirigds 
par une femme (entre un tiers et la moiti6 peut-8tre des families 
AAddis-Abeba) et les groupes inemployables comme les person
nes Ag~es, les handicap6s et les malades mentaux. 
I1est difficile de se faire une ide quantitative de la situation 

actuelle. 11semble que les indigents les plus sensibles, Addis-
Abeba (ceux qui vivent dans les rues), soient devenus moins 
nombreux ces derniers mois, du fait peut-8tre du retour dans les 
campagnes des personnes d6plac6es par laguerre; dans certaines 
villes (notamment Mekele), au lendemain de la guerre, I'activitd 
de construction, qui offre de nombreux emplois, est florissante. 
Cependant, la pauvretd reste enddmique. 

Personnes d6plac6es et rapatri6es 

Les victimes des conflits ethniques 

La violence ethnique, en parficulier dans l'est et le sud du 
pays, a caract6ris6 la p6riode de vide du pouvoir qui a suivi la 
chute du r6gime prcddent. Depuis ]a fin de 1991, des ddsordres 
civils ont 6t6 signals dans I'Arsi, le Metekel, l'est du Harergne 
et surtout dans I'Ogaden ct le Borena. Ces violences ont entrain6 
une concentration depersonnes d6plac6es qui 6tait laplus visible 
aAddis-Abeba,DireDawaetlesvillesdusuddu Shewa.Adivers 
moments, l'an denier, on comptait, dans les camps del'Ogaden, 
jusqu'A 50 000 personnes d6plac6es par les conflits ethniques. 
En outre, it y avail 82 500 personnes d6placdes dans l'est du 
Harerghe (M6decins sans fronti.rcs-Hollande), 53 000 dans le 
sud du Shewa (Croix-Rouge 6thiopienne/CSR) et 9 000 qui 
vivaient dans le stade de Negelle (Op6ration d'urgence de 
I'ONU). Au total, les conflits ethniques auraient entrain6 le 
d6placement de 600 000 personnes. 

Ces derniers mois, ces conflits se sont fait plus rares. Des 
accords de paix ont 6t6 sign6s par les chefs des principaux 
groupes concem& et la plupart des personnes d6plac6es sont 

des ann6es 70 et 80, et on estime qu'ils auraient perdu de 25 .i rentr6es dans leur village. Mais un grand nombre restent 
30 % de leurs effectifs en 1973-1975 et, depuis, qu'ils ont essuyd 
de graves pertcs de bMtail. Les relations commerciales avec les 
hautes terres produisant du grain se sont apparemment effon-
dr6es et cela a contribu6 Aleur forte vulndrabilit6 prdsente. 

L'ins~curitk alimentaire des citadins pauvres 

Cc groupe est tr s sensible aux modifications apport6es aux 
prix et aux politiques alimentaires-les groupes urbains vul-
ndrables se distinguent Acet 6gard des groupes rumux, bien que 
les probl.mes soient lids et qu'une mdme personne puisse passer 
d'uneccatdgorie l'autre.Onestimequel'insdcurit6alimentaire, 
en Ethiopic, touche entre 30 et 65 %de la population urbaine. Le 
probl~me est concentrd surtout Addis-Abeba (dont la popula

m6lang6es avec les r6fugi6s et les rapatrids dans les camps de 
Bare, de Dire Dawa, de Gode, de Dolo, de Suftu et de Moyale. 

La plupart de ceux qti sont rentr6s dlans leur zone d'origine 
resteront dpendants de l'aide alimentaire pendant cette ann6e, 
car l'agriculture a dt6 tr s perturb6e en 1992 (voir tableau 5). Le 
succ s des plans de rdinsertion de la CSR, qui cherchent surtout 
Aleur permettre de reprendre les tmvaux des champs pendant la 
campagne meher qui vient, ser d6terminant pour leur vul
n6rabilit6 future. Les groupes les plus vuln6rables, Amoyen et i 

long terme, sont ceux, comme les Kambatas du sud-ouest du 
Shewa, qui ont apparemment perdu leurs terres au profit des 
vainqueurs. Le risque de nouvelle instabilit6 ethnique et poli
tique se dissipe, mais ne saurait dtre enti rement m6connu. 
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Tableau 5. EthIople: populations ayant besoln d'une aide alimentaire en 1993 

(estimationsprdliminairesfaites en ddcembre 1992) 

Populations ayant besoin d'aide 

Affect es par des Soldats ddmobilisds 
calamitds naturelles Pcrsonnes ddplacdes et leur famille Total 

Addis Abeba 0 55 162 186 761 241 923 
Afar 122931 0 0 122931 
Arsi 0 146572 0 146572 
Asosa 0 39408668 12608 
Bale 80378 3940 37037 121355 
Borena 150118 88061 16548 254728 
Dire Dawa 36249 75650 26005 137904 
Gambela 0 22853 3 940 26793 
Gojam 0 1182 13002 14184 
Gonder 252167 480698668 308905 
E. Harerghe 174 941 60284 33 097 268 322 
Ouest Harerghe 82742 18913 10 244 111 899 
Ilubabor 20095 0 9456 29551 
Kefa 0 0 31915 31915 
Metekel 0 24429 20489 44917 
Ogaden 199764 44917 0 244681 
Net S Omo 115839 0 13396 129236 
Sidamo 0 42553 31 521 74074 
Shewa 0 44129 43341 87470 
Tigray 1000000 194641 56738 1251379 
Welega 34279 1182 47281 82742 
Wello 101655 275020 110323 486998 

Total 1993 2371158 1116824 743105 4231087 
Total 1992 4500000 361385 1300000 6161385 

Variation en pourcentage -47% +209% -43% -31% 

Source: FAO/WFP Crop and Food Supply 

Rapatri6s qul avalent t6 transf&r6s de force parle 
Gouvernement pr&x&lent 

Depuis le debut de 1992, un nombre important de personnes 
qui avaient 6t transfdr6es de force dans le Gambela, l'Ilubabor, 
le Kefa, le Welega et Ic Gojam rentrent progressivement dans 
leur foyer-surtout les hautes terres du Wello et du Tigray, mais 
aussi, moins nombreux, vers le sud, dans le nord de l'Omo et la 
rigion Kambata-Hadiya. L'effectif de ce groupe serait de 
300 000 environ : 187 700 environ qui seraient rentrds dans la 
region de Wetlo et 100 000 environ rentrds au Tigray. 

Leur rdinsertion ne se fait pas sans mal. Certains se rappro-
cheraient lentement de l'autosuffisance agricole, tandis que 
d'autres auraient trouvd un emploi saisonnier clans les villes. 
Cependant, beaucoup sont rentrds chez eux dans une misbre 
complete, apr~s avoir vendu leurs biens pour r6gler Ic coOt du 
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transport. Les plans de rdinsertion dc la CSR font l'hypothse 
que la quasi-totalit6 dc cc groupe n'a pas assez de bWtail pour 
reprendre une activit6 productive. En outre, le retour se fait, pour 
l'essentiel, dans des zones d6jt fortement peuples, oj les sols 
sont trs d6gradds ct oi le risque de sdcheresse est grand. Les 
personnes rentrdes, en g6n6ral, semblent donc tr s vuln6rables. 
Celles qui n'dtaient pas rentrdes h temps pour mettre leurs 
champs en culture en 1992 (ou qui n'ontpu le faire pour d'autres 
raisons) restent ddpendentes de l'aide alimentaire. 

Un grand nombre de ces colons forc.s sont rentrds au Gambela, 
apr s avoir migrd vcrs le nordjusqu'au Dese, en raison de m~diocres 
perspectives de rdinsertion. Certains retoument m~me vets les 
rdgions de rdinstallation pour les mettre en culture, mais 20 000 
anciens colons environ se trouvent bloqu(s dans les camps autour 
de Gambela. La malnutrition et la misre sont tr s prononc&es dans 
ce groupe extrdmoment vulndrable. 
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Les soldats ddrnobilis6s et leur famille 

La d6mobilisation de l'arm6c de l'ancien Gouvernement a 
reprdsentd une t~che dnorme. PrMs de 1,3 million d'anciens 
soldats ct de membres de leur famille 6taient considdr6s comme 
ayant besoin d'une aide alimentaire en 1992. Pour cette annde, 
Ic chiffre est estim6 b la moiti6 environ. Sur les quelque 350 000 
families concem&es, 140 000sescraient installdos dans les zones 
urbaines, le reste, 210 000, rentrant dans leur foyer dans toutes 
les rdgions rurales dthiopiennes. La rdinstallation dtalt achev6e 
en novembre 1992, mais l'aide a t6 continu6e (par les autorit&s 
et par les organismes des Nations Unies, par la Croix-Rouge et 
d'autres organisations) sous forme de secours alimentaires, de 
dons en espbces dans ls zones urbaines, et de paquets de 
semences ct d'outils dans ls zones rurals. 

On connait mal Ic degr6 do succ.s de la rdinsertion 
dconomique de ce groupe, mais Ils craintes initiales de d6sordre 
potentiel n'ont pas 6t6 v6rifides. L'opdration de r6insertion dont 
le Gouvemement avait initialement prdvu l'achbvement en 1994 
ne ser sans doute pas terminde ? cette date. Ceux qui sont 
considdrds comme ayant toujours bsoin d'une aide alimentaire 
sont tr i dispers6s dans le pays, 40 % d'entre eux environ se 
trouvant hAddis-Abeba et dans to Wollo. Etant donn6 le niveau 
d'ins6curit alimentaire chronique de ces r6gions, il est probable 
que ce groupe rstera moddrdment ou fortement vulndrable. 

Personnes chass&s de l'Erythr c et de I'Asseb 

Co groupe, contraint de quitter l'Erythr6e nouvelle apr6 la 
fin de la guerre en juin 1991, comptorait pr s do 200 000 person-
nes. I1s'agit surtout d'habitants des villos d'Asmard et d'Asseb, 
qui se sont dispers6s dans los zones urbaines de l'ensemble de 
I'Ethiopie. I1s'agit parfois de travailleurs qualifi6s ou semi- 
qualifi6s mais peu nombreux sont ceux qui ont pu emporter des 
instruments ou du capital avec eux et beaucoup vivent encore 
dans des tentes ou des refuges temporaircs, aidds par les autoritds 
ou par des organisations non gouvernementales. Tout comme les 
soldats d6mobilisds, ils se trouvent surtout Addis-Abeba 
(jusqu'i 20 000 vivant dans 17 refuges) ot dans le Wollo (70 000 
en septombre l'an dernier). 

Un sous-groupe important et tr s vuln6rable do ces personns 
expulsdes est compos6 de femmes, dont beaucoup vivaient avec 
des soldats dthiopiens bas6s on Erythrde dont elles ont cu des 
enfants. On estime que 1500 d'entre elles vivraient encore dans 
des refuges A Dese (sud du Wello). On ne connait pas bien 
l'importance des doubles comptages entre cette cat6gorie et les 
families des soldats ddmobilis6s. 

Rapatris 6thiopiens venant de Somalie, du Kenya et du 
Soudan 


Des Ethiopiens qui avaient fui vers la Somalic apr s laguerre 
de l'Ogaden (entro les deux pays) au milieu des ann6cs 70 ont 
commenc6 rentroren Ethiopic en 1991 apr~s la chute du r6gime 
Barre. Parcontraste, les rapatrids 6thiopiens venantduKenyaont 
quittd cc pays ces doux dernires anndes sous l'effot des vio-
lences ethniques. Depuis mars 1991, plus de 600 000 rapatrids 
dthiopiens ont roqu des indemnitds do voyage qui leur ont permis 
de rentrer dans leur village d'origine. La FAO, avec l'aide du 

Programme alimentaire mondial, estime 240 000 le nombre de 
personnes rapatrides en 1992. 

Au debut de mars 1993, le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les r6fugi6s (HCR) avait achcv6 le rapatriement de 
plus de 44 000 Ethiopiens du camp de Walda (au Kenya) vers le 
camp de Moyale (dans le sud de l'Ethiopie). Cependant, on 
estime que la moiti6 seulement de ces rapatrids ont par la suite 

td r6ins6rds dans lcur r6gion d'origine, I- reste demeurant dans 
le camp de Moyale. On prdvoit aussi de rapatrier les Ethiopiens 
du camp de Banissa, au Kenya, o6i plus de 45 000 sont inscrits. 
Mais le HCR estime que le nombre rdel de rapatri6s se situera 
entre 10 000 et 20 000. 

11est trs diflicile de mesurer la vulndrabilit6 des rapatrids 
r6ins&6s. Une amdlioration rL'cente de l'dtatdes p~turages pourrait 
faciliter la rdinsertion de ceux qui ont du bdtail. Ceux qui restent 
dans les camps d6pendent 6videmment de l'aide dispens6e. 

On estimait h 160 000 environ en juillet 1992 le nombre de 
r6fugis dthiopiens souhaitant rentrer du Soudan. Des estimations 
plus r6centes situent ce chiffre entre 60 000 et 90 000. Le nombre 
de ceux qui rentreront rdllement pourrait etre plus faible encore, et 
ilest certain que les migrations saisonnires de main-d'oeuvre h 
travers la frontier continueront. L'afflux r6el de rapatri sera done 
sans doute bien moins important qu'initialement pr6vu. Les ndgo
ciations entre les deux Gouvemements et I'ONU sont actuellement 
au point mort et le rapatriement ne devrait pas commencer avant 
l'an prochain. 

RWfugi~s venus de Somalie et du Soudan 

La situation est actuellement assez calme,en Ethiopie, du point 
do vue des r6fugids, et les effectifs de la plupart des camps ont 
diminu6 tandis que certaines operations d'alimentation cessaient. 
Thus les camps frontaliers indiqus sur la carte schfmatique abritent 
des populations mdlangdes de non-Ethiopiens et d'Ethiopiens 
ddplacs, rendant difficile le d6nombrement des rdfugids. 

On estime qu'il y a entre 170 000 et 395 000 r6fugi6s omai
ions actuellement dans los camps en Ethiopie. Mais memo le 
chiffre infdrieur pourrait etre une surestimation (l'une des dif
ficultds 6tant do distinguer entre les Somalis de souche qui sont 
Ethiopiens et non-Ethiopions). La majoritd de ces rdfugi6s vien
nent du "Somaliland" (Ic nord-oust de la Somalie) ct se trouvent 
dans des camps dans l'est de l'Ethiopie. Cependant, les r6fugids 
venus du sud de la Somalic arrivent 6galement, depuis f6vrier 
1992, dans la r6gion de Dollo (voir carte sch6matique). En mai 
1992, ils6taient non moins do 70 000 et leur afflux a continu6 
jusqu' d6combre, h un rythme allant jusqu'h 100 par jour. En 
meme temps, cependant, depuis plus d'un an, certains ont repass6 
la frontiire. Le HCR estimait r6comment que de 100 000 h150 000 
rdfugids somaliens 6taient spontandment rentr6s dans leur pays, i la 
favour J'une situation meilleure dans le sud do la Somalie et en 
partic du faitde la disponibilitd de l'aide alimentaire venant des 
camps d'alimentation 6thiopiens qui franchit la frontiire. 

Le nombre de rdfugi&s soudanais en Ethiopic a notablement 
diminu6 ces dernires ann6es, bien quo Ic rythme des nouvellos 
arrivds ait augment6 vers le milieu de 1992 du falt des mau
vaises r6coltes et do la poursuite du conflit dans le sud du 
Soudan. D'apr~s les dernires estimations, il yaurait environ 21 
000 rdfugi6s du sud du Soudan actuellement dans la r6gion de 
Gambela (contre les 400 000 que FEWS/Ethiopio signalait b la 
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fin de 1990) et on pense que 200 continuent Aarriver chaque 
semaine -beaucoup moins que cc qui dtait prdvu. 

Mais la situation sur ces deux frontires est tris instable. 
Assez calme actuellement, elle pourrait se ddgrader et entralner 
I'afflux de rdfugids extrtmement vulndrables. 

Conclusions 

La situation actuelle est encourageante. Les perspectives de 
ia rdcolte meher et l'dtat des pAturages sont prometteurs. On ne 
prdvoit pas de crise v6ritable dans l'avenir proche bien qu'il 
subsiste des besoins d'aide alimentaire et des poches de tension 
aigud. La s6curit6 alimentaire aux 6chelons national et rdgional 
reste prdcaire du fait de probl~mes chroniques dus hdes d6ficits 
structurels et h la pauvretd. 

FEWS/Ethiopie, pendant la campagne qui commence, s'at-
tachera t surveiller : 

Le succbs de la campagne meher et les conditions 
climatiques dans les zones pastorales. Comme on l'a 
indiqu6, une mauvaise campagne dans les zones vul
ndrables aurait un impact ddsastreux. Les donn6es 
pass6es ne permettent pas de supposer qu'une bonne 
campagnemeher fera suite aux prdcipitations du prin
temps qui ont dtd exceptionnellement fortes. 
La menace d'une invasion acridienne. Comme I'indique 
pour d'autres pays USAID/FEWS, le contr~le Jes cri
quets lOlerins en Erythr6e et au Soudan semble avoir 
largement rdussi, cependant des essaims de criquets mi
gratetrs africairis ont & signalds, au ddbut de mai, dans 
la r6gion de Dire Dawa. On s'en alarme encore peu 
actuellement en Ethiopie, mais la menace reste rAelle et 
il est essentiel d'dtre vigilant et bien prdpard. 
La cldritd et le succs de la rdinsertion des divers 
groupes de personnes ddplacdcs. 
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FEWS : indice de vuln rabilit
 

Situation de 
Niveau de vuln6rabilit6 vulndrabilit6 

VULNERABILITE Malntlen ou 
LEGERE : accumulation 

d'avolrs 

et 

11'rservation de la 
strat6gie de 

product~on choLsie 

VUILNERABIi'E Ponction dans les 
MOI)EREE avolrs 

et 

maintlen de li 
strat4gle de 

production cholsle 

VULNERABILITE EpuLsement des 

FORTE avoirs 


et 

bouleversement de 
la stratgle de 

production choLsile 

VIILNERABIIUTE Liquidation des 
EXTREMI (DANGER) moyens de 

production 

et 

abandon de ia 
stratgle de 

production cholsie 

FAMINE MIs~re 
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Strat6gics et comportenents 
de reaction typiques 

Avoirs, ressources et richesse : accumulation 
d'avoirN, de ressources et de richesse 
additionnels ou variation nette minimale 
seulement (privation normnale ou variation 
saisonni~re) des avoirs, des ressources et de la 
richesse durant l'annte, de faNon i rdduire au 
minimum le risque. 

Strategie de production : les changements 
6ventuels de strat6gie de production sont 
essentiellement volontaires, dans la 
perspective d'un gain et ne sont 
pas li~s 5 des di n'icult6.s. 
Avoirs, ressources et richesse : la r6aclion 
consiste ft puiser dans Ics avoirs, ou ;i liquider 
des avoirs mineurs, a 6co,,omiser les 
ressources, i rdduire au mini mum les 
ddpenses, iiaccepter de "se serrer la ceinture" 
hors de saison (par exemple en puisant dans 
les r6-serve-s alimentaires, en rtduisant la 
quanlit6 de nourriture consomm6e, en vendant 
chvrcs ou moutons). 

Stratgle de production : sous I'effet de la 
tension, I changement dl! la stratgie de 
production ou d'obtentiun de revenu n'est 
mod ifi6e que de fia~on mineure (modi ficat ions 
mineurcs des pratiques culturales, cueil lette 
inodeste de denr6es sauvages, transferts et 
pr,.!ts entre manages, etc.). 

Avoirs, ressources et richesse : liquidation des 
ressources "product ives" (par exemple vente 
de semences, d'outijs agricoles, de bocufs, de 
terres, d'animaux reproducacum, voire de 
troupeaux entiers). 

Stratdgle de production : les mesures prises 
sont assez couteuses et mdifient trLs 
nettement le mode de vie du m6nage Ct de 
I'individu ou son milieu, etc. (travail salari6, 
qui prend du temps, vente de hois de feu, mise 
en culture de terres marginales, migration des 
jeunes adultes ila recherche d'un travail, 
emprunt aupr~s de marchands i des taux 
6levs). 
Avoirs, ressources et richesse : liquidation des 
ressources "productives" (par exemple vente 
de semences, d'outils agricoles, de bocufs, de 
terres, d'animaux reproducteum, voire de 
troupeaux entiers) 

Stratgie de production : recherche de sources 

non traditionnelle.s de revenu, d'emploi ou de 

production, qui excluent les sources prri-1n es 

ou usuel Us (par exemple, migral ion de
 
familles ent ires).
 

'Ioutes les solutions sont ,puis6es : plus 

d'avoirs important.s, de ressources, de 

richesse; pas de revenu et pas de production.
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Interventions Aenvisagcr 

Programmes de ddveloppement 

Attenuation des calamit(s e/ou 
ddveloppement soutien des 
avoirs (I ih6ration des stocks de 
stab lisation des prix des denr~es, 
venle de fourrage animal Ades 
prix "sociaux", banques de grains 
communautaires, etc.). 

Attnttion des calamit6s ou 
sccours :soutien des revenus 
et des avoirs (travail
r6mundir en aliments ou en 
esp&ces, etc.). 

Secours et aUnuatlon des 
calamit s souten allnientaire, 
soutien des revenus et des 
avoirs (secours alimentaires, 
dons de sacs de semences, etc.) 

Secours d'urgence (aliments, 
logement, midicaments). 
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Glossaire 

Population en danger - Les rapporis IlEWS utdisent Ic terme "cn danger" ou "hrisqucs" pour ddcrirc la situation de populations
qui manquent ou manqueront dans un avenir proche, d'aliments, ou de ressources permettant dc procurer des aliments, au point de ne 
pouvoir 6viter une crise nutritionnelle (c'est- -dire utie dtdrioration progressive de l'6tat de sant6 ou de l'dat nutritionnel). Les 
populations"en danger" ont besoin d'une intervention sp&cifique, des vies humaines dtant en danger. Lesrapports FEWS comprennent
parfois des estimations des besoins alimentaircs. Les famines sont l'aboutissement d'un processus qui ddinarre lentement et qui peut 
Etr extrimement complexe. Les besoins alimentaires de groupes "en danger" spdcifiques ddpendent d'une partde I'dtat d'avancement 
du processus ]uand Ic probl6me est diagnostiqu6, et d'autre part de l'importance de son impact cumuld sur les individus concerms. 
La quanfit6 d'assistance alimentaire requise, d'origine intirieure ou extdrieure, depend de nombreuses consid6mtions. 

Vulnerabilit- Les rapports FEWS utilisent leterme "vulndrabilitd" pour indiquer lasusceptibiitd relative a l'insicuritd
 
alimentaire de groupes ou de rgions donns. Dans l'acception retenue par FEWS, lavulndrabilit6 est toujours caractirisde par son
 
degrn :16g~re, moderde, forte ou extrdme. L'cxtrEme vulndrabilitd est synonyme de "danger". I1s'agit d'un concept dynamique qui

intigre Alafois des situations chroniques et des situations actuelles. La vulndrabilitd chronique caractdrise d,.s situations de longue

durc qui prdisposent un groupe particulier ou une region donnde h l'inscurit6 alimentaire. Par contraste, lavulndmbilitd actuelle
 
caractrise des variations immdiates de l',tat de s&curit6 alimentaire, et ses consequences. L'analyse de vulndrabilit6 porte sur trois 
niveaux de prioccupation :lanourriture disponible, l'acc.s hlanourriture et l'utilisation de lanourTiture. Ces niveaux sont lies dans 
un cad!,; analytique commun qui permet d'interpr~ter toutes les informations pertinentes relatives h 'impact sur las~cun t alimentaire 
des diffdrentcs possibilitds de gdncration de reve..us pour lesdifffrents groupes de manages. 

ZCI - La Zone de convergence intertropicale est en quclque sorte un &luateur mt6orologique: c'est une r6gion de mouvement
 
ascentionnel de l'air et de pression atmosph6rique relativement faible en surface, qui est limitde au nord par les alizds de nord-est, et
 
au sud par les alizds de sud-est. Le mouvement ascentionnel de l'air dans laZCI forme labranche ascendante de la circulation
 
miridionale de Hadley. La ZCI se drplace vers le nord et lesud suivant lemouvement apparent du soled. Ele se trouve le plus au
 
nord pendant les mois d'dtd. La position de laZCI ddfinit normalement lalimite nord des prcipitations possibles dans le Sahel; la
 
pluie tumbe gdndmlement A100 h 300 kilomitres au sud de la ZCI, avec une activitd convective locale organisde par les "vagues de
 
vent d'est", qui se deplacent vers l'ouest.
 

NDVI - (NormalizedDifference VegetationIndex) La representation graphique de cet indice est 6tablie par le laboratotre du Syst~me

de moddlisation etdesurveillancede l'Inventaire mondial (GIMMS)de la NASA (Administration amdricaine de l'adronautique et de r'espace).

Lea images sont dtablies, avec une rdsolution de 7 kilom~tres environ, b.paxtir des dornmes de visualisation GlobalArea Coverage (GAC) 
provenant du radiom6tre de pointe ? tres haute nrisolution (AVHRR) dont les capteurs sont embarquds dans las6rie de sateiLites en orbite 
polaire de l'Administration des oceans et de l'atmosphre (NOAA). Les satellites en orbite polaire renvoient des donndes de t~l~ddtection 
couvrant ]a terre enti~rc etson atmesphre une fois par jour etune fois par nuit,les donndes &antcollect6es dans cinq bandes ..xrales.Les 
bandes I et 2 refl~tent leslongueurs d'onde rouges etinfrarouges respectivement, tandis que lestrois autres bandes 6mettent des radiations 
par trois ibndes diffdrentes du spectre. Les images NDVI sont compos&.s en calculant, pour chaque pixel, lerapport "(infrarouge - rouge)
(infrarouge + rouge)" lots des passages diumes des satellites. Comme la chlorophyfle se refl~te plus nettemen ,lansla bande mfraxouge que
dans labande rouge, des valeurs plus dleves de l'indice NDVI indiquent une chlorophylle plus abondante etdone une vdgitsation vivante 
plus abondante. Une reprdsentation composite des images quotidiennes NDVI est 6tablie pour chaque pdiode de 10 jours, cn utilisant la 
valeur maximale du NDVI pour chaque pixel peadant lamfme pdriode. Cette technique r&luit au minimum les effets de lan6bulosit6 et des 
autres interfdrences atmosphdriques qui tendent diminuer lavaleur de l'indice NDVI. Celui-ci est souvent considr6 comne un indicateur 
de la"verdure" ou de la"vigueur de lavdgdtation". Les images NDVI sont utilises pour surveiler I'effet des conditions mi6orologiques 
surla vdgdtation. 

METEOSAT - FEWS utilisc des estimations des prdcipitations courantes calculdes i partir de adurde des nuages i.nids mesur6e 
par les mdiom~tres thermiques 5 infrarouge embarquds dans les satellites METEOSAT. Ces estimations sont calcui.es tous les 10 
jours par le Ddpartement de ]a mdtdorologie de Universitd de Reading, au Royaume-Uni. La durde de landbulosit6 froide est en 
bonne corrdlatioi avec les pr6cipitations causdes par les omges et cette donnde est tout indiqude pour connaitre lasimtation dans le 
Sahel semi-aride. La mdthode fonctionne lemieux en terrain plat;les rdgions montagneuses peuvent en effet entrainer une augmentation 
locale des zones ombres du ait de lapluie qui ne peut 8tre ddtect6e. Dans les rdgions plates, Ia mdthode a une prdcision (pluie ou non 
pluie) de 85 % au moins (par comparaison avec lesdonndes de terrain). Sur une decade, 80 % dcs quantitds de pluie cz moins de 60 
milimitres sont connus avec une priecision de plus ou moins 10 millimitres, tandis que les pluies de plus de 60 m.limtres sont 
connucs avec une pr6cision de plus ou moins 20 millimitres. Cette prdcision est acceptable pour l'dtude des rgions. retenues par
FEWS, .tant donnd que la mdthode offre pratiquement en temps rdel une couverture d'une vaste zone, avec une rdsolu-aon infdricure 

10 klom~tres. 
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