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Foreword

There is a growing awareness of significant soil nutrient depletion or mining in many sub
Saharan African countries and the need for reversing this trend to meet the basic food
requirements of rural livelihoods while protecting the environment for future generations.
Part of this positive development can be attributed to the launching of the global Soil
Fertility Initiative (SH) at the World Food Summit in 1996. Several international initiatives
and donor programs are currently addressing the problem of declining soil fertility. To be
successful, soil fertility restoration, maintenance and improvement should be based on the
principles of integrated soil fertility management (ISFM).

For IFDC, ISFM involves more than just the direct interventions to improve soil status such
as the judicious use of organic and mineral fertilizers. It also involves measures to control
erosion, increase water conservation and use efficiency, maintain soil organic matter, and
implement various improved crop management practices. Once soil fertility issues are be
ing addressed, increased sustainable agricultural productivity becomes possible when com
bined with the use of seeds of improved varieties, integrated pest management technolo
gies, support to rural credit systems, strengthening of farmers' knowledge and skills, and
improving linkages between research and extension support institutions. Thus, the issues
of appropriateness, quality, affordability, and timely availability of all agricultural inputs
are at the core of increased productivity and national food security, which are the main
goals of the SF!.

This strategic framework seeks to provide a generic road map to strategically strengthen
the private sector and allow the public sector, donors and nongovernmental organizations
(NGOs) to more actively fulfill their necessary functions in developing sustainable agricul
tural input supply systems in sub-Saharan Africa. As such, the framework is intended to be
a useful document for policy discussions and a good basis for countries interested in devel
oping national action plans for promoting sustainable agricultural input supply systems.

IFDC lauds the United States Agency for International Development (USAID) for its fund
ing of the development of the framework as a part of its contribution to the SF!. IFDC also
acknowledges the financial contribution of the Government of the Netherlands, USAID,
the International Fertilizer Industry Association (IFA), and the Economic Commission for
Africa (ECA) for providing the workshop facilities and logistics.

Amit H. Roy
President and Chief Executive Officer

International Fertilizer Development Center (IFDC)
Muscle Shoals, AL (U.S.A.)
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Preface

The document, A Strategic Framework for African Agricultural Input Supply System Development
is a culmination of a long process based on a participatory approach and consultations led by the
International Fertilizer Development Center (IFDC) in collaboration with 12 other organizations, namely:

• African Centre for Fertilizer Development (ACFD)
• American Crop Protection Association (ACPA)
• Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA)
• American Seed Trade Association (ASTA)
• Comite Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Secheresse dans Ie Sahel (CILSS)
• United Nations Economic Commission for Africa (ECA)
• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
• International Fertilizer Industry Association (IFA)
• International Food Policy and Research Institute (IFPRI)
• Institut Mondial du Phosphate (IMPHOS)
• Michigan State University (MSU)
• Sasakawa Africa Association (SAA)

In the process of developing this framework, consultations were held with stakeholders involved directly
or indirectly in input supply. They included input dealers, financial institutions, cooperatives and associa
tions, technical groups, NGOs, research and development institutions, donors and policy makers. Infor
mation ·for the formulation of the framework came from a variety of sources: a review of literature from
some 300 sources, a mail survey to about 400 individuals in 30 countries, most of which were in Africa,
a review of cases not well documented in the literature, a review of successful or "best practices" in
Africa and elsewhere, and country case studies.

In addition, to benefit from the wider array of knowledge and experiences available on agricultural inputs
procurement and distribution in sub-Saharan Africa (SSA) and ensure the African ownership of the
framework, participation to its development was extended to other stakeholders in a workshop setting
from July 18-22, 1999, in Addis Ababa, Ethiopia. The workshop was hosted by IFOC in collaboration
with the ECA. Seventy-six participants from 25 countries attended the workshop and discussed, amended
and validated a draft strategic framework document developed by IFDC and the collaborating institutes.
They consisted of manufacturers, suppliers and distributors from the .private sector, policymakers, do
nors, research and development institutions, and subregional political, economic and research
organizations.

The framework focuses on fertilizer, seeds and crop protection chemicals. Nevertheless, it recognizes
that besides these three inputs, the lack of other agricultural inputs such as farm power, tools and
equipment are also a significant constraint to increased food production and productivity in SSA. Fur
thermore, the strategic framework contributes largely to the development of the input and product
market components of national soil fertility action plans being elaborated in several countries in SSA
under the auspices of the Soil Fertility Initiative (SFI).
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Executive Summary

In most sub-Saharan African (SSA) countries, population growth (3.1%) has consistently outstripped
growth in food production (2.1%) in the last three decades. This has translated in a vicious cycle of
widespread malnutrition, hunger and poverty and a progressive degradation of the natural resource
base. Much of the growth in food production in SSA has in recent years come through soil nutrient
mining and extensification. There is an ever-increasing concern that it is becoming more and more
difficult to achieve and sustain the needed increase in production based on extensification because there
are limited opportunities for area expansion or low-cost expansion of irrigation. Even in places where
such opportunities exist, unrestrained expansion would entail pushing the frontiers of crop production
into marginal areas with a high risk of long-term damage to the natural resource base and the environ
ment. The vicious cycle of hunger, poverty and environmental degradation would be exacerbated by the
risks associated with current trends toward a global world if the competitiveness of SSA agriculture does
not improve.

Certainly on political, economical, and ecological grounds food security in SSA must not depend on
surpluses from industrialized countries or, worse, food aid. How to provide a qualitatively and quantita
tively adequate diet is the biggest challenge facing SSA. The framework argues that a sustainable inten
sification of SSA countries' agriculture is indispensable if they are to meet the twin imperative of improv
ing food security and agricultural competitiveness while protecting the environment. This can best be
achieved through a greater adoption of yield-increasing inputs and management practices, improved
management of natural resources, and efficient markets. To date the rates of utilization of these inputs
in SSA have been low. With few exceptions, these inputs were supplied through largely inefficient
government-controlled systems that served a program's needs but did not promote a broad sustainable
input supply system before being dismantled in the context of market liberalization and structural adjust
ment in the 80s and 90s. In most countries, the private sector has been slow in taking over after
government withdrawal, and policy reforms have not improved the effectiveness of markets in reaching
small farmers.

The challenge therefore is to make SSA agricultural input markets work efficiently and effectively. To
achieve this, the strategic framework stresses that liberalization is not enough. The framework proposes
that reforms and policy initiatives be based on a two-pillar foundation: the reliance on the private sector
to play the leading role in the supply of agricultural inputs and the recognition that governments have an
important role to play in providing supporting public goods and services and creating conducive policy,
legal and regulatory environments. As a result, the framework attempts to clarify the processes through
which the private sector can be strengthened, the public sector can more actively fulfill its necessary
functions, and the concrete tasks of the transitional period can be defined and addressed to make
privatization work. It focuses on seed, fertilizer and pesticide markets. However, the framework recog
nizes that the lack of other agricultural inputs such as farm power, tools and equipment, and the inher
ent poor soil quality for agriculture in some regions are a major constraint to increased food production
and productivity in SSA.

The objective of the framework is to guide interested stakeholders, including donors and national gov
ernments, in strategically promoting sustainable agricultural input supply systems in SSA. To do this, the
framework relies on existing literature, case studies (Ghana, Nigeria, Guinea, Mozambique, Uganda,
Tanzania), survey data (99 respondents in 19 countries), formal and informal consultations with public
and private-sector stakeholders, and IFDC's experience in Bangladesh and Albania.
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The framework argues that:

o Agricultural input markets should be developed in a holistic framework, recognizing that

.I While effective demand from farmers is the ultimate driving force of the input supply systems,
farmers and farm production are part of the total agribusiness system, and its performance de
pends on the weakest link in the system.

.I Farmers and entrepreneurs are not all the same.

o Sustainable input supply systems are driven by demand-pull forces, namely profit, the level of risk, and
the level of non-farm income. In other words, developing sustainable input supply systems requires
that determinants of these three factors be identified throughout the subsector and be improved in a
way that will increase profitability, reduce risks, and encourage non-farm income-generating activi
ties. This approach is a dramatic shift away from the supply-push strategies that have traditionally
been used to promote greater use of modern inputs in SSA. Its cornerstone is the strong motivating
force of profit. This is because profit incentive leads to multiple business operations and supplying
multiple farmer requirements. It also ensures competition between businesses at all levels of the
marketing chain. Competition then becomes the driving force that ensures a continual process of
improvement and increased efficiency in fulfilling the marketing functions to the benefit of both the
marketers and the customers. It is therefore very important to identify factors that influence profit and
manage them appropriately by removing the unnecessary constraints.

However, the framework recognizes that in no case should input market development and the use of
fertilizer be regarded as a substitute for proper soil management practices. Rather, they are an important
component of the national soil fertility management strategy.

The framework also recognizes that the idealized concept of a competitive input marketing system
represents the ultimate economic progression of such systems, past implementation experiences have
had limited success, and markets can fail in performing their functions for a variety of reasons. In other
words, developing a competitive input supply system in SSA has proven to be a daunting task. However,
the framework suggests that it can be done based on a sustained nurturing of the private sector in a
holistic approach. This suggests above all that agriculture in SSA needs to be promoted as a business,
and it implies the follOWing initiatives:

.I Removing explicit and implicit input subsidies for both production and marketing. However, where
there are existing subsidies, a credible and carefully phased subsidy removal program should be
implemented and this transition phase should not preclude private-sector participation in the
market. If targeted price or credit subsidies are still considered to be needed for the poorest
farmers or those in remote areas, this should be done in a way that does not hamper the function
ing of competitive input markets. The framework stresses that such subsidies are different from
necessary public investments such as rural road infrastructure and communication networks.

.I Establishing market information systems adapted to liberalized markets to monitor supply and
demand and prices, overcome barriers to reform, and provide information to market participants.

.I Privatizing inefficient parastatals where this process is not yet completed. This may prove to be a
very difficult task when there are entrenched vested interests. However, it is much easier to over
come these interests by promoting the private sector and allowing the parastatals to compete as
opposed to attempting to dismantle the institution.
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./ Reforming the rural financial system into a strong liberalized system by nurturing private-sector
lending, increasing private-sector access to capital, developing human capital, and closely super
vising and monitoring credit repayments.

./ Designing and enforcing comprehensive fertilizer, seed and pesticide legislation and regulations.
However, considering the thinness of the inputs markets in most SSA countries, it is critical that
government regulations promote the emergence of regional markets and international linkages
for the input industries to be vibrant, competitive and sustainable.

./ Developing private integrated input market networks.

./ Creating institutions to facilitate government and private-sector interactions.

./ Encouraging and supporting of human capital development both in the private and public sectors.

./ Supporting research and extension to develop better technologies and educate farmers .

./ Continuously monitoring and assessing the impacts of reforms to permit changes to be made so
as to increase the chances of success of the reform process.

However, the framework stresses that there are a number of prerequisites for successful reforms. The
most important requirement for success is government commitment to the policies and their implemen
tation ability. Second, the degree of instability in both political and economic expectations should be
minimized because they influence the amount of speculative expectation. Third, it is vital to establish
reliable transparent, accountable and cost-effective legal systems for instilling confidence and credibility
in the reforms. Finally, reforms should be science-based. In other words, reforms should be based on an
assessment of the existing marketing system and not according to a prototype of how it should nmction.

The framework recognizes that the transition process involves difficult tradeoffs. It should be taken one
step at a time, rationally linked to constraint removal. The rate of change in the transition process
should be tailored to each individual country's political and economic circumstances, and the level of
development and complexity of each input subsector. As a result, the framewotk categorizes country
situations based on the stage of development of the input subsectors and identifies specific interventions
and roles for governments, donors, private sector, and NGOs. In doing so, the framework stresses the
importance of recognizing that within a country, there may be differences in the degree of market
development by commodity (e.g., export versus non-export crops) and/or geographical area. As a
result, the mix of initiatives to improve their performance will differ, depending on the stage of
development.
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A Strategic Framework for African
Agricultural Input Supply System Development

Introduction

Overview of Problems
At the dawn of independence in

the sixties, the agricultural sector of
many countries in sub-Saharan Af
rica (SSA) provided adequate food
and fiber for domestic consumption
and exports. At the same time, Asia
bore the brunt of the world food
problem (5). Today, although Asia
still struggles to ensure household
food security, it has made tremen
dous strides. Paradoxically, Africa is
in a food crisis despite some eco
nomic recovery after years of low or
negative growth. SSA is the only part
of the world in which there has been
negative per capita growth in agri
cultural production in real terms. In
the last three decades, food produc
tion growth (2.1%) has not been able
to keep pace with population growth
(3.1%). Moreover, in the past two de
cades the situation has deteriorated.

The World Bank (38) estimates
that an annual agricultural produc
tion growth rate of at least 4% is re
quired to stimulate broad-based im
provement in food security and a
satisfactory level of general economic
development in SSA. Yet, during the
last decade, the growth rates of agri
cultural production in SSA rarely ex
ceeded 2%. Much of the growth in
food production in SSA has in re
cent years come through soil nutri
ent mining and extensification (6 and
39). Currently, there are limited op
portunities for growth based on area
expansion or low-cost expansion of
irrigation (6, 38, and 39). Even in
places where opportunities for
extensification exist, unrestrained
expansion would lead to encroach
ment of ecologically fragile areas.
Most development practitioners
agree that SSA can no longer afford

to increase food production under
conditions of soil nutrient mining and
extensification. Thus, a sustainable
agricultural intensification is indis
pensable in SSA to meet the twin
imperative of improving food secu
rity while protecting the environ
ment. The World Bank (6 and 38)
estimates that to achieve the objec
tive of an annual agricultural produc
tion growth rate of at least 4%, land
productivity must increase by as
much as 3%.

Besides improving food security
and protecting the environment, a
sustainable intensification of SSA's
agricultural production is also essen
tial for increasing its competitiveness
in a new world of global integration.
This is because while trends toward
globalization offer tremendous op
portunities for access to information
and technologies that enhance com
petitiveness, it also entails potentially
high risks for countries that will fail
to meet the associated challenges.
For example, while SSA countries
may benefit to some extent from ad
vances in biotechnology in developed
countries, such a progress has the
potential to undercut their market
share in the world market as more
advanced countries develop geneti
cally engineered products as substi
tutes for imports.

A sustainable improvement of ag
ricultural productivity can best be
achieved through a greater adoption
of yield-increasing inputs and man
agement practices, improved man
agement of natural resources, and
efficient markets. As shown by
Kawagoe et al. (22) the difference in
labor productivity between developed
and developing countries lies prima
rily in the level of use of modem in
puts. This is particularly the case for
the rates of utilization of fertilizers,

1

seed and pesticides,' which to date
have been low. Many improved crop
varieties have been released in SSA.
But, with few exceptions, a sustained
adoption of these varieties by farm
ers is limited Oess than 10%). Such
exceptions are found for crops such
as maize in southern Africa where
the adoption rate of improved vari
eties is high (11 and 23). For ex
ample, improved varieties represent
about 98% of maize area in Zimba
bwe and 60% in Zambia. With re
gard to fertilizer, SSA consumed only
an average of 8 kg of nutrients per
ha of arable land in 1997/98, com
pared to 70 in South America, 92
in South Asia, and 205 in East Asia.
It is estimated that this low fertilizer
application rate could be increased
significantly without having a major
negative impact on the environment.
With regard to the low pesticide use,
it is estimated that 35%-50% of the
total attainable production in SSA is
lost through pest-induced damages
(20 and 24).

With few exceptions (e.g., Kenya),
these inputs were supplied through
largely inefficient government
controlled systems that did not pro
mote a broad sustainable input sup
ply system before being dismantled
in the context of market liberaliza
tion and structural adjustment in the
80s and 90s. In most countries, the
private sector has been slow in tak
ing over after government with
drawal and reforms have not im-

1. However, it is important to recognize
that, besides seed. fertilizers and
pesticides, the lack of other agricultural
inputs such as farm power. tools and
equipment, and the inherent poor soil
quality for agriculture in some regions
(e.g., Sahel) are a major constraint to
increased food production and
productivity in SSA.



proved the effectiveness of markets
in reaching small farmers (3). In
Ghana for example, reforms have
increased the concentration of the
distribution of fertilizer networks in
urban areas, resulting in the inability
of the market to provide for small
farmers located in remote areas (15).
Thus, one of the challenges many
SSA countries face today is how to
develop more efficient and effective
agricultural input markets. Given the
significant effort in the development
of better technologies (improved crop
varieties, cultural practices, water
harvesting technologies, etc.) and
changes in the socioeconomic envi
ronment, SSA has the potential to
feed itself and export the surplus.

Market Liberalization
Market liberalization was initiated

in the 1980s in SSA under the Struc
tural Adjustment Programs sup
ported by the IMF and World Bank.
The purpose was to end unnecessary
government involvement in markets,
to economize on scarce resources,
to permit the participation of the pri
vate sector in the market, and by so
doing, improve the efficiency and
effectiveness of service provision.
This dramatic reform process was
encouraged by the entrepreneurship
observed in the informal sector, com
pared to the inefficient public mo
nopolies and monopsonies. However,
the complex market liberalization pro
cess was often performed under du
ress with considerable pressure from
the World Bank and the International

Monetary Fund (IMF) and, in most
cases, the process was poorly
planned and executed by national
governments. Parastatals and state
owned enterprises (SOEs) still domi
nate the input and output marketing
or regulate the entry and activities of
the private sector in some countries
(3).

Political and macroeconomic
policy reforms aimed at relaxing state
controls and establishing market
economies have major impacts on
all segments of society. They also
raise complex issues concerning the
transition process and tradeoffs be
tween political and economic goals.
Nowhere is this more evident than
in the agribusiness sector, encom
passing both agriculture and the pro
duction and service industries for
farm inputs and outputs. Reforms
within this sector have a major im
pact on national economic growth
and development.

As indicated in an earlier strategic
framework (35), many observers of
fer strong and apparently convinc
ing arguments to explain the poor
response to efforts in market liberal
ization and the development of com
petitive markets and private enter
prises, and low-level development of
SSA's input supply systems and mar
kets. These include:

i. The high cost of service provision.
ii. The public good characteristics of

setvices.

iii. The low and risky farm-level in
put profitability.

iv. The non-performing financial
markets.

v. Second generation policy
constraints.

vi. Inadequate soil management
techniques that render the effi
ciency and returns to input use
too low and thereby deter inter
est in procuring more inputs.

While the importance of the fac
tors identified to explain the perfor
mance of SSA's input supply systems
and markets follOWing reforms var
ies widely, the private sector has gen
erally been much quicker to respond
to trading opportunities offered by
the liberalization of the output mar
kets than those offered by liberaliza
tion of input markets. The liberaliza
tion of crop markets and privatization
of service delivery in the agricultural
sector have increased the entry of
private traders in the procurement
and distribution of inputs in some
countries (e.g., Cameroon, Ghana,
Malawi, Mozambique, Tanzania,
Zambia). The withdrawal of Govern
ment from supplying inputs, farm
ers' need for crop diversification,
technical changes, and population
pressure leading to intensification of
cropping patterns are all expected
to lead to a wider demand for agri
cultural inputs. Opportunities thus
exist for the private sector to capi
talize on the situation and increase
their participation in input delivery
and associated services to satisfy
farmers' demands.
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Unfortunately, in many SSA coun
tries, active and competitive private
input markets meeting the farmers'
need for seed, fertilizer, and crop
protection chemicals (CPC) have not
yet fully developed. Successful agri
cultural programs, including USAID
programs (e.g., commodity import
programs), have, with few excep
tions, worked around the problem of
poorly developed agricultural input
markets by developing ad hoc solu
tions that serve the program needs
but do not leave broad sustainable
agricultural input supply systems in
place.

Goal and Purpose of
Framework

By focusing on input supply sys
tems, the present strategic frame
work supports and complements
earlier frameworks aimed at address
ing the issues of agricultural technol
ogy development and transfer, natu
ral resource management and
agricultural marketing. These are:

• Strategic framework for agricul
tural technology development and
transfer in sub-Saharan Africa.

• Plan for supporting natural re
sources management in sub
Saharan Africa.

• A framework for promoting agri
cultural marketing and agribusiness
development in sub-Saharan Africa.

In addition, this framework con
tributes largely to the development
of the input and product market com
ponents of national soil fertility ac
tion plans being elaborated in sev
eral countries in SSA under the
auspices of the Soil Fertility Initiative
(SR).2 The market component of the

2. The Soil Fertility Initiative is a
framework for international cooperation
between the international community and
national governments to solve the
problem of soil fertility decline in SSA. It
aims at Simultaneously promoting
technical aspects of soil fertility
improvement with market and policy
reform. Collaborating institutions are the
World Bank, FAG, IFDC, IFPRI, ICRAF
and IFA.

action plans involves the buying and
selling, transporiation, storage, pack
aging, promotion and distribution of
agricultural inputs and policies that
influence them.

The goal of this strategic frame
work is to guide interested stakehold
ers, including donors and national
governments, in promoting sustain
able agricultural input supply systems
in sub-Saharan Africa. As a result,
this framework is available for use by
any interested stakeholder. A sustain
able input supply system is defined
in the framework as one in which
incentives are available for all par
ticipants. The framework provides a
structure for identifying conditions
necessary to create such incentives. I

Incentives are derived from policies
and programs that minimize con
straints and provide opportunities for

. profitable investments. [n this docu
ment, the gUide is offered by provid
ing historical examples of lessons
learned and offering recommenda
tions derived from these experiences.

As indicated in the three strategic
framework documents mentioned
above, it is important to recognize
that this document is not a panacea
in terms of how best to design and
implement effective private-led agri
cultural input supply systems. Rather,
it provides a road map to strategi
cally address the problem of devel
oping a sustainable agricultural input
market. This is achieved through the
identification and analysis of:

i. The key constraints.

ii. Possible approaches to overcome
these constraints.

iii. The tools needed to design the
steps that could be taken to pro
mote the development of such
markets.

iv. The roles of various stakeholders
in the input markets development
process.

Users of this document are encour
aged to conduct analyses similar to
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those described in this document and
to develop their strategies, programs
and projects based on those analyses.
More specifically, this framework:

i. Synthesizes existing knowledge
and experiences about agricultural
input supply systems to properly
identify key problems and the
options to solve them.

ii. Identifies key characteristics Or
elements of programs and poli
cies that increase their likelihood
of success.

iii. Identifies alternative indicative
programs and policy options that
could be supported by donors.
African governments, develop
ment banks, and other agencies.

iv. Identifies illustrative types of as
sistance that could be provided to
establish and implement relevant
programs and policies to induce
private-sector participation.

v. Provides a toolfor mOnitoring the
success of various interventions
aimed at establishing the neces
sary conditions for sustained in
creases in input use.

Framework Development
Process

The framework was developed by
a multidisciplinary team from IFDC
and twelve collaborating institutes.
The team represents expertise cut
ting across the three major inputs:
fertilizer, seeds and crop protection
chemicals that were the focus of the
framework. During the development
process, consultations including a
workshop were held with stakehold
ers involved directly or indirectly in
input supply. They included input
dealers, banks and other financial
institutions, cooperatives and ass0

ciations, technical groups, nongov
ernmental organizations (NGOs),
research and development institu
tions, donors and policy makers. In
formation for the formulation of the
framework came from a variety of



sources: a review of literature from
some 300 sources, a mail survey to
about 400 individuals in 30 countries,
most of which were in Africa, a re
view of cases not well documented
in the literature, a review of success
ful or "best practices" in Africa and
elsewhere, and country case studies.

Structure of Framework
Document

The framework document is orga
nized in three main sections. This
section presented arguments in sup
port of the need for better agricul
tural input markets in SSA and the
goal and purpose of the framework.
The second section articulates the
need for a holistic approach for de
veloping sustainable agricultural in
put supply systems through a com
petitive market system, outlines the
basic analytical principles and re
quirements, and identifies key con
straints in applying the theoretical
model in the SSA context. The third
section proposes applications of
these analytical elements and prin
ciples in specific country situations
defined by the stage of development
of the input subsectors. In each situ
ation specific interventions and roles
for governments, donors, private
sector, and NGOs are identified.

sible interventions and recommenda
tions for various scenarios in differ
ent stages of development.

The Agribusiness System: A
Holistic Approach

As mentioned earlier, this frame
work defines a sustainable input sup
ply system as one in which incen
tives are provided to the participants
to sustain it. Consequently, sus
tainability of the input supply system
is a function of profitability, associ
ated risks, and level of nonfarm ac
tivities. 3 The framework argues
that developing sustainable input sup
ply systems requires that determi
nants of these three factors be iden
tified (both at the farm and off-farm)
and be improved in a way that will
increase profitability, reduce risks,
and encourage nonfarm revenue
generating activities. To achieve this
objective, the framework recom
mends a holistic approach.

3. Nonfarm activities improve farmers'
liquidity, permitting them to improve their
effective demand for inputs. They also
help increase their risk-bearing capacity.

A holistic approach to sustainable
agricultural input supply systems im
plies considering the input market
ing system as a subcomponent of the
total agribusiness system. Agri
business systems, described in Fig
ure 1, comprise the manufacture or
procurement of off-farm inputs and
the marketing of these to farmers.
Farmers in turn use these in farm
production systems to enhance agri
cultural production, productivity, and
farm income. It also involves the sale
and value-added sorting, grading,
storage, processing, and marketing
of foods and fibers as food products
for livestock or human consumption
or as inputs for other industrial manu
facturers. Farmers and farm produc
tion are at the center of the total sys
tem with both vertical and horizontal
dynamic linkages and interlocking
mechanisms among all the subcom
ponents and the facilitating services
required for each of the subcompo
nents. The effective demand by end
user markets of agricultural products
is the ultimate driving force of
agribusiness systems. All the
agribusiness subcomponent markets
and demands are derived from this
economic force.

Enabling Environment
Macroeconomic and Sectoral Policies and Regulations

Hard and Soft Infrastructure

A Framework for
Developing Sustainable

Agricultural Input Supply
Systems

Agro-Industry
Inputs

Farming Agro-Industry
Outputs

Figure 1. The Agribusiness System

Facilitating Services
Transport, Storage, Processing, Packaging, Importing,
Exporting, Advertising, Equipment, Communications

Facilitating Institutions
Policy, Law, Finance, Market Information, Grades and

_~_--"S",ta:::nd:.:a~r_dS, Markets, Risk, Transfer, Education, Resea,,"~:::h__,,-_.

(Prices and Other.lncentive_s)

Marketing and
Processing

Demand Pull

Farm
Production

Supply of
Farm Inputs

Linkages

Introduction
This section outlines the basic ele

ments of the recommended strate
gic framework, mostly from a theo
retical point of view. It stresses the
necessity for a holistic approach,
describes the principles and require
ments of open competitive markets,
and identifies constraints to the ap
plication of the idealized concept in
sub-Saharan Africa. In recognition of
the complexity of input markets in
SSA the theoretical section is fol
lowed by a more pragmatic section
where action matrices outline pos-
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Figure 2. Structural Components of Agricultural Input Supply
Systems

The performance of an agricultural
input supply is only as robust as the
weakest link in the total agribusiness
system. As a result, the central hy
pothesis of this framework is that to
ensure that these links are strength
ened, a holistic approach to promot
ing sustainable input marketing sys
tems is imperative. In other words, a
holistic approach is required for sus
tainable systems. Given a conducive
policy environment, sustainable de
velopment of marketing and farm
production systems can only be
achieved when there is value added
by every function for each participant
in the system. The value adding pro- ~
vides the incentive (profit) for partici- I :8
pation, and any function or process g
that does not add value within the ::l

system will not be sustainable. u..

A simple but useful way for visual
izing and analyzing an input supply
system is through a subsector ap
proach (i.e., fertilizers, seeds, and
pesticides). Embedded in the
subsector concept is a fundamental
recognition that there is a chain of
dynamic relationships among the dif
ferent stages of the system, which
require coordination for the system
to perform efficiently. As a result,
focusing analyses on only a single
stage of this system is insufficient
because the different stages mutually
affect each other. A global assess
ment is therefore required to iden
tify effectively the weaknesses and
strengths of each component of the
system. The progression of inputs
throughout a subsector can be dif
ferentiated into key structural com
ponents (Figure 2), namely:

• The subsector functions.
• Its coordination mechanisms.
• Its participants.
• The environment within which

the functions, the coordination
mechanisms.

• Participants operate and facilitat
ing service functions are provided.

The subsector functions are the se
quential steps (roles and activities)

from the initial point of production
to the ultimate user. These functions
are typically grouped into raw and
processed material development!
production/multiplication, procure
ment, packaging, storing, transport
ing, wholesaling, and retailing func
tions. Each of these functions may
have unique constraints that may
limit the development of the entire
system. Individually, their analysis
provides an understanding of the
horizontal dimension of the subsector
structure.

Coordination mechanisms link the
functions. Price formation mecha
nisms and prices provide the essen
tial coordination mechanisms. These
mechanisms are either hierarchical
or based on sales in spot markets or
through contracts. Their analysis pro
vides an understanding of the verti
cal dimension of the subsector struc
ture. Other market information
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Sub-5ectors
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(technical, social, political, environ
mental, customer and competitor
information) supplement the coordi
nation process.

Participants are those who per
form one or more functions in the
subsector (including farmers) and use
various mechanisms to coordinate
their activities. Within the input mar
ket system, the mechanisms will in
clude, to varying degrees, the use of
marketing tools (market research,
market segmentation, promotion,
placement, product differentiation,
positioning, and channel selection).

The specific environment in which
the subsector functions are per
formed is composed of:

• The macroeconomic and sectoral
policies and regulations that affect
input supply and use activities by
defining the set of opportunities



Figure 3. The Agribusiness Input Marketing Model

The folloWing principles of com
petitive markets need to be incorpo
rated into government policies:

• Freedom of entry and exit.
• Freedom of operation.
• Equality of opportunity.
• Regulatory mechanisms.

Improved efficiency in farm inputs
marketing can best be achieved by
providing farmers with freedom of

while guaranteeing efficient decisions
and stimulating technological inno
vation. The more a market system
becomes competitive, the more ac
curately prices summarize the infor
mation on market conditions and the
more efficiently this information is
transmitted among the participants.
As a result, decision-making im
proves and transaction costs decline,
resulting in net gain to input suppli
ers and farmers. For markets in their
early stages of development, the
competitive market process facilitates
the transfer of resources between
imperfectly linked sectors and creates
additional sources of supply and
demand.

at all

!Mm"~hasa

projects and analyses to focus on only
single stages of each subcomponent
or on either the input or output mar
keting component, whereas a global
assessment is required to effectively
identify the weaknesses and strengths
of each subcomponent of
agribusiness and their elements.

The Principles and
Requirements of Open
Competitive Markets

The Principles-Empirical stud
ies of markets in general and agri
cultural input marketing in particular
show that the development of sus
tainable agricultural input supply sys
tems requires market signaling. The
most efficient systems are those with
a high degree of competition. The
attractiveness of competitive mar
kets, which make them the bench
mark against which alternative sys
tems are often evaluated, is Adam
Smith's invisible hand. The invisible
hand performs the complex task of
coordinating decisions of millions of
spatially and temporally separated
producers, distributors, and consum
ers (Figure 3) with no need of cen
tral authority to oversee the process,

available to the market participants
and help determine their incentive.

• The credit and institutional capaci
tig; that are necessary for market
ing activities to take place and ex
pand. These translate into the
various rules, information flows
(e.g., level and pattern of distribu
tion), service (e.g., research, exten
sion, and market information sys
tem) and financial institutions, as
well as legal frameworks allowing
for the enforcement of rules and
the determination of the types of
relations existing in the system
(e.g., contractual, market, barter,
or none). fnstitutional capacities
also include communication, roads,
storage, and marketing infrastruc
ture, etc.

• The linkages with the output mar
ket and agroprocessing which in
fluence the profitability of input use
and, thereby, its demand.

The very fact that farmers and
farm production systems are at the
center of the agribusiness activities
has in the past led to overly large dtwilol,i.aler~

emphasis on analysis and assessment
of this subcomponent' In addition,tMerchandl"eii'
there has been a tendency for

Improving input supply efficiency
and effectiveness requires not only
that the functions and coordination
mechanisms be performed well but
also an increased differentiation of
functions and the evolution of more
efficient mechanisms to coordinate
the increasingly complex system.
This involves creating an environ
ment that increases the efficiency and
effectiveness of input marketing
based on an assessment of the exist
ing policy environment and
agribusiness system.

4. For example, a mail sUIVey conducted
as a part of the data collection process in
developing this framework shows that a
larger proportion of respondents identified
farm-level constraints as a major
determinant of project failure.
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choice in products, source of supply,
and conditions of purchase. Farm
ers are free to buy what they want,
when they want, and where they
want. Farmers are not all the same.
Some want to buy inputs at the low
est possible price, with the minimum
of service, and may be prepared to
accept poor quality as long as the
price is low. Other farmers are pre
pared to pay more for better quality
products, more convenient service,
and assistance and advice. Some
farmers want credit; others may not.
Some farmers want special products.
Recognition of these differences is
crucial to understanding how com
petitive markets work.

In a competitive input market,
freedom of choice provides the in
centive for the private-sector entre
preneurial initiatives and improved
efficiency by ensuring that resources
are invested in their most valued uses.
Entrepreneurs have a choice in de
ciding what marketing functions they
perform. Some may wish to enter
the marketing chain only as distribu
tors and others as wholesalers; yet
more just wish to be retailers, and
some retailers may only want to par
ticipate in the market during peak
demand periods. Also, in a similar
way, entrepreneurs providing facili
tating services, such as transport, will
participate in market functions based
on perceptions of potential profits,
availability of financial resources, and
comparative advantages over
competitors.

Where there are multiple busi
nesses operating at each level of the
marketing chain, the most important
difference from single-channel
monopsony marketing systems is
that each participant is a customer
of the next business up the market
ing chain. Farmers are customers of
retailers; retailers are customers of
wholesalers or distributors; wholesal
ers are customers of distributors; dis
tributors are customers of producers
or importers; producers are custom
ers of raw material suppliers; import-

ers are customers of international
market suppliers. Everyone in the
system is a customer of someone
else. As customers, they have wants
and needs to be satisfied. They are
able to decide what they want, when
they want it, how they want it, what
value a product or service has for
them, and where they will buy it. The
same conditions apply to facilitators.

In all aspects of the market, avail
ability of choice provides competi
tion. Competition creates the nec
essary customer-oriented needs
identification and service. Competi
tion also ensures that profit objec
tives are achieved only through sus
tained market development.
Therefore, the framework recom
mends that when national govern
ments or donors wish to promote
sustainable agricultural input supply,
their strategy should support a high
degree of competition. This should
be achieved in a way that provides
the tools necessary for signaling op
portunities in the system to the pri
vate sector. This includes credible
commitments on the part of govern
ment whereby policies are clear and
implementation is transparent. It also
includes availability and accessibility
of timely market information (price,
quantities, quality, etc.) to allow the
development of input markets sys
tems with low transaction costs.
Therefore, under competitive mar
kets, government has important
regulatory and facilitating roles to
play. However, direct government
intervention can be justified under:

,/ Incomplete markets in insurance
and futures.

,/ Existence of public goods not likely
to be supplied by private agents.

,/ Imperfect information.
,/ Externalities resulting from the use

of a new technology.
,/ The need to correct for inequities

between small and large farmers.

But, the framework recommends
that any such intervention should be
done in a way that enhances the ef-
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fectiveness and efficiency of market
ing systems and should be based on
an accurate identification of the
problem.

The Supporting Policy Envi
ronment-The first essential step in
market reform is to get prices right
by allowing market pricing of farm
outputs and inputs, which is achieved
through import and export openness
with subsequent adjustment to inter
national price levels. It is essential
that farm output price be liberalized
prior to or in unison with input price
liberalization to lessen the impact on
farm incomes. Getting prices right
implies that:

o Explicit and implicit input sub
sidies should be removed for
both production and market
ing because these represent inef
ficient market interventions. How
ever, where there are existing
subsidies, a credible and carefully
phased subsidy removal program
should be implemented, and this
transition phase should not pre
clude private-sector participation
in the market. During the transi
tion, providers and users of the
inputs can adjust to the new prices.
and trading firms discouraged
from entry in the past can con
sider entry. If targeted price or
credit subsidies are still considered
to be needed for the poorest farm
ers or those in remote areas. this
should be done in a way that does
not hamper the functioning of
competitive input markets.

It is important to understand that
trends toward a more globally in
tegrated world offer opportunities
for access to technologies that
enhance competitiveness. These
opportunities tend to be limited by
tariffs and export subsidies. The
Uruguay Round agreements pro
vide the global commitments for
reducing tariffs and export subsi
dies by the World Trade Organi
zation (WfO) to which most Afri
can countries belong.



o Registration procedures for
distributors and retailers
should be simple and unre
strictive. Freedom of entry and
exit from marketing should not be
restricted by excessive licensing
fees nor bureaucratic restrictions
on private-sector participation.
However, the need for safe pesti
cide use requires careful licensing,
monitoring, and storage regulation
covering their marketing and use.

o Market information systems
adapted to liberalized markets
should be established to moni
tor supply and demand and prices.
Market liberalization policy re
duces the control on market in
formation to policy makers. Mar
ket information is essential to
measure the impact of reforms,
overcome barriers to reform, and
provide information to market
participants.

o Adequate social and physical
infrastructure (roads, rural
water supply, rural education,
and rural health facilities)
should be developed. Poor
roads and telecommunication cre
ate high transportation and trans
action costs and limit effective
market size. Healthy and better
educated people are more likely
to innovate in agriculture and
agro-processing.

When sound, comprehensive, lib
eralized input market policies are en
acted, the private sector very qUickly
mobilizes its resources to avail itself
of the ensuing business opportuni
ties. This is particularly so when the
private sector is already operating in
other markets; however, even in
countries where any private-sector
economic activity was banned for
several generations (e.g., Albania),
private entrepreneurs have quickly
emerged. Profit is a strong motivat
ing force.

The manner in which a liberalized
input market operates is entirely dif
ferent from the operation of a

monopsony distribution system. Any
entrepreneur can enter the market
at any level in the system and is free
to sell inputs in any location at any
price. This freedom of action leads
to the so-called free market. Profit
able customer satisfaction is the ob
jective of marketing. Freedom of exit
means that there is no safety net and
no government-financed rescue for
failing private-sector businesses.
Private-sector business is all about
risk. Governments do not guarantee
the private sector a profit; it has to
be earned. The profit incentive leads
to multiple business operations, sup
plying multiple farmer requirements,
and it is these characteristics that
ensure competition between busi
nesses at all levels of the marketing
chain. Competition then becomes
the driving force that ensures a con
tinual process of improvement and
increased efficiency in fulfilling the
marketing functions to the benefit of
both the marketers and, more impor
tantly, the customers.

Implementation of reforms to
achieve the goal of establishing a
market economy involves changes in
policies, institutions, infrastructure,
and management skills. It also in
volves the continued nurturing of
confidence for the private sector. A
macroeconomic policy involVing fis
cal, trade, and finance components
must be established, as must a legal
and regulatory environment condu
cive to private business activity. This
implies:

o Privatization of inefficient
parastatals where this process is
not yet completed. Such changes
in ownership affect corporate gov
ernance and reflects positively in
firm performance. However,
these reforms usually involve the
greatest conflicts between those
who will gain and those who will
lose under current policies due to
shifts in the distribution of losses
and benefits involved, as well as
national strategic interests. Such
conflicts should be resolved
carefully.
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o Financial system reforms. The
reform should provide equal
unsubsidized credit opportunities
to remaining public institutions
and the private sector and encour
age financial services competition.
During the transformation process
fueled by reforms, single-channel,
state-owned agribusiness schemes
are replaced by multiple-channel,
privately owned and operated
competitive institutions. The
emergence and development of
such institutions require capital.
Credit for input distribution should
be treated in the same manner as
farm input credit. When seasonal
input credits are provided by in
put dealers, the issue of gender
deferential access to credit is au
tomatically resolved.

o Comprehensive fertilizer,
seed and pesticides legisla
tion. The legisiation should cover
product quality guarantees,
phytosanitary requirements, envi
ronmental safety, and control of
malpractice (Boxes 2 to 4). Such
legislation is necessary to protect
consumer interest. It is important
that these policies be country
specific and recognize what vari
ous participants can and cannot
do. Typically, these policies evolve
over time, taking into account
changes in the agricultural situa
tion, including available services,
level of infrastructural develop
ment, prevailing cropping sys
tems, and the profile of farming
community (36).

However, considering the thinness
of the inputs markets in most SSA
countries, it is critical that govern
ment regulations promote the
emergence of regional markets
and international linkages for the
input industries to be Vibrant,
competitive, and sustainable.
Regionalization of seed and fertil
izer industries and trade is essen
tial for efficiency and hence for low
farm-gate prices. Similarly, trends
toward globalization require that



-labeling
- advertising
- periodic assessment

- registration
- disposal
- distribution

Box 2: Essential Elements of National Pest Management Strategies

Various studies estimate that pest-related production losses in SSA average 35%-50% of total attainable production
(40). These estimatessuggesl that the imperative for improving food security in SSA implies not only increasing
agricultural productivity but also minimizing losses due to pests. Until recently, many governments in SSA heavily
subsidized the importation and distribution of pesticides, especially for export crops (10 and 13). The now dominant
private-sector pesticide suppliers were often reduced to facilitating the importation of pestiddes for SOEs and projects
via a tender process. Global economic factors and the lack of effective regulations discourage the use of nonchemical
pest control methods and induce an excessive use of pesticides, including the harmful ones (13). These global factors
include market saturation and effective control mechanisms In developed countries, and the explidt or implidt export
subsidies of some pestidde-producing countries.

Although pestidde subsidies haVe been dismantled, the safe use of pestiddes and their impact on the environment
continue to be an issue of concern because of widespread illiteracy, lack of protective clothing and equipment, lack of
access to adequate medical care, lack of training in safety procedures, and restrictions on the right to organize for safe
working conditions (13).' Under these circumstances and given the extent of negative externalities assOdated with their
use (e.g., residues buildup in the food grain, contaminated drinking water, buildup of pest resistance to pesticide),
pesticides represent a significant health and environmental hazard in SSA. In addition, food safety can greatly impact
food exports. As a result, it is very important that their use be supported by a good framework that provides guidelines
to regulate the following aspects:
- trading practices - testing
- packaging - storing
- residues ~ availability
- safety training for extension workers, dealers, and farmers

Such guidelines are provided in a Food and Agriculture Organization of the United NationslUnited Nations Environ
ment Program(FAO/UNEP)-sponsored formal code ofconduct for public and private institutions involved with the
pesticide subsector. In SSA, compliance to this code is often limited by countries' capacities to create and implement
a regulatory system and by the global factors mentioned above.. However, technological innovation (e.g., improved and
safer products with easy-to-understand instructions), current trends toward organizing into self-monitored assOdations
within the industry, and regional collaboration (e.g., in testing) regulatory harmonization can significantly contribute to
redUCing harmful side effects hom pestidde use. In addition, the .economic and ecological impact of pesticide abuse
has led to the development of nonchemical pest management approaches such as the use of biological control agents
(e.g., unprecedented sliccessby InternationallnstiMe for Tropical Agriculture [llTAI in controlling cassava rneaIybug
using an imported parasitoid), plant breeding (plant resistance), biotechnology (e.g., biopestiddes and genetic engi
neering), and integrated pest management (IPM).

Despite its appeal, biological control has not "ad broad-based impact on the practice of pest management (40).
Similarly, more research is needed for breeding pest resistant crop varieties in SSA. In recent years, the private sector
(e.g., Monsanto) has Invested heavily in genetic research and development. Despite the rapid progress made, decisions
to institute andimplementbiotechnical controls in SSA are made complex by the uncertainty regarding the likelthood
of technology-inherent risks (e.g., induce insect resistance, weed resistance, and harmful side effects) and concerns for
technoloQy-transcendingrisks (potential for widening the prosperity gap between classes and between the North and
South). WhileSSA countries may benefit to some extent frolll.adllallces in biotechnology in developed countries, they
needto(l)createsqcialc~ll1?iti()Tl§~suringthat allsocial;~I<\~~reaspnablechancesof benefiting from the new
technology'{i!)develo).'~l,\ilIsto"C()llaborate with in!¢m"ti()ll<lIprivatesect0r and neg()liate intellectual property rights
and. biosatetyregJJ1a1i()I1!p!it.;1.IIill t,,<illil<lte access to ne1-'l}'T<:lf"!§S<?S ""dprO(iucts, (3) support public research, and
(4) facili~te[l'"7"t~r-iIlY 'ept 8f;tlle \>rivate seclO1";iI1reseaicn cOl1)petiliveseed pT()ductionan<ldistribiJtion(40)'
Probablythernost!Jia ·,ii9Iggicany basedJ.'e5! ..••..,". ~PPr()aCh~the promotion oflPM,H~,tt'e
fprnyof,IPlv1t'i"t~·· , ·.i>!"B"l.<>teQ 1NllliJjclli<.\eS() •..•..~9f pesticides. Most oftt'en>Mprograrrl!lin
SSA.~",).'rorn\'t . ,';g:,qAflEl·BeCauseftl... ..:qnrtoteasilyincrease the scope ()fth,eir pr-ojecls,
~lTlaUfsCal~ f<irm.. .~I~~t()the technologieo> ".~Tl~edfor !PM. Thus, thej>t1blie.sect()~needs to i

plaY<llTluF},l;ltger tQm()tlng lPlv1 among srn .. '·~\'1ihisiIJlpliesa stronggo~t~t.J
t()'IPMMd~~#_&'lIlo1ivating,lrainiJjg, ..."... ".1.iiijl.im4~knowledge;un<>ngpr~·;l

.Vari0lli>~djiis'su'ofilli<lTelilrmersconce,ri!'<i¥f(aoouf'?<">thheaIthandthe envir0runen.1bo.itals9price§aTId 1
pt1blic;p<>~¢L •. perceptions and irnpr()\i¢cl il"lloJ"inatlon dissemination may enCo!Jrage 'l(}!unt<lry use !
(){leSs;~'![I1) .•.;,:s.•. c'. •• .••• :·;;••:z.P~1Y, ' ' .. , ''..","1
Regafd!ess of .. '. . ' , ()frlbinali6nof approacnes acolintrYchooses to adop!,itis very'imp()rlanHobasethej

.' ultimate choice of pest management strategy on the knowledge about actual pest-induced losses, their trends, and the .
gains from improved pest rrianagement. The current state of such knowledge in SSA is at best fuzzy and thus requires
improvements by involving both public and private participation.
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Box 3: E~seotialE1ell\<\ots of a Natiooal~S~ed
Regulatory Framework

0_" , "," '- ,," d

Fertilizer laws and regulations usually provide for six
distinct administrative' areas: '

>:' Registration of businesses and/or their prpducts
. (labeled, with guaranteed analy~is and net weight).

> Inspection of feltilizer products and records by au
: thorized insp~ctors (taking sampies, noting the le

gality of the labels, checking bag weights, inspecting
records). :

>- Analysis 6f samples taken by inspectors.
> Financing of the regulatory program through reg

'istration fees and inspection/tonnage fees.
> Administration, enforc,ement, 'and assessment of

penalties by a designated authority. '
> Publication of findings.' .

Source: IFDC.

The mairi 0bjective 6(controlled:mark~tihg 0ffertiJiz-:
, '"" ' , ' -: ,,"" ": z", ". > +-'~ " , > A,,, >
7i~ is ,t9 protect fqrmeis aSla\n~t:Pb?"quality j:Jr~d!1fts
by~ ensuring that fertilizers' products are' Mt;riutrient'
cleficie!)t; adulterate~, ,or sold ins!lortCweight ~ags an'!
py providing a rational basis for ,Pricing throjJgh: tlni
formitY.'11'1 addition: fertiiizer.regulationsprovide other'
,benefits:inclucling: : '.' _' ,: : " :":'; • :. '
,>'Prbtecttng honest fertilizer busjnJ'sSces. '
.~ En~an~\ngagnc!1ltQral~de~e!oIir;rrent·· ,
> providing access to Vseful datq p\1 farmer~",

extension wprKeiw marketlng:spec,!alists, 'ana .
, other 'specialists conceroed with'the use of; ,
'; fertilizers. " '; • ~' ,

"d :": ': " " ,,' , ,,' "

F~rtilizer' regulators,sI1ould beauthoriz~d oy a la';~to
perform theIr duties:andshould be~guid8d in~thei(au2
(hority and 'responsibilities bya set=ofregulations'en'
acted Ul:,der the l?w. ;Gypic,ajly,~ the regulah~l}s

~ encompass the following areas: • .' '( +
" " " , ' :,"';'

~,D<ifi~itions ~ .' . ' .
> Registration and/or licensing requirements
:> l,abeling requirements, .
>C'lnspection/tonnage fees·
> Plant nutrient forms~
>- Guaranteed analysis requirements
>-; Violalions (misbranding,' adult"ration, short- .

weight bags, nutrient deficiencies, etc.)
>' Sampling and inspection techniques (usually

referenced),
>- Analytical methods (usually referenced)
> Investigation allowances
>. A system of penalties
> Stop sale and/or seizure authority and directives
> Fertilizer specifications (used in less than free-

market systems .versus "truth-in :Iabeling")

Two areas are crucial in ~de'l~loping seed policies:~'
1. Vatjetal rel~ase and n,?ti!isqtion, ;rhe !<ey~ bsu~e~

are:, (1) whether the, seed lali/makes nbtification
compulsory and requires privat,,:breeclers'to divulge'
the details about the 'origil'1'~and cnaraCteristics of
the variety (properly right issue), and (2) does' the ~
countrY have the ~apacity=and ability to~e~force
theJaw. I;' some~ cases suCh'as'when consu~ers.

", ,'" '" ' ", " ;, " ,', " :- .', \-', ',' ',' 'C. 0~ ", : v
and the government do not trust the private sector
or when there is cmlc,ern {hat the niputatio;' may
be tarnished by amateur private firms~, compulsbfy,
notification can enhan~e, rriark€£~bility. On the'
other hand, however, notificqflOn can'also delay
the release of a variety, 'causing frustration among
breeders. Yet, a loqse Jegal framework cap result,
in too many varieties, many of which rnay norbe
accepted by farmers. ' ~

2. Seed certification and quality control. This i;'volves'
the number of times ihat seed plots are,inspected,
registration of seecj-processing plants, ariMesting'
samples of seed sold for genetic puritY ;;;'d-germi, '
nation relative to certificationor declaration on the
label of uncertified seed. The central issue is 'how
this affects the development of the seed system,
especially the informal system. Compulsory certi
fication to protect seed users can (1) restrict seed
system development as production sites are'dis
persed-cost incidence on the seed producers and
the certification agency, and (2) delay timely avail
ability. A seed law that provides for optional certi
fication would encourage seed production in the
informal sector but would cast the responsibility
on seed consumers to protect their own interests.
The government responsibtlity 'for quality cqntrol
for perennial crops is much more than for annual
crops given the possibility of time wastage associ
ated with poor quality at harvest.

Other important elements of a national seed policy
are:
1. The procedure for the implementation of various

stages of varietal development. ~
2. Providing private seed producers with access to

lines and varieties developed by the National Ag-
ricultural B-esearch System (NARS). '

3. Policy regarding seed pricing.'
4. Policy regarding the import of germ plasm, and

certified seed when necessary.
5. Arrangements for seed marketing.
6. Definiti?n 6f the role of various agencies in the

seed chain for different crops., ,', "", '.

Source: Jaffee and Sri~asta~ (19) arid Venkatesan (36),
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critical multiple private-company
linkages to the world input indus
tries be developed if African farm
ers are to have reliable access to
a flow of modern technology. The
development of regional markets
implies a harmonization of legis
lation, such as sanitary and
phytosanitary (SPS) measures,
among countries with similar agro
ecological conditions.

In this regard, it is critical that the
input industries organize into re
gional associations or networks
that provide a forum for interac
tion and information among
members, represent the interests
of the industry within Africa and
globally, and strengthen their po
sition in the world. These associa
tions or networks should play an
important role in developing the
legislation, in bringing about the
emergence of regional markets
and international linkages, and in
facilitating the industry's self-moni
toring. While such associations
already exist, in most cases, they
were only recently established and
should be supported and strength
ened. This is for example the case
for the African Seed Trade Asso
ciation (AFSTA) or the African
Fertilizer Trade and Marketing In
formation Network (AFTMIN).

o Competitive market pricing.
Rexible pricing systems are essen
tial as an incentive mechanism to
develop a demand-pull from the
market prior to periods of peak
demand. Demand-pull from the
market is an essential difference
from the centrally planned distri
bution-push that occurs when the
total system is under public-sector
control. Excessive seasonal swings
in prices are in large part an arti
fact of suppressed incentives to
build storage under prior policies
of pan-seasonal pricing. Under a
competitive market system, sea
sonal price discounting, as op
posed to pan-seasonal pricing,
provides incentives throughout the

marketing chain. This is because
each customer has an incentive to
stockpile inventories in the mar
ket prior to peak seasonal de
mand. As storage capacities im
prove, seasonal price swings
should subside to more normal
levels.

o Encouragement of competi
tive transport and handling
operations by policy initiatives in
recognition of the importance of
transport costs in the competitive
pricing of fertilizers.

o Institutional and enterprise
reforms. These are essential as
the state role changes from one
of ownership, direction, and con
trol of economic activities to one
of policy development, regulation,
monitoring, and provision of ser
vices. This involves:

,/ The development of private
and public-sector institutions to
facilitate interactions between
the government and the pri
vate sector.

,/ Retraining programs necessary
for displaced state workers and
senior government officials,
who require training in basic
entrepreneurship and business
operations to understand the
value of private business to a
nation's economy and to re
spond to the needs of private
agribusiness.

o Encouragement of human
capital development in the
private sector. Each participant
in a competitive market strives to
maximize long-run profit objec
tives and will use whatever skills
and comparative advantages are
available to enhance his competi
tiveness. This is not to say that
private-sector entrepreneurs have
all the skills and understanding of
agri-inputs markets that enable
them to participate efficiently. In
deed there is always a large and
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continuing requirement for train
ing and skills development in mar
keting and customer orientation.
Once these skills are developed,
entrepreneurial initiative and drive
create a constant search for im
provement that manifests itself in
increased customer satisfaction.
One aspect of this is seen in the
desire to provide customers with
technical information on products
and product use and thus the pri
vate sector becomes an arm of
extension, an agent for change in
rural communities.

Ideally the transition process
should be taken one step at a time,
rationally linked to constraint re
moval. The real challenge is that each
step requires cohesive reforms and
simultaneous managed progress in all
four areas (policies, institutions. in
frastructure, and management skills).
The rate of change in the transition
process should be tailored to each
individual country's poUtical and eco
nomic circumstances in that there is
no universal recipe for the transition
process. However, a conducive policy
environment is essential. Experience
outside SSA (i.e., Albania, Bangla
desh, Egypt, Latin America) suggests
that once the market is liberalized
and a conducive policy environment
is created, competitive market activi
ties take off much more rapidly than
assumed by the planners and policy
makers.

Requirements for Success
The successful promotion of com
petitive market-driven input supply
systems reouires five critical factors.

o Government commitment and
implementation ability

As pointed out by Thompson (32),
Golelti and Alfano (15). Bumb et
01. (4), and Howard et 0/. (18) the
most important requirement for
success is government commit
ment to the policies and their
implementation ability. Evidence
from Africa shows that policy re-



forms are unlikely to induce
changes unless governments see
the need by participating in their
formulation and have the finan
cial and technical capacities to
implement them (33 and 34).
Government commitment has
been the strongest when reforms
were internalized or came from
within.

o International support

In most cases, the severe finan
cial crisis and not the perception
of open markets as preferable to
government controls was critical
in generating government com
mitment to reform. Yet, when re
forms are instituted during a pe
riod of financial crisis, they tend
to be more challenging. There
fore, the degree of international
support of domestic liberalization
initiatives is critical to government
commitment to the reform for
countries under significant budget
ary constraints.

o Stability and consistency of
policies

To successfully promote competi
tive market-driven input supply
systems, the degree of instability
in both political and economic ex
pectations should be minimized
because they influence the amount
of speculative expectation.

o Conducive legal environment

It is vital to establish reliable trans
parent, accountable and cost-ef
fective legal systems for instilling
confidence and credibility in the
reforms.

o Reforms should be based on
empirical facts

Reforms should be planned based
on an assessment of the existing
marketing system and not accord
ing to a prototype of how it should
function (15). Furthermore, such

assessments should pay attention
to gender issues and the differen
tial impacts of interventions in the
input subsector on gender. Unfor
tunately, in many cases the reform
prescriptions in SSA have been
based upon only superficial knowl
edge of the prevailing institutional
details of the political economy,
which define rights, costs, and in
centives, and how they affect eco
nomic outcomes, in particular,
economies (20).

However, it is important to realize
that market structures cannot be cre
ated in a vacuum. Increased demand
for modern input is not going to oc
cur unless modern technologies are
known by farmers, its advantages are
perceived as sustainable, resources
are available, adequate social and
physical infrastructure is in place, and
the institutional environment is favor
able (15).

Constraints to Sustainable
Input Supply Systems in SSA

The idealized concept of a com
petitive inputs marketing system de
scribed above represents the ultimate
economic progression of such sys
tems. But, daily experiences show
that markets can fail in performing
their functions for a variety of rea
sons. Typically, in developing coun
tries and in SSA, market failures re
sult from numerous overriding
political, social, financial, physical
and environmental constraints.
These constraints either significantly
raise the cost and thereby reduce the
willingness to enter the exchange
process, or do not generate and
transmit prices that reflect all costs
associated with the production or
consumption of a good. Constraints
to the development of sustainable,
private-sector based systems were
broadly categorized (35) as:

o Policies and regulations that often
discriminate against the private
sector and discourage competition.

o Unsound government invest
ments, often with donor acquies-
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cence, in new projects while
neglecting maintenance and reha
bilitation of existing infrastructure
and supporting services.

o Insufficient knowledge and skills in
both the public and private sectors.

In addition, more specific con
straints reported in the literature,
country studies, and surveys include:

,/ Inadequate, ineffective, and inef
ficient financial and other facilitat
ing services.

,/ Inadequate incentives for inputs
marketing, farm production, and
output marketing.

,/ Unfair competition practices such
as the use of subsidized distribu
tion by public sector and some
NGOs.

,/ Distrust of private-sector traders
and middlemen.

,/ Resistance to change by privileged
individuals (the rent seeking coali
tion benefitting from the status
quo).

,/ Lack of market information and
communication.

,/ Low and variable commercial
demand.

,/ Abrupt subsidy removal and other
policy discontinuities undermining
private-sector confidence.

,/ Frequency of pan-territorial pric
ing, which removes incentives for
private-sector response to remote
area demands.

,/ Inconsistent and poorly enforced
regulations combined with active
corruption and patronage.

,/ Poor contract enforcement.

'/' Inadequate physical infrastructure
and communications capacity.

,/ High costs of input delivery and
product marketing due to the tyr
anny of distance and inadequate
transport infrastructure.

,/ Lack of technical knowledge and
business skills in all agribusiness
subcomponents.



,( Limited coordination of donor
activities.

Markets can also fail because of
scale economies (e.g., natural mo
nopolies imposed by the thinness of
some markets) or because there are
such high transaction costs associ
ated with their use that it is better
for participants to make these trans
actions through non-market institu
tional arrangements. This is often the
case because of the public good na
ture of the good itself (e.g., produc
tion of open-pollinated seed), or ex
ternalities associated with the use of
the good (e.g., use of pesticide). Non
market institutional arrangements
also occur in the rural credit markets
because of what is generally referred
to as adverse selection or moral haz
ard problems.5

The list of constraints outlined
above clearly shows that government
policy itself may be the issue. For
example, the price stabilization
schemes set up to protect consum
ers' welfare from high prices or farm
ers' income from risks associated
with the vagaries of weather have
often resulted in rent-seeking activi
ties and expensive bureaucracies
while little benefits accrued to the
intended beneficiaries. Goletti and
Alfano (15) argue that the recent

5. In situations such as the rural credit
market where lenders do not usually have
enough information about the credit
worthiness of borrowers, borrowers tend
to have incentives to default on payment.
This asymmetry of information imposes
on the lender to invest in screening out
potential defaulters to avoid the problem
of adverse selection. In addition, the lender
incurs additional costs in order to reduce
the risks of default after the loan is made
(moral hazards). The additional costs
include monitoring, enforcing, legal
actions, giving borrowers incentives to self
monitor. Historically, these problems have
given rise to imperfect market
arrangements such as interlocked credit
and output markets or credit schemes with
peer monitoring that place check on
opportunism and reduce transaction costs.

move toward market reform can be
interpreted as a response to a widely
perceived failure of governments to
meet the objectives of sustained ag
ricultural growth, food security, and
improvement in small farmer
income.

All of these constraints have to be
identified with country or regional
specificity in assessing market sys
tems and designing programs for
development. When markets fail,
they produce an outcome that is eco
nomically inefficient and socially in
equitable. However, the existence of
market failure does not necessarily
indicate a critical role for direct gov
ernment intervention (15). Produc
tivity and incomes can be raised by
creating better or new markets and
fostering the links between spatially
or temporally separated markets (2).
The definition of properly rights may
help internalize externalities. For ex
ample, soil degradation or pollution
can be internalized if there are prop
erly rights. Even for a monopolist,
there may be incentives to behave
efficiently under the threat of pos
sible entrants that may endanger the
position of the monopolist. In cer
tain circumstances, importation of
fertilizer in small quantities may be a
natural monopoly but an open trade
regime and absence of banriers to
entry can create efficient behavior by
a single importer. As a result, the
government should institute adequate
laws and regulations to prevent col
lusion among sellers or any other
noncompetitive behavior.

Applications of the
Framework: Issues and

Recommendations

Sequencing and Time of
Market Development
Interventions

Stages of Development-The
description of the different stages of
the agricultural input supply systems
development in the framework is
based on earlier work by various au-
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thors (8, 23, 27, and 28). Agricul
tural input supply systems or markets
go through stages of evolutionary
development from a traditional to an
advanced system. A generalized life
cycle pattern of development of an
input supply system is summarized
below and details are described in
Tables 1 and 2.

i 0 Stage I: subsistence

Improved varieties, chemical fer
tilizer and pesticides are generally
not available. Fanners retain their
own seed or exchange seed of
poor quality and low yield. They
rely on manure, crop residues and
burning to maintain soil fertility.

o Stage II: emergence

Improved varieties, chemical fer
tilizer and pesticides emerge, es
pecially for export crops. Both
public and private sectors start in
puts distribution, but fanner-re
tained seeds represent the bulk of
seed used, especially for food
crops. Formalized costly and
inefficient government-controlled
credit systems are often
introduced.

o Stage m: growth

Food crops are increasingly com
mercialized. Modern seed, chemi
cal fertilizer and pesticide use
spread with both the private and
the public sectors involved in pro
curement/production and distribu
tion. Resources are increasingly
available, but infonnal financial ar
rangements remain dominant.

o Stage IV: maturitv

The food and cash crop markets
are globally integrated. Vibrant
seed, fertilizer and pesticide indus
tries develop as the private sector
takes the leading role \vith ancil
lary support from the public sec
tor in specified tasks. Fanners use
higher levels of fertilizers and pesti-



Table 1. Stages of Development of an Input Supply System

Stage I-subsistence Stage II- emergence Stage I1I- growth Stage IV- maturity

1. Input market

- Macket orientation Subsistence farming Increased commercializa- Greater commercializa- Globally integrated food
tion of food crops and tion of food crops and cash crop markets
commercial farming for
export crops

- Seed No commercial seed mul~ Government produces Government continues to A vibrant seed industry
tiplication and distribu- foundation seed in limited produce foundation seed, develops; private firms
tion, farmers retain own quantity and usually and commercial seed increasingly produce
seed or exchange seed of multiplies seed. improved finns and specialized con- foundation seed often
poor quality and low seed usually available tract multipliers emerge; a with government or uni-
yield. through costly and large number of farmers versity support; wide ar-

inefficient single channel use improved seed. ray of supply choices.
state-controlled or state~

foreign investment joint
venture schemes; some
technical knowledge
limited to participant
fanners.

- Fertilizer Fanners rely on manure, Significant use of fertil- Increased use on food Fanners use economically
crop residues and burning i1£r on cash crops within crops, particularly on optimum levels; are very
to maintain soil fertility, and supplied by costly grains; intensity often knowledgeable about fer-
little or no use of inor- and inefficient single-- below optimal level; tilizer attributes and
ganic fertilizers, no struc- channel state-controlled limited farmers' requirements, timing and
tured private nor public or state~foreign invest- knowledge of the benefit methods of applications;
involvement. ment joint venture of alternative requirements are refined;

schemes; limited use of fonnulations; increased dealers provide infonnal
on food crops; some tech- participation of private extension services and
nical knowledge limited sector in the distribution wide array of supply
to participant farmers. in many rural areas. choices.

-CPC Not available or used, no Limited use, except on Increased availability and Widespread use and
structured private nor cash crops through costly use in fields and storage. private sector supplement
public involvement. and inefficient state~ public sector, wide array

controlled or state-foreign of supply choices. Move
investment joint venture toward IPM.
schemes, little use in
storage or transport.

- Credit Not available and limited Introduction of fonnalized Increased availability of Wide credit availability as
resources costly and inefficient resources as financial formal financial

government-controlled sector deepens and institutions become
credit system usually broadens its assets base stronger, more diversified,
interlocking input and and lending capacity, deeper and weU~

output markets, and financial links with integrated into global
limited resources outside foreign countries are financial markets
the public scheme strengthened, decreasing
dominated by infonnal importance of infonnal
arrangements. financial arrangements,

larger fanners and smaller
agro-enterprises are able
to borrow from
commercial or
agricultural banks
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Table 1. Continued
Stage l-subsistence Stage ll-emergence Stage Ill- growth Stage iV- maturity

2. Output market

- Storage

- Processing

Artisanallabor-intensive
storage, typically high losses.

Umited for immediate home
consumption,p~sed

products not storable or
traded. little value added.

Short·term commen:ial
storage generally without
use of insecticides. state
controlled.long-tenn
storage on large-scale.

Emergence ofsmall-scale
mechanized food
processing. done on a
custom basis. umited
value added.

Improved producer and
marketing agents'
knowledge of harvesting
and handling techniques
and capacity. especially for
perishables. significant
improvement in on-farm
storage methods wi th a
corresponding drop in
losses, increased use of
insecticides and
fungicides.

Larger. more efficient
processing units emerge.
increased value-added

Well-de\'e1oped storage by
private sector integrated to
roarketiog networl<s.

Development ofa wide
range of value-added
products.

Vibrant high·volume weU
articulated competiti..-e
private markets.

No structured private nor
pUblic involvement, inter
households trade
predominates, some part-time
rural traders in few periodic
localized thin markets. few
wholesalers in urban areas.
high degree of product
heterogeneity. low marketing
margins for most products.

- Institutional structure State monopoly Umited direct state
interlocked with input intervention (grades.
supply, urban wholesale stlndards. health) and
traders begin to dominate greater private-sector
trade in staple food by participation. increased
operating through specialization in trade.
commission agents or rural increased choices, cost of
assemblers. expansion of performing marketing
the number and size of functions declines and
periodic markets, marketing margins
emergence of market increase as more value is
hierarchy. marketing added in the process.

....................................................................................._.~~.~~..~~.~.~~.?~:: - - __ _--_.._ .

Overvalued currency

3. Macro policy

- Currency Move towaro market- Move toward market-
based exchange rate. based exchange rate.

- Trade policy Restrictive for private-sector Progressive liberalization fully liber.ilized

........................................P.'~~!~!p.~~~~~ _ _ _ _ _ __ _.._ .
4. Sectoral policy

- Coordination
mechanism

- Regulation

- Infonnation

Unregulated infonnal
exchange for staple food and
administered pan-territorial
and pan-seasonal for exports.

None

Nonexistent or limited and
localized, informally
disseminated.

Administered pan
territorial ;md pan-seasonal
for exports. disruptive
donor or government
interventions, spot markets
for staples with wide
supply and price fluctua
tions. high input cost. low
output prices.

Restricted to public sector
and controlled private
involvement.

Government begins (0

provide limited.
fragmented. often
inaccurate. and not very
timely statistics on area.
input and output quantities
and prices: private
asymmetric market
infonnation networks
develop (ttadelS have
superior knowledge to
producers).

Market coordination
becomes more dynamic
and precise.

Development ofconducive
regulation with private
sector participation.

More reliable, widely
disseminated information
on products, stocks. trade
volumes and prices
become available and is
used by market agents.

fun market coordination.

Development of regulation
COnducl\-e to prh'ate-sector
investment, consumer and
national interests
protection.

Up-to-date information is
widely available and used.

Source: Adapted from Desai (8), Pray and Ramaswami (27). Rusike (28). and Maredia and Howard (23).
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Table 2. Stages in the Transformation of tbe Seed System

Stage J: farmer seed
exchange

Fanner Selection and
Supply

Stage 2: emergence

Introduction ofImproved
Varieties

Stage 3: growth
Widespread Use of

Improved Public Varieties
and Early Spread of

Private Varieties

Stage 4: maturity

Advanced Seed System

TECHNIQUES Seed R&D:

a. Varietal development

b. Seed technology

c. Seed Production

Mass selection; farmers'
experiment.

On-farm seed
processing and storage
using traditional
methods.

By farmers; no
distinction between seed
production and crop
production.

Public crop breeding
research; Testing of
foreign varieties.

Seeds of new varieties
processed and stored using
special treatments at public
facilities.

Breeders' seed produeed by
public R&D organizations;
Basic seed by government
farms or farmers; and
commercial seed by
government farms,
contract growers or
farmers.

Generic seeds; Both public
and private finns produce
new varieties and hybrids.

Seed processing and
storage increasingly
sophisticated; seed
processing, storage,
packaging, and marketing
increasingly a private
sector activity.

Shared roles for public and
private R&D organizations
in breeders' seed;
increasing share of private
finns in basic and certified
seed production.

a. Proprietary seeds;
Private sector produces
most new varieties; Public
sector does basic R&D,
self- pollinated and minor
crops.
b. Seed processing,
storage, packaging and
marketing technologies as
important as varietal
improvement; All seeds
used (purchased and
retained) undergo rigorous
and careful treatment,
conditioning, and
packaging.

Breeders' seed, basic seed
and commercial seed
produced by private firms
and fanner cooperatives
for public varieties.

Private companies; farmer
cooperatives.

Political system capable of
enforcing intellectual
property rights; plant
patent law, and
trademarks.

Public and private finns,
with the share of private
firms increasing; highly
risky demand and finance
conditions.

Distribution by public and
private finns and farmers;
pervasive uncertainty
about seed supply and
demand.

Political system capable of
enforcing property
ownership rights.

Close to grain prices.

Local trading of
farmers' seed;
Uncertainty of seed
quality.

Infonnal habits, custom.

not applicable.

Property rights

INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT
Marketing and Distribution

Signaling

Seed prices

Political system capable of
enforcing plant b~ers'
rights; contract law; trade
secret laws; quality control
regulations; quarantine
laws.

Private varieties have Private varieties have high
higher prices. prices.

Fanner-ta-fanner Government seed Certification label and Strong proprietary product
reputation. certification label. private brand names; seed differentiation with strong

.....................................................................................~ _.~~.~p.~~?:.~.~~!~??~: _.~p.~.~~??~!!~~: .

Other farmers; extension;
private advertising.

Extension.Other farmers.
COORDINATION
Information about new
varieties

Public- and private-sector
extension services provide
consumer information;
advertising.

Availability of Some fertilizer and Fertilizers available but Fertilizers and other Fertilizers and other
complementary inputs irrigation. limited because of agricultural chemicals agricultural chemicals

....................................................................................._.~?~~.:~!.~~p.~.l!.; _.~~~~!?~!~~ _.~~.~~~?~!~: .
PERFORMANCE
INDICATORS
Seed productivity
New variety development
AdootionlDiffusion rate

Low
Low
Low

Moderate
Moderate, erratic
Moderate, erratic

High
High, more stable
Moderate. rapid

Continually increasing
High, predictable
High. rapid

Source: Adapted from Desai (8) and Pray and Ramaswami (27), Rusike (28) and Maredia and Howard (23).
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cides, and are very knowledgeable
about fertilizer attributes and re
quirements, timing and methods
of applications. Requirements are
refined and dealers provide infor
mal extension services. The finan
cial sector deepens and broadens
its assets base and lending capac
ity. Financial links with foreign
countries are strengthened, and
the importance of informal finan
cial arrangements decreases.

While inputs marketing systems do
not fit this rigid classification of the
stage of development model, articu
lating the evolutionary process into
these stages can be helpful in under
standing the driving forces of each
of the stages and actions that may
be the most appropriate interven
tions to help improve the efficiency
and promote its development from
one stage to the next. Perhaps more
importantly, this articulation helps
point out the perils associated with
jumping stages. For example, while
some functions may be efficiently
performed by the private sector, this
does not automatically imply that
those functions should be privatized
in a specific country for a specific
system. It all depends on the nature
and structure of the system or mar
ket. In other words, government
withdrawal may be possible in coun
tries where the input use and tech
nology development are already ad
vanced, but it may cause great stress
to countries that have neither the
technological basis nor the market
network that could assume functions
currently undertaken by the govern
ment (15). In these cases, the impor
tance of proper sequencing of re
forms is critical to the success of the
overall process. lJnfortunately,there
has been very limited research in the
area of sequencing of reforms. Al
though it is true that privatization
under competitive markets improves
efficiency (e.g., Bangladesh), because
of the small size of input markets, in
many SSA countries privatization has
resulted in oligopolistic market struc
tures (e.g., Cameroon, Ethiopia,
Ghana, Tanzania and Zambia).

Most input supply systems in SSA
are in Stage I or Stage II. At this ini
tial stage, when markets do not ex
ist, public initiative may begin with
market creation (1 and 15). As the
markets develop, their functioning in
volves various degrees of government
control until modern inputs become
reasonably well-known to farmers
and market size becomes adequate
for a viable competitive market and
opportunities for private-sector in
vestment increase.

The balance between public- and
private-sector involvement depends
on the stage of development of the
system. At the initial stage when in
formation is often not available, ad
vantages are not sustainable, re
sources are limited, physical and
social infrastructure (roads, commu
nications, irrigation, health, educa
tion) is inadequate, and the institu
tional environment is often
unfavorable, private-sector involve
ment is limited. However, even at the
initial stage of market creation, pri
vate-sector participation should be
promoted to guard against pervasive
public intervention. lJltimately, the
public sector should only focus on
providing policy and regulatory sup
port conducive to private-sector
investment.

Furthermore, it is important to
recognize that within a country, there
may be differences in the degree of
market development by commodity
(e.g., export versus non-export crops)
and/or geographical area. As a re
sult, the mix of initiatives to improve
their performance will differ, depend
ing on the stage of development.
Similarly, all input systems within a
country (between crops) or between
countries do not follow the same
deterministic organizational and in
stitutional development path, nor
would they necessarily reach the
same technical, organization, and in
stitutional complexity.

The development stages described
previously should be considered as a
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continuum from Stage II to Stage m.
Further sophistication and specializa
tion occur to development Stage N,
but these rarely require public sup
port or intervention as market forces
drive them. As agricultural input
markets in most of SSA are in Stages
I or II, the intervention objective is
to accelerate the progress from Stage
I or II to Stage m.

Scenarios-Among the three in
puts, fertilizer and seed subsector de
velopment drive increased agricul
tural production, and the CPC
subsector development protects the
increased production. All three
subsectors can be in various combi
nations and permutations of devel
opment stages, and these can be
crop or regionally specific. These
differential combinations should de
termine the prioritizing and sequenc
ing of interventions in an economy.
For illustrative clarity the follmving
scenarios [fable 3) are examined.

It is important to realize that the
principles enunciated below in the
implementation scenarios are not a
panacea. In developing action plans
based on these principles due atten
tion should be paid to the local s0

cioeconomic and political conditions.

Scenario (A): SeedandFertil
izer Markets in Stage J-In this
scenario [fable 4) all of the critical
elements for market development are
absent or very limited. There is there
fore either none or negligible de
mand for improved farm inputs, a
total absence of organized market
participation, and very limited skills
in either the public or private sector.
Transaction costs are excessive and
modern technology information is
extremely limited. lJnder these cir
cumstances there can be no success
ful direct transition to Stage III as
there are no incentives for private
sector market participation or farmer
participation. Examples of this sce
nario abound in the semi-subsistence
food crop sector throughout SSA.



Scenario (C): Seed Market in
Stage IIandFertilizer Market in
Stage I-This scenario (Table 6) is
a special case of Scenarios A and B
where there is little development of
the fertilizer subsector due to diffi
cult access to, unavailability of, and
high cost of fertilizers. As a result,

Experience outside SSA (e.g.,
Bangladesh and Egypt) suggests that
the transformation from Stage II to
Stage III can be accomplished very
rapidly but that the consolidation and
sophistication of private-sector mar
keting networks (from Stage III to
Stage IV) require a longer process.
The institutional capacity of public
sector organizations is required to be
increased in those service areas that
are directly beneficial to private
sector market development.

,/ Non-price interventions to
improve output marketing.

,/ Technical and managerial
assistance to private-sector
entrepreneurs.

,/ Farmer access to crop produc
tion credit.

,/ Improved collection and dissemi
nation of market information as
a public good for all market
participants.

,/ Extensive use of appropriate
mass media to publicize and
educate target audiences (gen
eral and consumer groups).

,/ Appropriate seed, fertilizer, and
CPC regulations.

scenario (Table 5) presents the best
opportunities for the rapid transfer
from inefficient public-sector domi
nated distribution systems to private
competitive input markets. Priorities
lie first in the realm of frequent and
continued political reenforcement by
government of commitment to
private-sector development. The sec
ond priority is the establishment of
private-sector market networks for
integrated input marketing, stimu
lated by improved access to credit,
input supplies, and institutional ca
pacity. These should be comple
mented by:

q

Table 3. Illustrative Input Supply Systems

Objective
Scenario Current Development Sta~e Development Staqe

Seed Fertilizer

(A) I (subsistence) I (subsistence) III (qrowth)

(B) II (emer~ence) II (emerqence) III (qrowth)

(C) II (eme~ence) I (subsistence) III (orowth)

(0) I (subsistence) II (emerqence) III (~rowth)

(E) m(qrowth) III (qrowth) N (maturitv)

IF1 cash cron sunerml case III Inrowthl-N Imaturitvl

Priority requirements lie in those post-harvest price suppression of
activities that will initially stimulate de- marketable surplus. These initial
mand. These include: steps will, in targeted areas, create a

demand by overcoming the risk aver-
,/ The simultaneous supply of sion of resource-poor farmers to the

technology (products and use of credit for purchasing produc-
information). tion-enhancing inputs by improving

,/ The development of output their crop management and conli-
markets. dence in applying the new

,/ Institutional capacity building. technologies.
,/ Demonstration of the economic

viability of unsubsidized pur- This process is the most resource
chased input usage at the farm intense development initiative and
level. will frequently have the longest time

horizon to achieve sustainable de-
There has to be a simultaneous de- mand. It can be expected that within
velopment of both seed and fertilizer 3 to 5 years sufficient farm-level will-
technology. When there are no 10- ingness to borrow and use improved
cally developed technology packages, inputs can be stimulated to provide
they can be sought from similar agro- the incentives for private-sector mar-
ecological areas in neighboring coun- ket participation in organized mar-
tries. This calls for policies that fa- ket networks to supply improved in-
cilitate cross-border transfer of puts. Special program crop
agricultural technology. This initial production credit packages have to
development phase appears to be be supplemented by the development
best achieved through targeted on- i of commercial credit availability.
farm campaign demonstrations of However, a key critical element is to
technology packages (including inten- avoid the introduction of subsidized
sive field and crop management as- credit or input supply. This will only
sistance and simple credit access) by delay the development process.
NGOs and official extension services. Note, the special case of synergy
Campaigns should be targeted in between cash crop production and
those areas and on those crops most food crop production in Case (F),
likely to provide positive on-farm re- below.
suits. Simultaneous interventions to
improve access to organized output Scenario (B): SeedandFertil-
markets are also re uired to offset izer Markets in Stage II-This
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Table 4. Action Matrix for Input Supply Development for Scenario A-8eed and Fertilizer in Stage I

Recommended Initiatives
Component Obje<tive

Government Donors Private Sector NGOs

Review ag:roeconomic
response data.
Collabotate ",ith
donors. private sector,
and government.

Collaborate with
donors. NGOs and
government.

Review agroeconomic
response data including that
from similar agroecological
areas, and conduct subsector
analysis.

Select most
responsive and
lowest risk crops
and regions for
pilot areas.

1. Select
Locations

Support review of
technology and economic
data.
Assist governments in
conductingsubsector
analyses.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••__••__._•••••••••••••_.

2. Technology
package

Select
appropriate
seed. fertilizer.
CPC. and field
management
package.

Support public-sector
development ofstandard
regional technology
recommendations and targets
(# plots, kg inpuI,llta)
through participatory
research.

Support funding fOf public
research.
Support funding for NGO
adaptive research.

Participate in the
development of
technological
packages.

Intensi'lely demonstrate
simple and appropriate
technology packages.

3. Technical
Assistance

Provide
intensive
technical
assistance to
farmers through
field visits and
training.

Select and support most
suitable organization for field
technical assistance
Extension service. NGO or
private sectOf.
Support farm-level intensive
demonstration of
technologies.
Support farmers training in
quality seed production for
OPVs and safe use ofCPC.

Support funding for NGOs.
extension service, and/or
private-sector development.
Support farm-level intensive
demonstration of
technologies.

Participate in
technology transfer.

Train farmers in
producing their own
quality seed for OPVs
and in safe use ofCPC.
Support fonnation of
producer associations.

4. Input
Madreting

Develop public
sector seed
supply for OPV.
Develop
private-sector
seed supply for
hybrids.
Develop
private-sector
marketing of
fertilizer and
pesticide.

Select appropriate private
sector entrepreneurs for
development as input dealers.
Encourage and facilitate the
development of trade
associations.
Develop seed policy and
regulations with appropriate
public- and private-sector
roles.
Develop fertilizer and pest
management policies and
regulations conducive to
private-sector development.

Encourage development of
input-specific trade
associations.
Support dealer training in
marketing, business
management and
technology.
Support the development of
input policies and
regulations conducive to
private-sector development.

Market and disbibute
inputs.
Develop market
networks.
Fonn input-specific
trade associations.

Encowage and
facilitate the formation
of trade association.
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Table 4. Action Matrix for mpnt Supply Development for Scenario A-Seed and Fertilizer in Stage I
(Continued)

Recommended Initiatives
Component Objective

Government Donors Private Sector NGOs

5. Credit
Packages

Establish Initiate commercial credit Create a revolving fund Provide seasonal Use intensive
commercial program through current from resources available for inputs credits to technology
credit programs financial services for pilot aid in kind. creditworthy fanners. demonstrations to
for pilot areas. program. Support credit management overcome fanners' risk
including farm training. For associations aversion to using
and market develop mechanisms commercial credits for
credits, separate to facilitate access to purchasing inputs.
from extension bank credit and Facilitate access to
service. repayments. credit and closely
Promote monitor credit
microfinance management and

..........................~.i.~.~!~~.??~~: _ ~~.~~~.:~~: .
6. Output

Marketing

7. Institutional
Development

8. Promotion

Reduce post
harvest price
declines and
price variability
and improve
marketing
system.

Public/private
partnerships
and
development.

Increase partici
pation in and
expansion of
pilot programs.

Promote and facilitate
improvements in post
harvest storage and
processing.
Improve rnra1 road
networks.
Improve or set up market
information system.
Support farmer and trade
associations.

Develop public-sector
support services for the
private sector and linkages
with farmer and trade
associations.

Wide media coverage, inter
national promotion of meth
ods and results.

Support or initiate simple
particpatory village-level
infrastructure programs for
storage. grading, and
processing.
Support improvements in
market infonnation system.
Support fanner and trade
associations.

Encourage cooperation and
linkages among
government, NGO, and con
tractors,

Include promotion in
projects.
Support regional and
African workshops.
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Improve post·harvest
storage and
processing
conditions.
Form farmer and
trade associations.

Ensure the develop
ment of a conducive
institutional environ
ment. Develop self
monitoring mecha
nisms.

Promote available
products and
services.

Support the
development of fanner
and trade associations.

Promote activities with
farmers and their
associations.



Table 5. Action Matrix for Input Supply Development for Scenario~ and Fertilizer in Stage II

Recommended Initiatives
Component

1. Policy
environment

a. General

b. Fertilizer
Sector

c. Seed Sector

Objective

Establish policy and
legal environment for
competitive markets.

Provide consumer
protection and ensure
quality through
harmonization of the
regulation on a
regional basis.

Encourage seed
diversity and quality
through hannonization
of the regulation on a
regional basis.

Government

Publicize consistent
government commitment
to markets and private
enterprise.
Establish legal and
commercial Jaws and
regulations for private
sector commerce and
associations.
Establish rationalized
tariff regulations.
Remove or reduce
subsidies on inputs.
Reduce excessive
regulatory costs.

Enact and enforce a
fertilizer regulatory system
based on truth in labeling.
Harmonize fertilizer
regulation across a
regional market.

Establish an overall seed
policy with appropriate
roles for both the public
and private sectors
depending on seed type
(opy. Spy. or hyhrids);
Regulate varietal release..
notification and
certification.
Allow for the private
sector and fanners to
provide improved seed
multiplication (informal)
and contract
multiplication.
Harmonize seed regulation
across a regional market.
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Donors

Support policy
dialoglles.
Support strengthening
of local institutional
capacity for policy
analysis.
Facilitate self
regulation of the
industry through
dealer associations
and a system of
accreditation.

Ensure development
and implementation
of regulatory systems.

Support projects that
provide a glIarantee
of quality. timeliness,
access, and
affordahility.

Private Sector

Be a proactive
policy dialogue
participant by
providing
empirical data and
recommendations.

Develop self
monitoring
mechanisms within
associations and
networks.

Develop self
monitoring
mechanisms within
associations and
networks.

NGOs

Facilitate the
development of
conduch-e policies
through training
and education.



Table 5. Action Matrix for Input Supply Development for Scenario B-Seed and Fertilizer in Stage II
(Continued)

Recommended Initiatives
Component Objective

Govermnent Donors Private Sector NGOs

Promote and
facilitate the
development of
input supply
market networks.
Provide technical
and managerial
assistance to
private-sector
entrepreneurs on a
fee-for-service
basis.

Organize into trade
associations and
regional networks
with a training and
monitoring
component.
Develop generic
branding for
associations
promoting quality
and ethical
business practices.

Monetize input aid to
provide credit funds
and institutional
support.
Support technical and
managerial assistance
to private-sector
entrepreneurs on a
fee-for-service basis.
Support privateMsector
entrepreneur
organizations.

Establish private
integrated input
supply market
networks.

2. Market Networks Facilitate improved access
to credit, input supply, and
institutional capacity.
Provide technical and
managerial assistance to
private-sector
entrepreneurs on a fee-for
service basis.
Improve collection and
dissemination of market
infonnation systems for
outputs and inputs.
Privatize input parastatals............................................................................................................._ _ _ .

3. Technology
Transfer

4. Promotion

Encourage fanners in
lowest risk areas to
use improved inputs
at recommended
rates.
Facilitate
improvements in the
perfonnance of
output markets.

To stimulate wide
public interest in
agricultural
technologies.

Develop and intensively
demonstrate simple and
appropriate technology
packages.
Promote and facilitate
competitive output
marketing.
Promote and facilitate the
development of post
harvest storage and
processing technologies.

Publicize and educate
target audiences on
objectives, virtues, and
results of market
development.

Encourage and
support the
development of
competitive output
markets.

Encourage
development projects
and private sector to
use appropriate media
for training and
publicity.

Reduce transaction
costs.
Provide technology
transfer to fanners.

Use mass media
for product
promotion and
building brand
name.

Intensively
demonstrate simple
and appropriate
technological
packages,
including post
harvest storage and
processing
technologies.

5. Credit Increase·fanners'
access to seasonal
input credits.

Nurture the development
of financial institutions
providing fann production
credit at commercial rates
for inputs through private
sector dealers.
Increase public investment
in rural roads.

Encourage and
support the
development of
financial institutions
providing farm
production credit at
commercial rates
through private-sector
dealers.
Support rural
infrastructure
projects.

Develop
innovative
mechanisms to
provide credit to
farmers.
Closely supervise
and monitor credit
repayments.

Participate in
nurturing private
lending by
facilitating private
dealers' access to
commercial
credits.
Closely supervise
and monitor credit
repayments.
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Table 6. Action Matrix for Scenario C-Seed in Stage II and Fertilizer in Stage I-Special Case of
Scenario A and B for Landlocked Countries and Remote Areas

Recommended Initiatives
Component Objective

Government Donors Private Sector NGOs

I. Landlocked
countries
excessive
fertilizer costs

Reduce inland
freight and
domestic costs to
reduce delivered
farm-gate
fertilizer prices
and improve
VCR values.

Reduce procurement
costs tbrough regional
cooperation (e.g.• procure
fertilizer from discharge
port.allo~ngirnpo~

to increase order size by
combining shipments).
Reduce excessive
regulatory costs.
Use back loading where
possible.
Facilitate competition in
transport and handling
operations.
Develop and implement
long~tenn road
investment programs.

Support and promote
regional cooperation.
Auction fertilizer aid
shipments at ports for
several countries.
Do not discourage
natural monopolies.
Encourage bulk
shipments with on
shore bagging.
Fight excessive port,
tariff. and banking
charges.
Support regional
transport and trade
studies and
investments. Support
competition in transpOrt
operations.

Support and
promote regional
cooperation.
Import in bulk and
bag on shore.
Organize to
influence transport
and trade policies.

Promote regional
cooperation.
Auction fertilizer aid
shipments at ports for
several countries.
Encourage bulk
shipments with on
shore bagging.
Fight excessi...-e port,
tariff, and banking
charges.
Encourage
competition in
transport and handling
operations.

Promote regional
cooperation.
Encourage
competition in
transport and handling
operations.

Support and
promote regional
cooperation.
Organize to
influence transport
and trade policies.

Encourage regional
cooperation in trade and
rationalization of
policies.
Support long-tenn road
investment programs.

Cost reductions
for inputs
delivered to
remote areas.

2. Remote Areas
---Cost Reduction

Examine potential for
cross-border regional
trade in inputs and
outputs.
Reduce excessive
regulatory costs.
Develop and implement
long-teon road
investment programs.................................._ _ _ .

3. Remote Areas
-Fanning System

Increase the
efficiency of the
use of purchased
inputs.

Nonmarket interventions:
research and
demonstration of
integrated on fann
organic soil amendments.
water retention
techniques. and
improved fertilizer use
efficiency.
Encourage nonfann
income generating
activities.

Support integrated
natural resource
management programs
at regional and village
levels.

Promote integrated
on-farm organic
soil amendments,
water retention
techniques. and
improved fertilizer
use efficiency.

Demonstrate
integrated on-farm
organic soil
amendments. water
retention techniques..
and improved fertiIi=
use efficiency.

................................._ _ - .
4. Inefficient

ParastataJ
Operations

Reduce
transaction costs.

Divest functions to
private sector.
Provide continuous
support to private sector
through a conducive
policy environment.

Promote appropriate
policy refonns and
nurturing of private
sector.

Organize to
influence the policy
environment.

Promote appropriate
policy reforms and
nunuring of private
sector.
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incentives for using improved seeds
available from the public and private
sectors are constrained. The most
frequent occurrences are where
(1) countries are landlocked, and
(2) potential market locations incur
excessive transportation costs with re
sultant low value cost ratio (VCR)
values at the farm level. Cost reduc
tion is the priority intervention re
quired but in many circumstances
even the most efficient fertilizer pro
curement and transportation system
will not provide fertilizers at a cost
level that will provide an incentive for
farmer use. Likewise, distance from
output markets makes it difficult to
improve farm-gate prices.

The development initiatives for
these scenarios must be considered
as very long-term and unlikely to
prove attractive to private-sector
competitive marketing in the foresee
able future, if at all. For this special
case, in addition to the actions rec
ommended in Scenarios A and B,
priorities should include:

,/ Nonmarket interventions through
the promotion of integrated
onfarm organic soil amendments,
water retention techniques (where
appropriate), and improved effi
ciency of fertilizer use.

,/ Nonfarm income generation.

,/ Improvement in the infrastructure
to reduce transportation costs for
both inputs and outputs.

A distinction should be made be
tween landlocked countries and re
mote areas of other countries. Within
landlocked countries all farmers will
be subject to high, unavoidable trans
port costs for fertilizers. Regional
cooperation to lower procurement
costs and informal or formal cross
border trade may assist in lowering
costs in some regions. In remote ar
eas of a nonlandlocked country (e.g.,
North Western Tanzania) promotion
of off-farm income or direct income
support should be considered. Fer-

tilizer supply for all farmers must not
be considered as an essential good
to be made available by such market
interventions as panterritorial
pricing.

Where high fertilizer costs are due
to parastatal inefficiency in procure
ment and distribution, these functions
should be transferred to the private
sector, (e.g., Bangladesh, Tanzania,
and Zambia). Reforming parastatal
agencies requires considerable effort
and time and is usually not effective.
Transport and other subsidies should
be avoided to prevent parallel mar
kets and resource misallocation. In
ternational procurement may in
small markets represent a natural
monopoly, which can be kept effi
cient by open trade policies.

Scenario (D): Seed Market in
Stage I and Fertilizer Market in
Stage IE-This scenario (Table 7) is
a special case of Scenario A and B
where there is little development of
the seed subsector for a particular
crop but fertilizer supplies are avail
able through an NGOs or a food crop
public agency. It is possible to take
the seed subsector directly to Stage
III with the liberalization of the fertil
izer sector.

Priorities lie in:

,/ Ensuring a supply of improved va
rieties either through domestic re
search and development or
importation.

,/ Providing a shared role for public
and private-sector breeder seed
development and private-sector
production and marketing of public
and private-sector varieties.

The time period involved in the de
velopment of new improved variet
ies can be overcome by exploring
regional variety availability and reduc
ing the testing period under local
conditions. Donors should avoid du
plicating National Agricultural Re
search System (NARS) plant breed-
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ing capacity within regions and en
sure that full use is made of Interna
tional Agricultural Research Center
(IARC) genetic material.

Developing comprehensive seed
policies that provide shared roles
between the public and private sec
tors related to the primary crops and
hasten the introduction of new vari
eties must recognize the technical
differences between crops. Self
pollinated crops can be easily grown
for seed by farmers who will require
training in quality production. Cross
pollinated and hybrid crop founda
tion seed can be produced by selected
farmers growing under contract
supervision.

Reducing regulatory controls on
variety registration and certification
while enacting and enforcing truth
in labeling will hasten the amount and
range of improved varieties available
to farmers.

Many of these recommendations
have frequently proved to be difficult
to implement due to resistance to
change by privileged individuals
within the established government
owned seed institutions. Full govern
ment support is necessary to over
come such constraints. Price controls
and other restrictive private-sector
regulations should be replaced by
comprehensive seed and fertilizer
regulations that provide quality con
trols and consumer protection. Re
gional and international standardiza
tion of seed regulations, including
variety certification and phytosanitary
controls, will provide accelerated pro
vision of new varieties.

Scenario (E): Seed andFertil
izer Markets in Stage lIE-This
scenario requires interventions that
consolidate integrated private-sector
agribusiness input market networks.
Individual firms expand their capac
ity to procure input supplies from
domestic or international sources;
provide increasingly sophisticated



Table 7. Action Matrix for Input Supply Development for Scenario D-Seed in Stage I and Fertilizer in
Stage II'

Recommended Initiatives
Component

1. Seed
Research

2. Seed
Policy

Objective

Ensure the
sustained release of
new varieties of
high quality seeds.

Improve quaHty,
timeliness. access
and affordability
for aU crops that
the majority of
fanners grow.

Ensure that seed
companies and
farmers detennine
the level of seed
quality they want
to pay for.

Detennine how
much the
government is
involved in
ensuring that
quality.

Protect plant
variety ownership
(PVO).

Increase farmer
access to improved
varieties.

Government

Concentrate seed institutes
work. on plant breeding and
variety introduction-wool on
seed multiplication and
selling.
Support farm-level intensive
demonstrations.

Develop a comprehensive
seed policy covering public.
private, and infonnal seed
sectors matched to the level
of sophistication.
infrastructure and
institutions. This should
include (see box 3):
Voluntary variety
registration and truth in
labeling. Set and control
noxious weed standards.
Voluntary seed certification
for all crops but enforce
truth in labeling.
Licensing only companies
Ihat package and label seed
for distribution. Do not
license wholesalers,
retailers. or farmers.
Recognizing ownership of
new variety developers but
recognize public cultivars
and hybrids. Enforcing
UPOV 91 and consider
membership uf UPOV.

Harmonize regulations and
policies with other countries
in the region. This should
include:
Enforcing standard
international regulations on
phytosanitary requirements.
Accepting other country
variety registrations without
prolonged local testing.

Donors

Provide institutional support
for plant breeding and
adaptive research.
Ensure regional
collaboration to avoid
duplication of resources.
Support fann-level intensive
demonstrations.

Provide support to
developing comprehensive
seed policy.

Provide assistance for seed
policy implementation.

Support and promote
regional harmonization of
countries' regulations and
policies.
Provide technical assistance
to develop phytosanilary
testing and enforcement
capabilities.

Private Sector

Participate in
research advisory
committees.

Actively participate
in the development
and review ofa
comprehensive seed
policy as an industry
or trade associations.
Ensure compliance
to the seed policy
through associations
(e.g.• lhrough a
system of
accreditation and
self-monitoring).

Actively promote
regional
harmonization of
countries'
regulations and
policies as a trade
association.
Ensure industry self
monitoring of
members'
compliance to the
regulations.

NGOs

Inlensively
demonstrate the
performance of
new improved
varieties.

Participate in the
development of
seed policies.

Support and
promote regional
hannonization of
countries'
regulations and
policies.

a. See action matrix for scenario B for recommended initiatives related to fertilizer.
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Table 7. Action Matrix for Input Supply Development for Scenario C--Seed in Stage I and Fertilizer in
Stage n (Continued)'

Recommended Initiatives
Component

3. Seed
Multiplication

4. Seed
Marketing

Objective

Ensure
competitive
seed
multiplication.

Improve seed
quality in the
informal
market.

Encourage
infonnal seed
markets.
Improve fanner
access to
quality seed.

Govermnent

Establish legislation
encouraging contract seed
production by fanners and
informal seed trade.
Provide extension service
fanner training on quality
seed production.

Remove any
wholesaler/retailer seed
license regulations.
Provide training to farmers
to produce and sen quality
seed.
Establish seed testing
processes.

Donors

Help develop seed
certification processes
through extension service
and dealer training.
Support fanner training on
quality seed production.

Support training in quality
seed production and
marketing.

Private Sector

Provide contract
fanner training on
quality seed
production through
contract farming or
outgrower schemes.

Develop seed
processing and
marketing.

NGOs

Provide farmer
training on quality
seed production.

Encourage farmers
to produce and sen
quality seed.

5. Seasonal
Credit

Establish Initiate commercial credit Create a revolving fund Provide seasonal Use intensive
commercial program through current from resources available inputs credit to technology
credit programs financial services for pilot for aid in kind. credit-worthy demonstrations to
for pilot areas, program. Support credit management fanners. overcome fanners'
including fann training. risk aversion to
and market Develop mechanisms using commercial
credits, to facilitate access to credits for
separate from credit and purchasing inputs.
extension repayments. Facilitate access to
service. credit and closely
Promote micro- monitor credit
finance management and

..............................._.i.~.~~~?~?~~: _ _.~p.~r.IE~~.~: .
6. Output

Marketing
Reduce post
harvest price
declines, price
variability and
improve
marketing
system.

Promote and facilitate
improvements in post
harvest storage and
processing.
Improve rural road
networks.
Improve or set up market
information system.
Support farmer and trade
associations.

Support or initiate simple
participatory village-level
infrastructure programs for
storage, grading and
processing.
Support improvements in
market information system.
Support fanner and trade
associations.

Improve post-harvest
storage and
processing
conditions.
Form trade
associations.

Support the
development of
farmer and trade
associations.

a. See action matrix for scenario B for recommended initiatives related to fertilizer.
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input services to customers; actively
engage in market development ac
tivities; expand business activities to
include post-harvest activities; de
velop crop production credit facilities
for their customers; and engage in
creasingly in policy dialogue with
governments.

Such developments will be selec
tively applied, and there will be in
creasing specialization of roles and
capacities among the market partici
pants. Many microenterprises such
as "stockists" or sub-<:lealers at the
village level will remain as such. Some
will receive increasing market devel
opment support from larger dealers
(retailers), wholesalers and
distributors.

These developments add an in
creasing complexity to the business
management skills and technical
competence of small and medium en
terprises (SMEs) engaged in input
marketing. fnterventions in the form
of technical assistance on a fee-for
service basis are solely directed at
improving the organizational and
individual skills of firms and
associations.

Scenario (F): The Cash Crop
Synergy Case-Throughout the
1960s and 1970s, while most SSA
governments paid more attention to
the high-value cash crops, these
countries were self-sufficient in staple
food. Starting from the 1980s, how
ever, per capita food production be
gan to decline while at the same time
these countries faced severe finan
cial crises that significantly limited
their ability to invest in promoting
increased food crop production.
More recently, there is increasing
empirical evidence that high-value
cash crop programs can provide cer
tain synergies at the household-level
with some regional-level spillover ef
fects that can overcome market fail
ures in credit and input supply for
smallholder food crop producers
(16). However, a distinction should
be made between the liberalized cash

crop marketing boards and input sup
ply systems of southern and eastern
Africa and the still frequent occur
rence of single-channel input and
output marketing structures in West
and Central Africa tied exclusively to
single-crop commodity production.
In the latter case there is often a low
risk, vertically integrated input sup
ply/credit/market outlet, which pro
vides no inputs, credit or incentive
for food crop production and fre
quently acts as a deterrent to hori
zontal integration of input market
networks.

The institutional structures of ex
isting cash crop systems and market
failures within the coexistent food
crop systems need to be carefully
examined to identify how positive
interactions between food and cash
crop systems can be created. The
priority area in this regard is to for
mulate credit recovery systems for
mixed cash and food crop input
credit. Furthermore, efforts to take
advantage of the spillover of cash
crops on the food system to over
come credit and input supply con
straints should be based on a careful
assessment of their potential social
and macroeconomic impacts.

Implementation
Prioritization-Inputs markets

are dependent on other institutions,
and the success of reforms in input
markets depend on the existence of
services, which facilitate the transi
tion. Critical to the success of reforms
is their sequencing. This is often
looked at either on a crop-by-crop
or function-by-function basis. Crop
by-crop approach to reform could
induce switches from one crop to
another where government support
is still maintained, compromising the
success of the overall reform (28 and
20). In the case of function-by-func
tion approach, most authors suggest
a sequencing of reforms moving from
the consumer level to producer level.
In other words, output markets
should be liberalized before input
markets (11, 15, and 20).
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The determinants for prioritizing
interventions in the input subsector
lie in the overall agricultural devel
opment priorities for each country
and the potential system incentives
for each crop sector. As stated, de
velopment from Stage I is extremely
resource intensive and has a long
time horizon. Accelerated develop
ment of competitive private-sector
input markets is more likely by ini
tially concentrating efforts in three
priority areas:

o Focusing on those crops \vith the
highest potential for incentives for
all market system participants.

o Liberalizing vertically integrated
input supply systems for cash
crops to expand the breadth and
reach to the coexisting food crop
sector.

o Focusing on the high-value fruit
and vegetable production in the
peri-urban areas.

Seasonal Input Credits-A ma
jor constraint to the intensification
of agriculture in SSA is the difficulty
that poorly capitalized small-scale
farmers face in obtaining seasonal
input credits. These difficulties have
been exacerbated by structural adjust
ment and liberalization policies. Para
doxically, rural finance in SSA in
volves a variety of participants,
including agricultural development
banks (now dismantled in many
countries), commercial banks, sav
ings and credit cooperatives, infor
mal financial institutions and indi
vidual money lenders. Yet, designing
effective rural financial systems has
proven to be one of the most com
plex of the challenges policy mak
ers, NGOs, and donors face in SSA.
One of the main constraints during
the pre-reform era was the culture
of strategic default and entitlement
mentality promoted by certain prac
tices such as not providing repayers
with reliable and preferential access
to future loans, while denying the



same funds to defaulters. The lim
ited access to seasonal input credits
by small-scale farmers and the search
for appropriate ways to develop ef
fective rural financial systems have
been the subject of intensive debate
during the 1990s. Evidence shows
that the most effective systems have
often been those that have either:

o Dealt with high-value cash crops
and had the ability to exercise con
trol over farmers' marketing activi
ties to guarantee loan repayment.
These interlocked mechanisms en
sured a vertical coordination among
input distribution, output marketing,
and credit functions, thereby pro
viding a reliable and stable outlet
for farmers' harvest, and reducing
transaction costs farmers would
have incurred by dealing with mul
tiple actors. These schemes were
primarily public monopolies and
monopsonies (e.g., Societe de
Developpement du Coton
[SODECOTONj with cotton in
Cameroon, Societe de Developpe
ment des Fibres Textiles
[SODEFITEXj with cotton in
Senegal, and Compagnie Malienne
de Developpement des Textiles
[CMDTj with cotton in Mali).

o Operated in an environment in
which repayment was encouraged
by credible threat of being denied
access to future seasonal loans in
case of default, strong political
support, and a system of farmer
groups that received priority in
input distribution.

o Adopted a gradual approach by
adjusting financial technologies,
the lending conditions, and their
staff training to the characteristics
of the clients (e.g., Bank for Agri
culture and Agricultural Coopera
tives [BAACj in Thailand, Banque
Nationale de Developpement

Agricole [BNDAj in Mali, the
Union Bank of Nigeria6).

Starting from the late 1980s to early
1990s, the low loan repayment
rates, the mixed impact on produc
tion of cheap agricultural credit
schemes, and market liberalization
policies led to a shift in approach
from directed subsidized agricultural
credit toward rural financial market
development with a special focus on
rural financial intermediation and the
promotion of micro-finance institu
tions (MFIs). Evidence throughout
SSA shows that MRs primarily fo
cus on urban and peri-urban areas,
and predominantly grant loans for
nonagricultural purposes, thereby
leaving the credit needs for small
scale agricultural producers unsatis
fied (12). This is because:

o The transaction costs in rural ar
eas are much higher than in ur
ban areas due to high administra
tion and information costs
associated with the need to screen
and monitor a highly heterog
enous and dispersed clientele,
poor transportation and commu
nication infrastructure, and a slow
and unreliable legal procedure for
enforcing contracts.

6. BAAC provides about 85% of
Thailand's small farmer households with
financial services. Their dominant financial
technology is the small joint liability
principle combining the assessment of
individual loan repayment capacity by the
bank with a co-signing requirement of
group members. For individual loans
conventional loan guarantees are required.
BAAC also provides client-oriented, high
value deposit services. BNDA in Mali has
18 years experience in small agricultural
credit. Its operating modalities and
strategies have evolved over the years
from onward distribution to farmers under
joint liability and direct credit to individual
clients with the public cotton development
agency, CMDT, acting as interface
betvJeen the bank and the clients, to credit
distribution through farmer associations

I

with a judicious combination of simple and
joint liability.
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o They lack the knowledge to deal
with the risks and uncertainties as
sociated with agriculture as a re
sult of the vagary of weather, soil
quality, farm technologies, the im
pact of domestic and international
trade on price, and government
policies.

o Typically, business transactions
from small-scale farmers are too
small to attract urban-based MFIs.

o Small-scale farmers usually have
few physical assets and, typically,
they have difficulties in demon
strating their legal ownership on
assets that the MFIs accept as con
ventional loan collateral.

In addition, most of the MRs have
not attained self-sustainability and still
depend on outside subsidies (11).
However, the most successful MRs
are those that benefitted from an
enabling environment that allowed
growth and profitability of financial
intermediation (11). Their success
shows that it is possible to build prof
itable businesses with high repay
ments on loans to small-scale farm
ers without resorting to subsidy.
Typically, these successful schemes
have used reasonable collateral sub
stitutes such as joint liability of group
members, third party guarantees,
staggered or extended loan repay
ment, and savings often generated
from nonfarm activities. Still, appli
cation of microcredit systems in sea
sonal agriculture has proven to be
difficult.

The emerging source of seasonal
credit to small-scale farmers in SSA
is private businesses, including credit
provided by input dealers, or within
contract farming or outgrower
schemes (17,21 and 26). These busi
nesses tend to focus on cash crops
and use a diversity of institutional
arrangements tailored to local con
ditions, including using intermediar
ies such as shopkeepers (e.g., cashew
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growing in southern Tanzania),
nucleus farmers (e.g., Ghana), or in
terlocked contracts. These arrange
ments are based on trust often nur
tured through business dealings
facilitated by social contacts or cred
ible intermediaries such as NGOs
(Box 5). They reduce transaction
costs and minimize risks. Still, to be
effective, these businesses need:

,/ A greater access to capital.
,/ Training.
,/ A strong liberalized financial

sector.
,/ Close supervision and monitor

ing of credit repayments.
,/ Increased public investment in

rural infrastructure and market
information system.

Large Scale Multi-Farm Tech
nology Demonstration Pack
ages-The best examples of large
scale demonstration packages with
agricultural inputs are from the
Sasakawa Global 2000 (SG2000)
programs (Box 6). The primary ob
jective is to educate farmers about
modern technologies and thereby
help overcome their risk aversion to
using commercially priced credit for
the purchase of yield-improving in
puts in a proven technology pack
age. Regional locations are selected
for a crop(s} with the highest poten
tial farmer payoff. No attempt is
made to "optimize" production with
site-specific technology. Simple, uni
form, regional-level technology pack
ages are made available. This sim
plifies the marketing campaign to
farmers and the training of facilita
tors. Inputs are provided with up to
50% credit in kind and continued
participation in the programs is sub
ject to full credit repayment by
farmers.

The success of these programs
rests in providing farmers with inten
sive technical assistance at the field
level. This requires large numbers of
dedicated and well-trained change
agents. Subject to technical training,
NGO personnel will often initially

Box 5: Nurturing Private-Sector Provision of SeasoIlil1 Input
Credits: The CARE-AGENT Experience in Zimbabwe

Throughout SSA, One ()f the.central problems hindering the development of
seasonal input credit systelllS is the low repayment rate resulting from en
titlement mentality.and. political interference. Various attempts have been
made to develop rural financial systems without much success. But, though
limited in its scope, the CARE-AGENT experience in Zimbabwe proves that
private-sector lending can be successfully nurtured in SSA.

In 1995 CARE initiated in collaboration with the African Centre for Fertil
izer Development (ACFD) a program ainled at improving smallholder farmer
productivity in Zimbabwe through improved supply management and credit
provision to rural traders. This program known as the Agri-Business Entre
preneur Network and Training (AGENT) Program, promotes increased ac
cess to agricultural inputs through a network of independent private-sector
agents (traders).

At its inception, regtonal wholesalers supplied inputs to CARE, which in
tum supplied to carefully selected traders. Most traders sell repackaged fer
tilizers to farmers on a cash-and-carry basis. CARE managed the supply of
credit lines directly since the regional wholesalers and manufacturers avoided
the risk associated with having to deal with small traders (agents) and pre
ferred to focus their marketing on commercial farmers.

Building on its initial success in the first year, the program was scaled up in
collaboration with the Ministry of Lands and Agriculture by evolving into a
new model where the rural fertilizer traders were linked directly to wholesal
ers and product manufacturers with CARE guarantee. The traders procure
agricultural inputs on credit from suppliers, and CARE guarantees up to
Z$30,000 of the credit taken while the supplier bears the remaining risk.
Before the credit line is extended to the traders, CARE and product manu
facturers provide training to them in agribusiness operations and product
knowledge.

To date, 259 fertilizer traders have been trained and linked to private input
suppliers. However, only 70% of these graduates are still operating and now
command direct credit lines with the manufacturers without CARE guaran
tee. Due to the demonstrative effect of the CARE program, the private
sector suppliers are now more willing to gtve credit to traders because they
have a track record of ,creditworthiness. In addition, the private sector is
now willing to increase th~ir market coveraSe by establishing their own
carefully selected· input stoCkists in areas wIlere they had not traditionally

: ventured. ." .
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cARE~traders (I)'ii!ceive inb~ll;st-fiee<:O~
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~3~~:;:ie-tiTrie:~E~E~Tk~~" ..
monitors loan repa' t. Over time, suppliers take over the· rito
activity as they develop financial management discipline, are better equipped
to give and monitor credit, and have a more credible reputation.
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Box 6: 5G2000 Experience in Ethiopia-An African Green
. Revolution? ..

The SG2000 program in Ethiopia started in 1993 with the objec
tive to improve the effectiveness of technology development and
dissemination. In its first year, 163 detponstration· plots :(100 on
maize and 63 on wheat) were implemented and run by the farmers
with technical support from both SG2000 and the exte~sion ser
vice. Each plot was 0.5 ha in size. The technological· package was
based on a decade of FAO fertilizer trials and crop varieties and·
agronomic recommendation~developed by research that were not
adopted due to a weak extension service. Tovarticipate in the pro
gram, each farmer was required to pay half of the cost oUnputs.
The remaining half was to be paid interest-free at harvest. Then,
inputs were subsidized and their distribution was controlled by public
monopoly. The immediate impact of the SG2000 intensive. supervi
sion and technological package was an· average yield increase of
285% on maize and 200% on wheat when compared with the tra
ditional yields.

The early success ofSG2000 at1dits~q])s~9ue~trapid expansiOn
(3,185 demonstrations in 1995)prompted the.government to use
this method as part of the extension system approach for technol
ogy dissemination in 1995. The national ~xtensionprogram (NEP)
expanded rapidly from 32,046 farmers in 1995t6 600,632ih 1997
and about 2.5 million in 1998. For 1999; the plan ihdlldes4.0
million farmers. The success of the SG2000/NEP initiative has been
attributed to four critical factors: (1) the small-scale nature of the
initial program, which allo\,\(ed dose supervision (11 visits/farmer/
year), (2) the effectiveness of the input delivery largely through the
private sector but facilitated by SG2000anp the Ministry of ~gricul
ture, (3) the interest-free credit administered and guaranteed directly
by SG2000, and (4) the program focus on bettet-bif farmers in high
potential areas.

Although successful, the sustainability of this extension approach
has been called into question by various analysts. In particular, the
government continues to maintain substantial control over the amount
of fertilizer imported, credit allocation by zone/district/program, and
the choice of distributors. Each extension agent finds himself quickly
overwhelmed by both the number of. plots unde~ his sup.e~siori
(150-500 in 1998 at 12 visits each, ·compared with tre r~com;

mended 100) and the number df nonextension tasks without due
compensation (processing credit applications, collecting teiinburse;
ments, and dealing with input dealers). Consequently, in·soine·cases,
this has resulted in delays in distribution exacerbated by dealers'
inefficiencies. Furthermore, increasing program credit constraints
and nonavailability of credit and seed outside the program isc;lUsing
farmers to remain within the program after graduation to gain con
tinued access to inputs.

SourCe: Howatd et al. (18).
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provide a greater degree of dedica
tion than that supplied by poorly paid
extension workers who have little or
no incentive for program success. Ex
amples include SG2000, CARE,
Bangladesh Rural Advancement
Committee (BRAe), and others that
can be supported by donors. Note
though that some NGOs are philo
sophically opposed to the use of
chemical fertilizers. Extension service
adoption of program implementation
can follow.

In planning such interventions,
provision must also be made for
moving the graduated farmers from
the program after 2-3 years to full
commercial participation. Without
this provision the program can rap
idly overextend the capacities of
NGO and extension services. Adop
tion of more refined technology
packages can be achieved at later de
velopment stages.

Reducing High Fertilizer Pro
curement and Transport Costs
Forward planning and reasonably
accurate demand forecasting are es
sential to reduce procurement costs
from the international market and
ensure timely supply. Restrictive
product specifications can be simpli
fied to international norms. Exces
sive port charges and tariffs can un
duly burden farmers without raising
significant government revenues.
Complex banking and Letter of
Credit (LOC) requirements can be
simplified. With technical assistance,
dual- or multiple-party letters of credit
can be organized. Regional coopera
tion through primary ports can pro
vide the means to achieve economies
of scale and on-shore bagging of bulk
shipments. When excessive transport
distances and costs are involved, cost
savings from back-hauling fertilizers
at appropriate times may save more
than additional inventory carrying
costs. Some of these savings can be
achieved by entrepreneurial initiative.
Others require policy or regulatory
reform.



Box 7: Donor-Fmanced Agricultural Inputs: Risks and
Opportunities

Many countries in sub-Saharan Africa receive aid-in-kind, such as fer
tilizers, pesticides, and agricultural machinery. Before the privatization
and policy reforms introduced under the structural adjustment pro
grams, these inputs were generally distributed at subsidized prices by
monopolistic state-owned enterprises or departments in the Ministry
of Agriculture. Counterpart funds received by the sale of these inputs
were used to support rural development programs or developmental
budgets. With the privatization of parastatals, the responsibility for
distributing such donor-financed inputs should have moved to the pri
vate sector, but no suitable and sustainable arrangements have been
developed. Consequently, such aid-In-kind given to the governmental
agencies becomes detrimental to the development of a private sector
based input delivery system because price, quantity, and timing of
delivery remain uncertain in most cases. Ideally, these aid-in-kind in
puts should be integrated with commercial imports of inputs.

There are two options. First, donors can provide free (untied) foreign
exchange in place of aid-in-kind. Such foreign exchange can be used
to create a fund to support the import of inputs. Such a fund should
be made available to private traders to import the necessary inputs.
Second, donors can continue to provide aid-in-kind, as is done by
Japan under the Second Kennedy Round (KR-2) and the European
Union, but institutional mechanisms should be developed to integrate
such imports with commercial imports. The quantity, type, and time
of arrival of these imports should be announced with a lead time (6 to
8 months ahead of the planting season) so that private importers
know what is coming into the country and make their plans to opti
mize their imports. Once the inputs are at the port, arrangements
should be made to auction these inputs in a transparent manner to
private traders and let the market determine the price. This will allow
the private sector to integrate these imports with commercial imports.
The counterpart funds available from the sale of aid-in-kind inputs
should be used either for developmental activities Or for creating a
credit fund to provide loans to small dealers. These funds could also
be used to provide training and technical assistance for developing
integrated dealer networks.

Unless managed properly, donor
financed input programs tend to be
market disruptive and should be de
signed to be more conducive to mar
ket development (Box 7).

Seed Subsector Public- and
Private-Sector Coordination
The lack of development of new va
rieties or the lack of adoption of new
releases from NARs can be circum
vented by adopting seed subsector
policies that allow for appropriate ,
public- and private-sector roles in '
each country and for each crop.
There is no ideal institutional struc
ture for the seed sector. The most
efficient mix of public and private
activities varies among countries,
crop types, and stage of agricultural
development. The non-commercial
nature of most parastatal seed agen
cies, restrictive (non-phytosanitary)
seed import and release regulations,
poor quality control and lack of mar
keting (both information and prod
uct) are priority areas for interven
tion and development.

Quality control is essential to the
business of seeds. Quality control
should be a seed company's philoso
phy and should be ingrained in man
agement and employees at all levels.
Quality control is about identifying
errors of omission or commission in
time to make corrections to preclude
financial loss or irreparable damage
to a company's reputation. It is not
a regulatory function with pass/fail
as primary options. It is not about
condemning seed fields or seed lots
after considerable investment of hu
man, fiscal and physical capital.

The first component of seed qual
ity control is the verification of ge
netic quality, which provides an as
surance that the seed is of the
specified variety and is of sufficient
genetic purity. The second element
of seed quality control relates to as
sessing physical characteristics such
as analytical purity. These capacities
have to be developed at a national
level when they are not available.

Policy, legislation and quality control
are not inseparable one from the
other nor are they separable from
the basic functions of the seed indus
try. Existing seed policy and regula
tion should be reviewed with recom
mendations for improvements.
Assessment should be undertaken of
the goal of turning foundation seed
production to private industry with
the National Seed Institutes serving
a regulatory function. Seed variety
testing and registration programs and
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procedures should be reviewed and
recommended improvements imple
mented. Priority should be given to
training private-sector market partici
pants and their farmer clients in the
multiplication of quality seed.

Developing Private Integrated
Input Market Networks-There is
no ideal market network structure.
Many examples exist of various ways
in which market participants have
been selected and organized in the



post-liberalization phase of develop
ment in SSA. Nearly all of these
structures attempt to emulate the
vertical coordination, exhibited by
previous parastatals, that are not
necessarily required. Multiple partici
pants and functions should be rec
ognized in competitive markets. Self
selection by entrepreneurs for their
participatory role is probably prefer
able to exogenous selection by what
ever well-meaning criteria, particu
larly at higher stages of development.
It is not necessary, for example, to
determine that private-sector import
ers have established market networks
and marketing plans, as is required
in Ghana and Ethiopia. Some entre
preneurs may have a comparative
advantage in international procure
ment but none in domestic market
ing. Other participants, with com
parative advantage in domestic
marketing (e.g., established retail
networks) but none in international
procurement, require only domestic
access to supply. However, when all
critical elements for market develop
ment are absent or very limited
(Stage I) some form of educated se
lection could be necessary at the early
phase of market development.

Market development projects in
SSA have almost exclusively concen
trated on the needs of farmers and
ignored the very real needs of pri
vate-sector marketing firms or entre
preneurs. Recent survey' responses
to open questions concentrated ex
clusively on farm-level constraints to
input marketing. Insufficient atten
tion is generally paid to the other
needs of nascent market network
participants. These include the fol
lowing priority areas:

o The overwhelming incentive re
quired to stimulate potential par
ticipants is access to either pro
curement or distribution credit.

7. !FDe, 1999. A Strategic Framework
for Inputs Marketing in SSA.

This was recognized by responses
in the current survey as the pri
mary constraint to private-sector
participation. Development projecis
that have recognized this (e.g.,
CARE in Zimbabwe) have had
considerable success. Careful
project monitoring of business
plans and credit repayments can
minimize repayment delinquency.
Recovery rates of short-term credit
for trade working capital will ex
ceed 98% with careful monitoring.

o The second priority is training. In
put marketing entrepreneurs need
training in business planning,
management, marketing, technol
ogy, and safety. Training should
be frequent, demand driven, and
needs responsive to the varied re
quirements of the participants.

o The third priority rests in the sup
ply and exchange of market in
formation. This can range from
international price and availability
to domestic market demand fore
casts, input and output product
availability and prices, crop re
ports, and availability of compli
mentary products such as knap
sack sprayers, cultivation tools,
vegetable seeds, and saplings.

o The fourth priority lies in the de
monstrable use of mass media as
a marketing tool to advertise, pub
licize, position, brand, educate,
and influence farmers and policy
makers. Few development
projects demonstrate these pro
motional tools for entrepreneurs,
presumably due to the concentra
tion on farm-level activities. IFDC
experience in developing competi
tive agribusiness market networks
and their constituent entrepre
neurs is that accelerated results
can be achieved through frequent
and regular meetings of the mar
ket participants for training and in
formation exchange. This require
ment is well served by the
encouragement of voluntary for
mation of trade associations.

32

The Use and Value of Associa
tions-Two types of associations are
recognized-farmer associations,
which have been used extensively in
SSA, and trade associations that
have had little effective support to
date. There are fundamental differ
ences between these types of asso
ciations. Agribusiness Trade Associa
tions (ATA) are voluntarily formed by
licensed businesses that are owned
and managed by entrepreneurs.
These competitors assemble in ATAs
to improve their businesses through
education, training, exchange of in
formation, and lobbying efforts.
ATAs are not profit centers but
should have sufficient revenue to pro
vide desired member services.

Producer Cooperative Associa
tions (PCA) such as the Savings and
Credit Organizations (SACOS) in
Tanzania are formed to improve
markets for outputs and in some
cases to reduce input costs through
group purchasing activities. Individu
als in PCAs pool their resources and
agree to produce and market prod
ucts collectively to increase profitabil
ity. These associations also help
members in borrowing funds from
commercial banks or other financial
institutions by providing the group's
guarantee as a collateral. PCAs are
essentially business entities and there
fore must be profitable to survive.

The development process for each
type of association is different. ATAs
are usually regional or national in
scope and should attract active and
participatory boards of directors.
Staff should become proficient in
communications, event planning and
management, and program develop
ment and implementation. Member
ship is voluntary. Financial support
is derived directly from the value of
income-generating programs, service
fees, and dues. The best ATAs are
dynamic and creative. They are evo
lutionary and responsive to chang
ing markets and members' needs.

PCAs are usually local in nature
and collective in approach to the



market. Elected boards provide busi
ness oversight. Staff is employed to
perform business activities. Success
ful PCAs require members to act in
unison and to make management
decisions as a group, not as individu
als. The best PCAs can reduce input
costs, support local agroprocessing
value-added enterprises, or effectively
supply a niche market.

PCAs are thus useful development
tools for enhancing output market
ing by small farmers and input pur
chasing. However, in the develop
ment process, competition and
accumulated profits, reinvested and
leveraged, provide the driving force
for technical, economic, and social
progress. Entrepreneurs through
shared experiences in trade associa
tions develop a group dynamic that
hastens and sustains the develop
ment process. This has to be supple
mented with provision of counseling
and technical assistance to individual
entrepreneurs to ensure sound busi
ness and technical development of
agribusiness.

The lasting value of trade associa
tions lies in sustainability. A self-fi
nancing ATA continues to provide
member benefits beyond project time
horizons. In addition, ATAs private
sector entrepreneurial initiatives to
create long-term relationships with
customers (farmers) are successful,
rapid, and always the most effective
and efficient change process. Vested
interests in the economic well-being
of customers (farmers), competition
from other entrepreneurs, and in
creasing sophistication of customers
are the driving force of change in a
fully privatized market that ensures
the rapid transfer and adoption of
economically viable technology.

The traditional extension model is
based on government intervention.
It is also based on direct farmer con
tact that is expensive and heavy in
public-sector resource use. With few
exceptions, even when adequate
technical and financial resources are

available, the impact is usually small.
When resources are restricted, the
impact is nonexistent. Lack of moti
vation, commitment, reward and
customer orientation shackle tradi
tional extension efforts.

Monitoring and Assessment
The need for a continuous moni

toring and assessment cannot be
overemphasized. It permits changes
to be made so as to increase the
chances of success of the reform pro
cess. Such a system should be flex
ible enough to respond to changing I

conditions as the subsectors evolve.
Since regulatory and facilitating roles
will become primary responsibilities
of governments, it is appropriate that
they monitor and assess the reform
process. This requires an appropri
ate market information system to
provide factual evidence to policy
makers that reforms are being effec
tive. In addition, the institutional ca
pacity for policy analysis and moni
toring has to be developed.
Furthermore, to be successful, there
is a need for close collaboration
among the stakeholders (public and
private sectors) in the analysis, de
sign of interventions, and the estab
lishment of relevant performance
indicators. Typically, a well-function
ing, market-driven input supply sys
tem implies observable improve
ments of the follOwing indicators:

o Effectiveness as measured by:

,/ The timeliness of input delivery.

,/ The accessibility of inputs to
farmers (infrastructure and
transportation).

,/ The availability of inputs to
farmers (outlets).

,/ The level of appropriate inputs
(adoption rate and intensity of
use).

For the seed subsector, the effective
ness of the supply system depends
in part on the strategy pursued. Box
8 provides an overview of the deter
minants of effective seed systems.
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o Efficiency as measured by:

,/ The affordabilitv of the inputs
through lower transaction costs
(procurement, transportation,
storage and processing costs),
and reduction in policy-induced
price differential between pri
vate and social values.

,/ The absolute and relative prof
itability of the use of the inputs
and investment.

o Contn"bution to growth as mea
sured by:

,/ Labor and land productivitv.

,/ Technological innovation.

Institutional Support
The Role of Donor Institu

tions--To develop agricultural inputs
markets in SSA into self-sustaining
competitive markets, all stakeholders
have to work together, but the do
nor community should take a lead in
promoting regional cooperation,
skills, institutions, infrastructures, and
conducive policy environments nec
essary for their sustenance (Box 9).

The Role of NGOs-NGOs can
continue their traditional role of pro
viding relief seed distribution after
emergencies and acting as a substi
tute seed supply source for farmers
unserved by other sources. However,
they should do so without disrupting
well-functioning markets.

In addition, NGOs need to be in
volved in educating farmers on bet
ter seed selection, storage and pro
cessing (e.g., Winrock International's
On-Farm Seed Projects in Senegal
and Gambia focusing on rice to in
creased availability of good quality
seed at low cost, SG2000 project in
Ethiopia, CARE, ENDA, and
COMMUTECH in Zimbabwe and
Zambia). However, they should not
become the core of the seed supply
systems so that the development of
commercial seed systems is not dis
couraged (7, 37, and 14).



Box 8: Characteristics and Determinants of Effective Seed Systems

The key characteristics of an effective seed system include:
1. Appropriate strategies that guarantee quality, timeliness, access and affordability.
2. All crops that most farmers grow.
3. Varieties with appropriate critical characteristics.' , " , , "
4. A stable political and legal environment that ensures the release of new varieties of high-quality seeds to farm~rs in "

sustai,nedmanner.,.. .' . .....', .. '.. .. ..;. ..,' '. ..,' .. "", '.; :':"'/">"".<,', ,," (
5. A level of sophistication consistent with the level of agricultural and'infrastructural Clevelopment apd the-malurity of

the institutions in the agricultural sector. '
6. An adequate support by research ~nd extension" and other services such as fertilizer and pesticid~'supply syst~ms,

agricultural credit and efficient output marketing systems.' " ,

The level of effectiveness, is determined by vario,us factors including:
1. The agroclimatic factors that determine the leveL of risk farmers face. "
2. Crops' technical characteristics that determine the strategy 1'0 be pursuel:!. If the predominant crops areself-pollinated

(such as rice), even improved varieties can be multiplied by farmers with some training. On,the' other hand,'if th~
predominant crops are cross-pollinated (suchas maize and,sorghum) or have a high seed rate'and low multiplication
rate (such as groundnut), one can either use contract seed growers or encourage the development of a decentralized
informal seed system. ,"

3. The country's legal framework, particularly varietal release,:,notificalton, and certification.
4. The status of research and extension.
5, The level of infrastructure development, including rural roads and seed storage infrastructure.
6. Support services, particularly credit and output marketing. '
7. Marketing arrangements. :, ,
8. The country's economic polici~, especianY,'exchanger9t~,p~o;ducers' output pricelevels an,i v"riz,bility,

aimed at reducing production risks. ' ,

Source: Jaffee and Srivastava (19) and Venkatesan'(36).

Box 9: What Can Donors Do?

o Assist national governments in conducting macroeconomic and agricultural sector analyses fo'identify'cons,traints
limiting the sustainable development of input supply systems and their opportunities, and th'm ;al'lk thein,and decide
which ones the mission should give the highest priority given the potential impact, the'miSsion resources; its,manage
ment capacity, the host country's development priorities and other donors' activities.', " " : : ' , "

o Support policy and regulatory' reform by providing technical and finimcial assistance in developing regiilatory frame-
works and anti-trust laws to prevent the' formation of private monopolies. " , " ,

o Provide technical assistance to both,public and private sectors to increase analytical and managerial capa~ity over th~
short term. , , , , , ,

o Provide training to both public and private sectors to increase analytical and managerial capacity'over'the mediurl) to'
long term. ' ", , ,': . : . , : ,

CJ Facilitate regional cooperation, for ,see,d, production and;harm(:mization'~f ge:ed;:IJ?licie?:,ii!~imilar"~gro-ecologi~cil
zopes. "Facilitatet:egion~l·coopetati?n fOT fertili~etproctlt;?~~flt t()99tairi;ec{)nql1?i~.s:::of ..~~ale>.': ...... :'

o Encourage the development of farmers' groups and traders' associations as new,agents ofchange,:,
o Provide financial and technical support for developing seed'certification (acilities,' ",
o !ntegrate donor-assisted input aid ,programs with commercial imports of inputs.
o Help the national governments in building market information networks. '
o Support the development o( financial services in rural areas. '
o Fund the development of feeder roads and other infrastructures in rural areas.

Another important role NGOs can
play is in the area of financial inter
mediation for farmers to have access
to input credit. This has been done
successfully by CARE/Zimbabwe
where credit guarantees have been
made to input distributors who have

been trained through the CARE
agent training program. In Ghana,
TechnoServe provides production,
marketing, management and ac
counting assistance and training to
rural enterprises to help develop to
the point where they can assess fi-
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nancial services from a bank. In cer
tain cases, it provides guarantees so
that the bank has a greater degree
of comfort in lending to these
enterprises.



The Role of the Government
In the past, vertical coordination
among input distribution, output
marketing, and credit functions was
assumed by government parastatals
(for domestically consumed food) or
joint ventures by governments and
multinational firms (for export crops).
Following the structural reforms, in
many cases the private sector has
been reticent to fill the vacuum left
by the government withdrawal from
key agricultural sector activities (15,
29, 9, and 20). While multinationals
continue to operate in Africa, their
activities are restricted to few key
export crops. In some countries (e.g.,
Cameroon, Ghana, Malawi, Mali,
Mozambique, and Uganda), local
businessmen, traders, and farmer
associations are providing input and
output marketing services. But, many
of these organizations are small and
poorly capitalized, making it difficult
for them to vertically coordinate in
put distribution and output market
ing, and credit functions effectively
(9). Access to financial capital re
mains a serious problem for most
actors in the agricultural sector.

Evidence from input supply sys
tems throughout the world suggests
that the systems that work best are
those for which the government role
is limited to facilitating emerging pri
vate-sector efforts and fostering col
lective action to provide critical ser
vices that individual private
entrepreneurs are unwilling or unable
to provide. Therefore, government
intervention should be determined
based on the answers to the central
question about how public actions
affect each of the subcomponents of
the determinants of a sustainable in
put supply system, namely profitabil
ity, risk and the level of nonfarm ac
tivities. In other words, what can the
state do to affect these subcompo
nents in a way that will increase prof
itability, reduce risks, and encourage
nonfarm activities? This framework
recommends that public actions
should be limited the following seven
areas:

o Conducting macroeconomic
and agricultural sector analy
sis to lay the foundation for agri
cultural input subsector analy
sis to identify constraints limiting
the emergence/sustainable devel
opment of private sector-led input
supply systems and their oppor
tunities (in collaboration with other
economic agents, including do
nors). The input subsector analy
sis should assess at what stage of
development the input systems are
and measure the level of effi
ciency' in the system. Such analy
ses ensure the soundness of poli
cies promoted.

o Strengthening the human
capital throughout the
subsector (not just among
farmer groups) to allow eco
nomic agents in the subsector to
be able to use better the tools avail-

8. This includes allocative. technical, and
economic efficiencies. Allocative efficiency
(also known as price efficiency) refers to
how scarce resources are allocated among
competing uses or users to produce an
input supply level that satisfies national
demand. Technical efficiency includes
productive and distributive efficiency.
Productive efficiency refers to the cost of
producing the input, and distributive
efficiency refers to the costs of
transporting, storing, and handling the
input. Economic efficiency measures the
combined influence of price and technical
efficiencies.

Implicit in the concept of efficiency is
the assumption that as market systems
become competitive. transaction costs will
decline, resulting in net gain to input
suppliers and farmers. Thus. the relative
high level of transaction costs may be
attributable to the existence of
inefficiencies. However, while efficiency
is the appropriate measure of market
performance at a given time, the dynamic
nature of market performance may be
best measured by analyzing the real costs
of marketing functions to (1) verify that
market investments or policy and
regulatory changes are contributing to
lowering marketing costs, and (2) quantify
the distribution of benefits resulting from
greater specialization and increased
efficiency.
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able to increase profitability. re
duce risk (e.g., international pro
curement, better technology), and
strengthen nonfarm revenues.
This is the case, for example. for
training farmers in the better se
lection, treatment and storage of
seeds from their own farms and
encouraging sales to other
farmers.

o Providing a regulatory frame
work (including stable macro
policy, reduced paperwork for
new investments, 100IK:ost and re
liable means for resolution of con
tract disputes, inputs quality con
trol) that encourages investments
that will raise productivity. This
could involve targeted tax breaks
for firms that invest in priority ar
eas and activities within and out
side the subsector (e.g., in rainfed
areas and processing).

In identifying the stage of devel
opment, the input supply system
should be described according to
the degree and extent of compe
tition, the driving forces, and the
extent to which inefficiencies ex
ist. In doing so, the government
should recognize that there may
be differences in the degree of
development by market commod
ity (e.g., export versus nonexport
crops) and geographical area
within the country. The govern
ment should then determine ac
tivities that are necessary and ap
propriate to improve the efficiency
of the system and its evolvement
toward a higher stage.

It is imperative for governments
to understand that unpredictable
policies and unstable institutions
discourage private-sector invest
ment (23). When reforms are
planned, they should be based on
an assessment of the existing mar
keting system and not according
to a prototype of how it should
function (14). If the government
chooses to privatize, it should ac
tively promote policies that facili
tate private participation, remove



unnecessary legal restrictions, al
leviate transportation costs, and
provide access to foreign ex
change.

o Providing improved market
information. It is important to
note that such information needs
to be much broader than just price
information (e.g., stocks, import
levels, demand forecast, crop as
sessment) if it is to induce greater
private investment.

o Providing key rural infrastruc
tures, preferably through a
matching grant system that would
involve local financing and own
ership. The proportion of match
ing requirements could vary by
region or type of infrastructure as
a function of national priorities.

o Supporting research and ex
tension to develop and dissemi
nate appropriate technologies and
improve farmers' and dealers'
knowledge of the use and benefits
of new technologies involving pub
lic good characteristics. Benefits
arise from an integration of pub
lic and private-sector research and
extension.

o Playing a critical role in meet
ing the needs of seed insecure
farm households and for
smallholder crops, especially at
the initial phases of the input sys
tems' development, and in over
seeing or directly getting involved
in the distribution of seeds for
drought or disaster relief. How
ever, this should be done in a way
that does not hamper the function
ing of competitive input markets.

o It is not a good idea to get
the government directly in
volved in credit programs, sim
ply because there is not evidence
that the state knows how to do
this well. It is important that this
service be provided by the private
sector, farmer groups, and NGOs

in well-thought organized schemes
(e.g., balancing competition and
cooperation in interlocked input
and output markets). However, the
government should provide indi
rect help to strengthen the human
capital of such organizations.
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Avant-Propos

II devient de plus en plus evident que I'agriculture epuise progressivement les elements nutri
tifs des sols dans de nombreux pays de /'Afrique subsaharienne II faut donc renverser cette
tendance afin de pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de base des populations rurales
tout en preservant /'environnement pour les generations d venir. L'Initiative pour la Fertilite
des Sols (IFS) lancee lors du sommet de /'Alimentation Mondiale en 1996 a contribue quelque
peu d cette prise de conscience. Plusieurs initiatives internationales et programmes menes par
des bailleurs de fonds s'attaquent actuellement au probleme du declin de la fertilite des sols.
Pour reussir, les efforts visant d restaurer, d maintenir et d ameliorer la fertilite des sols doivent
etre bases sur Ie principe de la Gestion Integree de la Fertilite des Sols (GIFS).

Selon I'IFDC, la GIFS ne se limite pas d de simples interventions ponctuelles visant d ameliorer
Ie statut des sols, telles que I'utilisation judicieuse des engrais organiques et des engrais mine
raux. Elle implique egalement des methodes de lutte contre /'erosion, des techniques d'utilisa
tion et de conservation de I'eau plus efjicaces, Ie maintien de la matiere organique du sol et
diverses pratiques ameliorees de gestion des cultures. Une fois que les problemes de fertilite
des sols ont ete traites, il devient possible d'accroftre durablement la productivite agricole en y
associant /'utilisation de semences ameliorees, des techniques de lutte integree contre les para
sites, /'appui aux systemes de credit rural, Ie renforcement des connaissances et des competen
ces des agriculteurs et une meilleure collaboration entre les institutions d'appui pour la recher
che et la vulgarisation. Ainsi, les questions d'adaptabilite, de qualite, d'accessibilite et de dis
ponibilite en temps utile de tous les intrants agricoles sont au cceur du processus d'accroisse
ment de la productivite et du renforcement de la securite alimentaire des pays, qui constituent
les principaux objectifs de I'IFS.

Le but de ce cadre est de proposer un itineraire generique pour renforcer strategiquement Ie
secteur prive et permettre au secteur public, aux bailleurs de fonds et aux ONG de remplir
activement les fonctions qui leur incombent dans Ie developpement de systemes durables d'ap
provisionnement en intrants agricoles en Afrique subsaharienne. Dans cette optique, Ie cadre
represente un document utile pour les discussions politiques et un schema directeur pour les
pays qui veulent elaborer un plan d'action national pour la promotion de systemes durables
d'approvisionnement en intrants agricoles.

L'IFDC remercie I'USAID qUi a finance /'elaboration du cadre strategique comme une partie
de sa contribution d I'IFS. L'IFDC remercie egalement Ie gouvernement des Pays-Bas et /'Inter
national Fertilizer Industry Association (IFA) pour leur contribution financiere et la Commis
sion Economique pour l'Afrique qui a abrite /'ate/ier et fourni un appui logistique pour Ie
deroulement des travaux.
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Avant-Propos

Il devient de plus en plus évident que l'agriculture épuise progressivement les éléments nutri
tifs des sols dans de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne Il faut donc renverser cette
tendance afin de pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de base des populations rurales
tout en préservant l'environnement pour les générations à venir. L'Initiative pour la Fertilité
des Sols (IFS) lancée lors du sommet de l'Alimentation Mondiale en 1996 a contribué quelque
peu à cette prise de conscience. Plusieurs initiatives internationales et programmes menés par
des bailleurs de fonds s'attaquent actuellement au problème du déclin de la fertilité des sols.
Pour réussir, les efforts visant à restaurer, à maintenir et à améliorer la fertilité des sols doivent
être basés sur le principe de la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS).

Selon l'IFDC, la GIFS ne se limite pas à de simples interventions ponctuelles visant à améliorer
le statut des sols, telles que l'utilisation judicieuse des engrais organiques et des engrais miné
raux. Elle implique également des méthodes de lutte contre l'érosion, des techniques d'utilisa
tion et de conservation de l'eau plus efficaces, le maintien de la matière organique du sol et
diverses pratiques améliorées de gestion des cultures. Une fois que les problèmes de fertilité
des sols ont été traités, il devient possible d'accroître durablement la productivité agricole en y
associant l'utilisation de semences améliorées, des techniques de lutte intégrée contre les para
sites, l'appui aux systèmes de crédit rural, le renforcement des connaissances et des compéten
ces des agriculteurs et une meilleure collaboration entre les institutions d'appui pour la recher
che et la vulgarisation. Ainsi, les questions d'adaptabilité, de qualité, d'accessibilité et de dis
ponibilité en temps utile de tous les intrants agricoles sont au cœur du processus d'accroisse
ment de la productivité et du renforcement de la sécurité alimentaire des pays, qui constituent
les principaux objectifs de l'IFS.

Le but de ce cadre est de proposer un itinéraire générique pour renforcer stratégiquement le
secteur privé et permettre au secteur public, aux bailleurs de fonds et aux ONG de remplir
activement les fonctions qui leur incombent dans le développement de systèmes durables d'ap
provisionnement en intrants agricoles en Afrique subsaharienne. Dans cette optique, le cadre
représente un document utile pour les discussions politiques et un schéma directeur pour les
pays qui veulent élaborer un plan d'action national pour la promotion de systèmes durables
d'approvisionnement en intrants agricoles.

L'IFDC remercie l'USAID qui a financé l'élaboration du cadre stratégique comme une partie
de sa contribution à l'IFS. L'IFDC remercie également le gouvernement des Pays-Bas et l'Inter
national Fertilizer Industry Association (IFA) pour leur contribution financière et la Commis
sion Economique pour l'Afrique qui a abrité l'atelier et fourni un appui logistique pour le
déroulement des travaux.
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Preface

Le document intitule, Cadre strategique pour Ie developpement de systemes d'approvisionnement
en intrants agricoles en Afrique est I'aboutissement d'un long processus base sur une approche partici
pative et la concertation menee par l'International Fertilizer Development Center (IFDC) en collabora
tion avec douze autres organisations, a savoir:

• L'African Centre for Fertilizer Development (ACFD)
• L'American Crop Protection Association (ACPA)
• L'Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA)
• L'American Seed Trade Association (ASTA)
• Le Comite Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse dans Ie Sahel (CILSS)
• La Commission Economique pour l'Afrique (CEA)
• L'International Fertilizer Industry Association (IFA)
• L'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI)
• L'Institut Mondial du Phosphate (IMPHOS)
• La Michigan State University (MSU)
• La Sasakawa Africa Association (SSA)

Durant Ie processus d'elaboration du cadre, une concertation a ete menee avec des acteurs qui partici
pent directement au indirectement a1'approvisionnement en intrants agricoles. Parmi eux figuraient des
distributeurs d'intrants, des institutions financieres, des cooperatives et des associations, des groupes
techniques, des organisations non gouvernementales, des institutions de recherche et de developpe
ment, des bailleurs de fonds et des decideurs. Les donnees qui ant servi a l'elaboration du cadre provien
nent de divers canaux: une revue de la litterature de quelques 300 sources, une enquete par correspon
dance touchant environ 400 individus dans 30 pays dont la plupart en Afrique, une etude des cas mal
documentes, une revue des pratiques ayant fait leur preuve au «meilleures pratiques" en Afrique et
ailleurs et des etudes de cas par pays.

Afin de tirer parti de la vaste gamme de connaissances et d'experiences qui ant ete developpees dans Ie
domaine de 1'approvisionnement et de la distribution des intrants agricoles en Afrique subsaharienne et
pour s'assurer de 1'appropriation de cet instrument par les cadres africains, la participation a1'elabora
tion du document a ete elargie ad'autres types d'acteurs lars d'un atelier qui eut lieu du 18 au 22 juillet
1999 a Addis Abeba, en Ethiopie. Cet atelier fut organise par l'IFDC en collaboration avec la CEA.
Soixante-dix participants venant de 25 pays ant pu ainsi etudier, amender et valider Ie projet de cadre
elabore par l'IFDC et les institutions partenaires. Parmi elles se trouvaient des producteurs, des fournis
seurs et distributeurs prives, des decideurs, des bailleurs de fonds, des institutions de recherche et de
developpement et des organisations sous-regionales politiques et economiques.

Le cadre est centre sur les engrais, les semences et les produits phytosanitaires. Neanmoins, il reconnalt
qu'en dehors de ces trois composants, Ie manque d'autres intrants agricoles tels que la main-d'ceuvre,
les outils et les materiels constitue une contrainte majeure aI'accroissement de la production alimentaire
et de la productivite en Afrique subsaharienne. De plus, Ie cadre strategique contribue largement au
developpement du composant «marche des intrants et des produits agricoles" des plans d'action natio
naux pour la fertilite des sols elabores dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne sous les auspices
de l'Initiative pour la Fertilite des Sols (IFS).

vi

Préface

Le document intitulé, Cadre stratégique pour le développement de systèmes d'approvisionnement
en intrants agricoles en Afrique est l'aboutissement d'un long processus basé sur une approche partici
pative et la concertation menée par l'International Fertilizer Development Center (IFDC) en collabora
tion avec douze autres organisations, à savoir:

• L'African Centre for Fertilizer Development (ACFD)
• L'American Crop Protection Association (AePA)
• L'Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA)
• L'American Seed Trade Association (ASTA)
• Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
• La Commission Economique pour l'Afrique (CEA)
• L'International Fertilizer Industry Association (IFA)
• L'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI)
• L'Institut Mondial du Phosphate (IMPHOS)
• La Michigan State University (MSU)
• La Sasakawa Africa Association (SSA)

Durant le processus d'élaboration du cadre, une concertation a été menée avec des acteurs qui partici
pent directement ou indirectement à l'approvisionnement en intrants agricoles. Parmi eux figuraient des
distributeurs d'intrants, des institutions financières, des coopératives et des associations, des groupes
techniques, des organisations non gouvernementales, des institutions de recherche et de développe
ment, des bailleurs de fonds et des décideurs. Les données qui ont servi à l'élaboration du cadre provien
nent de divers canaux: une revue de la littérature de quelques 300 sources, une enquête par correspon
dance touchant environ 400 individus dans 30 pays dont la plupart en Afrique, une étude des cas mal
documentés, une revue des pratiques ayant fait leur preuve ou «meilleures pratiques" en Afrique et
ailleurs et des études de cas par pays.

Afin de tirer parti de la vaste gamme de connaissances et d'expériences qui ont été développées dans le
domaine de l'approvisionnement et de la distribution des intrants agricoles en Afrique subsaharienne et
pour s'assurer de l'appropriation de cet instrument par les cadres africains, la participation à l'élabora
tion du document a été élargie à d'autres types d'acteurs lors d'un atelier qui eut lieu du 18 au 22 juillet
1999 à Addis Abéba, en Ethiopie. Cet atelier fut organisé par l'IFDC en collaboration avec la CEA.
Soixante-dix participants venant de 25 pays ont pu ainsi étudier, amender et valider le projet de cadre
élaboré par l'IFDC et les institutions partenaires. Parmi elles se trouvaient des producteurs, des fournis
seurs et distributeurs privés, des décideurs, des bailleurs de fonds, des institutions de recherche et de
développement et des organisations sous-régionales politiques et économiques.

Le cadre est centré sur les engrais, les semences et les produits phytosanitaires. Néanmoins, il reconnaît
qu'en dehors de ces trois composants, le manque d'autres intrants agricoles tels que la main-d'œuvre,
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Resume analytique

Dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, Ie taux d'accroissement demographique (3,1%l a ete

superieur acelui de la production alimentaire durant les trois dernieres decennies. Ce phenomene s'est

traduit par un cycle vicieux de malnutrition, de famine, de pauvrete croissante et de degradation progres

sive des ressources naturelles. La croissance de la production alimentaire en Afrique subsaharienne au

cours des dernieres annees, a ete realisee en grande partie au prix de l'epuisement des elements nutritifs

du sol et I'extensilication. II devient de plus en plus difficile d'atteindre et de maintenir Ie niveau de

croissance de la production alimentaire necessaire par l'extensification, car les possibilites d'expansion

des surfaces cultivees ou de developpement des systemes d'irrigation acoOt modere sont limitees. Meme

dans les regions ou de telles possibilites existent, une expansion incontrolee pourrait pousser les limites

de la production agricole jusque dans les regions marginales avec des risques de degradation irreversibles

des ressources naturelles et de l'environnement. Le cycle vicieux de famine, de pauvrete et de degrada

tion environnementale serait exacerbee par les risques lies aux tendances actuelles de la mondialisation

sans I'amelioration de la competitivite agricole en Afrique subsaharienne.

Certes, pour des raisons politiques, economiques et ecologiques, la securite alimentaire en Afrique

subsaharienne ne doit pas dependre des surplus des pays industrialises, ou pire encore de l'aide alimen

taire. Le grand deli est d'assurer une production agricole adequate en quantite et en qualite. Le present

cadre strategique soutient qu'une intensification agricole durable en Afrique subsaharienne s'avere indis

pensable pour satisfaire au double imperatif d'ameliorer la securite alimentaire et la competitivite agri

cole tout en preservant l'environnement. Ces objectifs ne peuvent etre atteints que grace a une large

adoption des intrants qui augmentent les rendements et celie de meilleures pratiques de gestion des

cultures et des ressources naturelles, et a la creation de marches efficaces. Les taux d'utilisation de ces

intrants ont toujours ete faibles en Afrique subsaharienne. A quelques exceptions pres, ces intrants

etaient fournis par des systemes inefficaces controles par I'Etat. Ces systemes qui repondaient aux

besoins d'un programme specilique, n'ont pas favorise I'emergence d'un systeme global durable de

distribution des intrants avant d'etre demanteles dans Ie cadre de la liberalisation du marche et de

I'ajustement structurel dans les annees 1980s et 1990s. Dans la plupart des pays, Ie secteur prive a ete

lent a prendre la releve apres Ie retrait du gouvernement et les reformes politiques n'ont pas ameliore

l'efficacite des marches de favon a toucher les petits exploitants.

Le deli est donc de faire fonctionner Ie marche d'intrants agricoles de I'Afrique subsaharienne de ma

niere efficace et effective. Selon Ie cadre strategique, la liberalisation ne suffit point pour atteindre ce

but. Les reformes et les initiatives politiques doivent se fonder sur deux axes: la conliance dans Ie secteur

prive qui doit jouer un role majeur dans la distribution des intrants agricoles, et la reconnaissance du role

important que Ie gouvernement doit jouer en assurant des biens et services d'appui et en creant un

environnement politique, juridique et reglementaire favorable au developpement du secteur prive. Par

consequent, ce cadre strategique explique les processus par lesquels Ie secteur prive peut etre renforce,

Ie secteur public peut exercer ses fonctions necessaires de maniere plus active, ainsi que ceux par

lesquels les taches concretes de la periode de transition peuvent etre definies et executees en vue du

succes de la privatisation. L'accent est mis sur Ie marche des semences, des engrais et des produits

phytosanitaires. Cependant, Ie cadre reconnalt que Ie manque d'autres intrants agricoles tels que la

main-<:l'ceuvre, les outils et les materiels, et la mauvaise qualite inherente des sols cultivables dans certai

nes regions constituent une contrainte majeure a I'accroissement de la production alimentaire et de la

productivite en Afrique subsaharienne.

Le cadre strategique a pour objectif de gUider les acteurs interesses, y compris les bailleurs de fonds et les

gouvernements a promouvoir de maniere strategique des systemes durables d'approvisionnement en
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Résumé analytique

Dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, le taux d'accroissement démographique (3,1%l a été

supérieur à celui de la production alimentaire durant les trois dernières décennies. Ce phénomène s'est

traduit par un cycle vicieux de malnutrition, de famine, de pauvreté croissante et de dégradation progres

sive des ressources naturelles. La croissance de la production alimentaire en Afrique subsaharienne au

cours des dernières années, a été réalisée en grande partie au prix de l'épuisement des éléments nutritifs

du sol et l'extensification. Il devient de plus en plus difficile d'atteindre et de maintenir le niveau de

croissance de la production alimentaire nécessaire par l'extensification, car les possibilités d'expansion

des surfaces cultivées ou de développement des systèmes d'irrigation à coût modéré sont limitées. Même

dans les régions où de telles possibilités existent, une expansion incontrôlée pourrait pousser les limites

de la production agricole jusque dans les régions marginales avec des risques de dégradation irréversibles

des ressources naturelles et de l'environnement. Le cycle vicieux de famine, de pauvreté et de dégrada

tion environnementale serait exacerbée par les risques liés aux tendances actuelles de la mondialisation

sans l'amélioration de la compétitivité agricole en Afrique subsaharienne.

Certes, pour des raisons politiques, économiques et écologiques, la sécurité alimentaire en Afrique

subsaharienne ne doit pas dépendre des surplus des pays industrialisés, ou pire encore de l'aide alimen

taire. Le grand défi est d'assurer une production agricole adéquate en quantité et en qualité. Le présent

cadre stratégique soutient qu'une intensification agricole durable en Afrique subsaharienne s'avère indis

pensable pour satisfaire au double impératif d'améliorer la sécurité alimentaire et la compétitivité agri

cole tout en préservant l'environnement. Ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce à une large

adoption des intrants qui augmentent les rendements et celle de meilleures pratiques de gestion des

cultures et des ressources naturelles, et à la création de marchés efficaces. Les taux d'utilisation de ces

intrants ont toujours été faibles en Afrique subsaharienne. A quelques exceptions près, ces intrants

étaient fournis par des systèmes inefficaces contrôlés par l'Etat. Ces systèmes qui répondaient aux

besoins d'un programme spécifique, n'ont pas favorisé l'émergence d'un système global durable de

distribution des intrants avant d'être démantelés dans le cadre de la libéralisation du marché et de

l'ajustement structurel dans les années 1980s et 1990s. Dans la plupart des pays, le secteur privé a été

lent à prendre la relève après le retrait du gouvernement et les réformes politiques n'ont pas amélioré

l'efficacité des marchés de façon à toucher les petits exploitants.

Le défi est donc de faire fonctionner le marché d'intrants agricoles de l'Afrique subsaharienne de ma

nière efficace et effective. Selon le cadre stratégique, la libéralisation ne suffit point pour atteindre ce

but. Les réformes et les initiatives politiques doivent se fonder sur deux axes: la confiance dans le secteur

privé qui doit jouer un rôle majeur dans la distribution des intrants agricoles, et la reconnaissance du rôle

important que le gouvernement doit jouer en assurant des biens et services d'appui et en créant un

environnement politique, juridique et réglementaire favorable au développement du secteur privé. Par

conséquent, ce cadre stratégique explique les processus par lesquels le secteur privé peut être renforcé,

le secteur public peut exercer ses fonctions nécessaires de manière plus active, ainsi que ceux par

lesquels les tâches concrètes de la période de transition peuvent être définies et exécutées en vue du

succès de la privatisation. L'accent est mis sur le marché des semences, des engrais et des produits

phytosanitaires. Cependant, le cadre reconnaît que le manque d'autres intrants agricoles tels que la

main-<:l'ceuvre, les outils et les matériels, et la mauvaise qualité inhérente des sols cultivables dans certai

nes régions constituent une contrainte majeure à l'accroissement de la production alimentaire et de la

productivité en Afrique subsaharienne.

Le cadre stratégique a pour objectif de guider les acteurs intéressés, y compris les bailleurs de fonds et les

gouvernements à promouvoir de manière stratégique des systèmes durables d'approvisionnement en
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intrants en Afrique subsaharienne. A cet effet, Ie cadre se base sur la litterature existante, des etudes de
cas (Ghana, Nigeria, Guinee, Mozambique, Ouganda, Tanzanie), des analyses de donnees d'enquete
portant sur 99 correspondants dans 19 pays, et des concertations formelles et informelles avec les
acteurs des secteurs prive et public, aussi bien que l'experience de l'IFDC au Bangladesh et en Albanie.

Le cadre strategique souligne que:

o Les marches d'intrants agricoles doivent etre developpes dans un cadre global, en tenant compte du
fait que:

./ la demande effective des agriculteurs en intrants agricoles constitue la principale force motrice des
systemes d'approvisionnement en ces intrants. Par ailleurs, les agriculteurs et la production agricole
font partie du systeme agro-industriel global dont la performance depend du maillon Ie plus faible
du systeme,

./ les agriculteurs et les entrepreneurs ne sont pas les memes.

o Les systemes durables d'approvisionnement en intrants sont conditionnes par des forces liees a la
demande, telles que Ie profit, Ie niveau de risque et Ie niveau de revenu non-agricole. En d'autres
termes, pour mettre en place des systemes durables d'approvisionnement en intrants, il faut que les
determinants de ces trois facteurs soient identifies et ameliores en vue d'augmenter la rentabilite,
reduire les risques et encourager les activites generatrices de revenu non-agricole. Cette approche
represente une philosophie qui contraste avce les strategies de distribution axees sur I'offre, qui ont
ete longtemps utilisees pour promouvoir une plus grande utilisation des intrants agricoles modernes
en Afrique subsaharienne. Elle s'apPuie sur Ie profit comme force stimulante. La force incitatrice du
profit entraine la multiplication des operations commerciales pour la satisfaction des multiples demandes
des agriculteurs. Elle assure aussi la competitivite atous les niveaux de la chaine de commercialisation.
La competitivite devient alors une force motrice qui assure un processus continu d'ameIioration et
d'accroissement de I'efficacite dans I'execution des fonetions commerciales au profit tant des vendeurs
que des acheteurs. II est done tres important d'identifier les facteurs qui influent sur Ie profit et de les
gerer sOigneusement en eliminant les contraintes inutiles.

Cependant, Ie cadre strategique reconnait que Ie developpement du marche des intrants et l'utilisation
des engrais ne doivent en aucun cas etre consideres comme pouvant se substituer a une gestion judi
cieuse de la fertilite des sols. En realite, ils constituent plut6t une composante importante de toute
strategie nationale de gestion de la fertilite des sols.

Le cadre reconnait aussi que Ie concept idealiste d'un systeme competitif de commercialisation des
intrants represente la progression economique ultime de ces systemes. Des experiences d'application
anterieures ont eu des succes limites et les marches peuvent faillir a leurs fonctions pour differentes
raisons. En d'autres termes, mettre en place un systeme competitif d'approvisionnement en intrants en
Afrique subsaharienne est une tache gigantesque. Cependant, cela peut se realiser grace au developpe
ment soutenu du secteur prive dans Ie cadre d'une approche globale. Cela veut dire qu'il faut par-dessus
tout promouvoir l'agriculture en tant qu'aetivite commerciale en Afrique subsaharienne et cela suppose
les initiatives suivantes:

./ Exclure les subventions explicites et implicites d'intrants tant pour la production que pour la
commercialisation. Si de telles subventions existent, il faut mettre en ceuvre un programme credible
et prudent pour les supprimer progressivement. Cependant, cette phase de transition ne doit pas
empecher la participation du secteur prive dans Ie marche. Si les prix cibles ou les subventions
sont toujours consideres comme etant necessaires pour les agriculteurs les plus demunis ou pour
ceux qui vivent dans des regions reculees, ils devraient s'appliquer de fa<;:on a ne pas entraver Ie
fonetionnement des marches d'intrants competitifs. Le cadre strategique souligne que ces
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fait que:

./ la demande effective des agriculteurs en intrants agricoles constitue la principale force motrice des
systèmes d'approvisionnement en ces intrants. Par ailleurs, les agriculteurs et la production agricole
font partie du système agro-industriel global dont la performance dépend du maillon le plus faible
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réduire les risques et encourager les activités génératrices de revenu non-agricole. Cette approche
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été longtemps utilisées pour promouvoir une plus grande utilisation des intrants agricoles modernes
en Afrique subsaharienne. Elle s'appuie sur le profit comme force stimulante. La force incitatrice du
profit entraîne la multiplication des opérations commerciales pour la satisfaction des multiples demandes
des agriculteurs. Elle assure aussi la compétitivité à tous les niveaux de la chaîne de commercialisation.
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d'accroissement de l'efficacité dans l'exécution des fonctions commerciales au profit tant des vendeurs
que des acheteurs. Il est donc très important d'identifier les facteurs qui influent sur le profit et de les
gérer soigneusement en éliminant les contraintes inutiles.

Cependant, le cadre stratégique reconnaît que le développement du marché des intrants et l'utilisation
des engrais ne doivent en aucun cas être considérés comme pouvant se substituer à une gestion judi
cieuse de la fertilité des sols. En réalité, ils constituent plutôt une composante importante de toute
stratégie nationale de gestion de la fertilité des sols.

Le cadre reconnaît aussi que le concept idéaliste d'un système compétitif de commercialisation des
intrants représente la progression économique ultime de ces systèmes. Des expériences d'application
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commercialisation. Si de telles subventions existent, il faut mettre en œuvre un programme crédible
et prudent pour les supprimer progressivement. Cependant, cette phase de transition ne doit pas
empêcher la participation du secteur privé dans le marché. Si les prix ciblés ou les subventions
sont toujours considérés comme étant nécessaires pour les agriculteurs les plus démunis ou pour
ceux qui vivent dans des régions reculées, ils devraient s'appliquer de façon à ne pas entraver le
fonctionnement des marchés d'intrants compétitifs. Le cadre stratégique souligne que ces
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subventions sont differentes des investissements publics necessaires tels que les infrastructures
routieres en milieu rural et les reseaux de communication.

,/ Etablir des systemes d'information du marche qui soient adaptes aux marches libres en vue de
controler l'offre et la demande aussi bien que les prix, d'elimer les obstacles aux r€formes et de
fournir des informations aux acteurs du marche.

,/ Privatiser les entreprises para-publiques ou publiques inefficaces si ce processus n'est pas encore
acheve. Cela peut etre difficile lorsqu'il existe des interets tenaces. nest toutefois plus facile de
maltriser ces interets par la promotion du secteur prive et en permettant aux entreprises semi
publiques ou publiques d'obeir aux-memes regles de competiions que les societes privees au lieu
de les demanteler.

,/ Transformer Ie systeme de financement rural en un systeme liberal suffisamment solide en favorisant
les prets au secteur prive, en facilitant l'acces du secteur prive aux capitaux, en developpant Ie
capital humain, et en surveillant etroitement Ie remboursement des credits.

,/ Elaborer et faire appliquer des lois et des reglementations appropriees concernant les engrais, les
semences et les pesticides. Cependant, vu la taille restreinte des marches d'intrants dans la plupart
des pays de I'Afrique subsaharienne, il est necessaire que les reglementations nationales favorisent
l'emergence de marches regionaux et facilitent la collaboration internationale afin de rendre les
industries d'intrants competitives et durables.

,/ Developper des reseaux prives de commercialisation d'intrants qui soient integres.

,/ Creer des cadres susceptibles de faciliter la concertation entre Ie gouvernement et Ie secteur prive.

,/ Encourager et appuyer Ie developpement des ressources humaines dans Ie secteur prive et Ie
secteur public.

,/ Appuyer la recherche et la vulgarisation pour developper de meilleures technologies et pour
eduquer les agriculteurs.

,/ Assurer un suivi et une evaluation continus de !'impact des reformes afin de permettre les ajustements
necessaires et d'augmenter les chances de reussite du processus de reforme.

Cependant, Ie cadre strategique souligne l'existence d'un certain nombre de conditions preaJables a la
reussite des reformes. La plus importante est I'engagement des gouvernements en ce qui concerne
I'elaboration des politiques et leur mise en ceuvre. Deuxiemement, il faut minimiser Ie degre d'instabilite
des esperances politiques et economiques qui influencent les esperances speculatives. Troisiemement, il
est important d'etablir un systeme legal fiable, transparent, responsable et economiquement efficace
pour susciter la confiance et donner de la credibilite aux reformes. Enfin, les reformes doivent avoir un
fondement scientifique. En d'autres termes, les r€formes doivent etre basees sur une evaluation des
systemes de commercialisation et non sur un prototype de systeme de fonctionnement.

Le cadre reconnalt que Ie processus de transition implique des compromis difficiles. ndoit etre mene par
etapes en fonction des contraintes aeliminer. Le rythme de changement dans Ie processus de transition
doit etre adapte aussi bien au contexte politique et economique propre 11 chaque pays qu'au degre de
developpement et de sophistication de chaque filiere d'intrants. Par consequent, Ie cadre classifie les cas
des pays en fonction du niveau de developpement des filieres d'intrants et identifie les interventions et
les roles specifiques que doivent jouer les gouvernements, les bailleurs de fonds, Ie secteur prive et les
ONG. Ainsi, Ie cadre souligne !'importance de reconnaitre que dans un pays donne, il peut y avoir des
differences sur Ie plan du developpement du marche pour diverses cultures (expo : les cultures d'expor
tation par rapport aux cultures non destinees 11 I'exportation) et/ou du milieu geographique. Enconse
quence, la combinaison des initiatives pour ameliorer leur performance sera differente, selon Ie stade de
developpement.
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subventions sont différentes des investissements publics nécessaires tels que les infrastructures
routières en milieu rural et les réseaux de communication.

,/ Etablir des systèmes d'information du marché qui soient adaptés aux marchés libres en vue de
contrôler l'offre et la demande aussi bien que les prix, d'élimer les obstacles aux réformes et de
fournir des informations aux acteurs du marché.

,/ Privatiser les entreprises para-publiques ou publiques inefficaces si ce processus n'est pas encore
achevé. Cela peut être difficile lorsqu'il existe des intérêts tenaces. li est toutefois plus facile de
maîtriser ces intérêts par la promotion du secteur privé et en permettant aux entreprises semi
publiques ou publiques d'obéir aux-mêmes règles de compétiions que les sociétés privées au lieu
de les démanteler.

,/ Transformer le système de financement rural en un système libéral suffisamment solide en favorisant
les prêts au secteur privé, en facilitant l'accès du secteur privé aux capitaux, en développant le
capital humain, et en surveillant étroitement le remboursement des crédits.

,/ Elaborer et faire appliquer des lois et des réglementations appropriées concernant les engrais, les
semences et les pesticides. Cependant, vu la taille restreinte des marchés d'intrants dans la plupart
des pays de l'Afrique subsaharienne, il est nécessaire que les réglementations nationales favorisent
l'émergence de marchés régionaux et facilitent la collaboration internationale afin de rendre les
industries d'intrants compétitives et durables.

,/ Développer des réseaux privés de commercialisation d'intrants qui soient intégrés.

,/ Créer des cadres susceptibles de faciliter la concertation entre le gouvernement et le secteur privé.

,/ Encourager et appuyer le développement des ressources humaines dans le secteur privé et le
secteur public.

,/ Appuyer la recherche et la vulgarisation pour développer de meilleures technologies et pour
éduquer les agriculteurs.

,/ Assurer un suivi et une évaluation continus de l'impact des réformes afin de permettre les ajustements
nécessaires et d'augmenter les chances de réussite du processus de réforme.

Cependant, le cadre stratégique souligne l'existence d'un certain nombre de conditions préalables à la
réussite des réformes. La plus importante est l'engagement des gouvernements en ce qui concerne
l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre. Deuxièmement, il faut minimiser le degré d'instabilité
des espérances politiques et économiques qui influencent les espérances spéculatives. Troisièmement, il
est important d'établir un système légal fiable, transparent, responsable et économiquement efficace
pour susciter la confiance et donner de la crédibilité aux réformes. Enfin, les réformes doivent avoir un
fondement scientifique. En d'autres termes, les réformes doivent être basées sur une évaluation des
systèmes de commercialisation et non sur un prototype de système de fonctionnement.

Le cadre reconnaît que le processus de transition implique des compromis difficiles. li doit être mené par
étapes en fonction des contraintes à éliminer. Le rythme de changement dans le processus de transition
doit être adapté aussi bien au contexte politique et économique propre à chaque pays qu'au degré de
développement et de sophistication de chaque filière d'intrants. Par conséquent, le cadre classifie les cas
des pays en fonction du niveau de développement des filières d'intrants et identifie les interventions et
les rôles spécifiques que doivent jouer les gouvernements, les bailleurs de fonds, le secteur privé et les
ONG. Ainsi, le cadre souligne l'importance de reconnaître que dans un pays donné, il peut y avoir des
différences sur le plan du développement du marché pour diverses cultures (exp. : les cultures d'expor
tation par rapport aux cultures non destinées à l'exportation) et!ou du milieu géographique. Enconsé
quence, la combinaison des initiatives pour améliorer leur performance sera différente, selon le stade de
développement.
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Cadre. strategique pour Ie developpement. de systemes
d'approvisionnement en intrants agricoles en Afrique

Introduction

Aper~u des problemes
A I'aube des independances dans

les annees soixante, Ie secteur agri
cole de nombreux pays en Afrique
subsaharienne fournissait suffisam
ment de vivres et de fibres pour la
consommation locale et pour I'expor
tation. Au meme moment, l'Asie
etait Ie centre de la crise alimentaire
mondiale (5). Aujourd'hui bien que
I'Asie continue adeployer des efforts
pour assurer la securite alimentaire
de ses menages, elle a fait d'enor
mes progres dans ce domaine. Pa
radoxalement, c'est I'Afrique qui se
trouve etre lecentre de la crise ali
mentaire mondiale malgre quelques
signes de redressement economique
enregistres apres des annees de crois
sance faible ou negative. L'Afrique
subsaharienne est la seule region du
monde qui accuse une croissance
negative de la production agricole par
habitant. Durant les trois dernit?nes
decennies, la croissance de la pro
duction alimentaire (2,1%) n'a pas
suivi celie de la population (3,1%).
La situation a empire pendant les
annees 1980s et 1990s.

La Banque Mondiale (38) estime
qu'i1 faut un taux de croissance an
nuelle de la production agricole d'au
mains 4% pour stimuler une amelio
ration generale de la seeurite alimen
taire et un niveau satisfaisant du de
veloppement economique global en
Afrique subsaharienne. Pourtant
pendant les dix dernieres annees, les
taux de croissance de la production
agricole ant rarement depasse les
2%. Vne bonne partie de cette crois
sance avait ete realisee a travers
I'extensification et au prix de l'epui
sement des elements nutritifs du sol
(6 et 39). Les possibilites de crois
sance qu'offre l'expansion des espa
ces cultives ou Ie developpement de
l'irrigation a coilts moderes sont

actuellement limitees. (6, 38 et 39).
Meme dans les regions au de telles
possibilites existent, l'expansion in
contr61ee pourrait entralner un em
pietement sur les regions
ecologiquement fragiles. La plupart
des praticiens du developpement
sont d'avis que I'Afrique
subsaharienne ne peut plus se per
mettre d'augmenter sa production
alimentaire dans les conditions
d'epuisement des elements nutritifs
et d'extensification. Par consequent,
une intensification agricole durable
s'avere indispensable pour satisfaire
au double imperatif d'amelioration de
la securite alimentaire et de protec
tion de l'environnement. Selon les
estimations de la Banque Mondiale
(6 et 38), pour atteindre l'objectif
d'un taux annuel de croissance de la
production agricole d'au mains 4%,
une augmentation de la productivite
agricole de 3% au mains est
necessaire.

En dehors de l'amelioration de la
securite alimentaire et de la protec
tion de l'environnement, une inten
sification durable de la production
agricole en Afrique subsaharienne est
aussi necessaire en vue d'augmenter
sa competitivite dans un nouveau
monde d'integration economique.
Ceci est d'autant plus necessaire que,
si la tendance " la mondialisation
offre d'enormes possibilites en ter
mes d'acces a !'information et aux
technologies, elle constitue aussi un
grand risque pour les pays incapa
bles de relever les defis qui y sont
associes. Par exemple si les pays de
l'Afrique subsaharienne peuvent dans
une certaine mesure beneficier des
progres realises dans Ie domaine de
la biotechnologie dans les pays in
dustrialises, ces memes progres peu
vent diminuer leur part du marche
mondial car ces pays peuvent deve
lopper des produits d'origine geneti
que pour remplacer les importations.

1

L'amelioration durable de la pra
ductivite agricole passe par une large
adoption des intrants agricoles ma
dernes et des pratiques de gestion
qui a=oissent les rendements, et par
une meilleure gestion des ressources
naturelles et des marches efficaces.
Comme l'ont montre Kawagoe et aI.
(22), la difference entre les pays in
dustrialises et les pays en voie de
developpement en termes de produc
tivite de la main-<!'ceuvre s'observe
principalement dans Ie niveau d'uti
lisation des intrants modernes. Cest
en particulier Ie cas des engrais, des
semences et des pesticides' dont l'oo
lisation demeure faible jusqu'" pre
sent. De nombreuses varietes ame
liorees ant ete vulgarisees en Afrique
subsaharienne. Mais a quelques ex
ceptions pres, l'adoption durable de
ces varietes par les agriculteurs est
limitee (mains de 10%). Parmi ces
exceptions figure Ie mals en Afrique
australe au Ie taux d'adoption des
varietes ameliorees est eleve ell et
23). Elies representent environ 98%
de la superficie cultivee en malS au
Zimbabwe et 60% en lambie. En ce
qui concerne les engrais, l'Afrique
subsaharienne a utiliseen moyenne
de 8 kg d'elements nutritifs par hee-

l tare de terre arable en 1997/98
comparativement a 70 kg en Ame
rique du Sud, 92 kg en Asie du Sud.
et 205 kg en Asie de l'Est. Selon les
estimations, ce faible taux d'utilisa
tion d'engrais peut etre considerable
ment augmente sans nuire a l'envi
ronnement. En ce qui conceme Ie
faible taux d'utilisation de pesticides.

1. nest loulelois importanl de reeonnailre
qu'en dehors des semences, des engrais
et des pesticides, Ie manque d'aufres
inlranlsagricoles tels que Ia main d'"",,"",
Ie materiel agricole. fa pauvrete inherente
des sols dans certaines regions Oe Sahel)
constitue une contrainte majeure it
I'accroissement de la productivite
alimentaire en Afrique subsaharienne.

Cadre. stratégique pour le développement. de systèmes
d'approvisionnement en intrants agricoles en Afrique

Introduction

Aperçu des problèmes
A l'aube des indépendances dans

les années soixante, le secteur agri
cole de nombreux pays en Afrique
subsaharienne fournissait suffisam
ment de vivres et de fibres pour la
consommation locale et pour l'expor
tation. Au même moment, l'Asie
était le centre de la crise alimentaire
mondiale (S). Aujourd'hui bien que
l'Asie continue à déployer des efforts
pour assurer la sécurité alimentaire
de ses ménages, elle a fait d'énor
mes progrès dans ce domaine. Pa
radoxalement, c'est l'Afrique qui se
trouve être lecentre de la crise ali
mentaire mondiale malgré quelques
signes de redressement économique
enregistrès après des années de crois
sance faible ou négative. L'Afrique
subsaharienne est la seule région du
monde qui accuse une croissance
négative de la production agricole par
habitant. Durant les trois dernières
décennies, la croissance de la pro
duction alimentaire (2,1%) n'a pas
suivi celle de la population (3,1%).
La situation a empiré pendant les
années 1980s et 1990s.

La Banque Mondiale (38) estime
qu'il faut un taux de croissance an
nuelle de la production agricole d'au
moins 4% pour stimuler une amélio
ration générale de la sécurité alimen
taire et un niveau satisfaisant du dé
veloppement économique global en
Afrique subsaharienne. Pourtant
pendant les dix dernières années, les
taux de croissance de la production
agricole ont rarement dépassé les
2%. Une bonne partie de cette crois
sance avait été réalisée à travers
l'extensification et au prix de l'épui
sement des éléments nutritifs du sol
(6 et 39). Les possibilitès de crois
sance qu'offre l'expansion des espa
ces cultivés ou le développement de
l'irrigation à coûts modérés sont

actuellement limitées. (6, 38 et 39).
Même dans les régions où de telles
possibilitès existent, l'expansion in
contrôlée pourrait entraîner un em
piétement sur les régions
écologiquement fragiles. La plupart
des praticiens du développement
sont d'avis que l'Afrique
subsaharienne ne peut plus se per
mettre d'augmenter sa production
alimentaire dans les conditions
d'épuisement des éléments nutritifs
et d'extensification. Par conséquent,
une intensification agricole durable
s'avère indispensable pour satisfaire
au double impératif d'amélioration de
la sécurité alimentaire et de protec
tion de l'environnement. Selon les
estimations de la Banque Mondiale
(6 et 38), pour atteindre l'objectif
d'un taux annuel de croissance de la
production agricole d'au moins 4%,
une augmentation de la productivité
agricole de 3% au moins est
nécessaire.

En dehors de l'amélioration de la
sécurité alimentaire et de la protec
tion de l'environnement, une inten
sification durable de la production
agricole en Afrique subsaharienne est
aussi nécessaire en vue d'augmenter
sa compétitivité dans un nouveau
monde d'intégration économique.
Ceci est d'autant plus néœssaire que,
si la tendance à la mondialisation
offre d'énormes possibilitès en ter
mes d'accès à l'information et aux
technologies, elle constitue aussi un
grand risque pour les pays incapa
bles de relever les défis qui y sont
associès. Par exemple si les pays de
l'Afrique subsaharienne peuvent dans
une certaine mesure bénéficier des
progrès réalisés dans le domaine de
la biotechnologie dans les pays in
dustrialisés, ces mêmes progrès peu
vent diminuer leur part du marché
mondial car ces pays peuvent déve
lopper des produits d'origine généti
que pour remplacer les importations.

1

L'amélioration durable de la pro
ductivité agricole passe par une large
adoption des intrants agricoles mo
dernes et des pratiques de gestion
qui a=oissent les rendements, et par
une meilleure gestion des ressources
naturelles et des marchés efficaces.
Comme l'ont montré Kawagoe et al.
(22), la différence entre les pays in
dustrialisés et les pays en voie de
développement en termes de produc
tivité de la main-<!'œuvre s'observe
principalement dans le niveau d'uti
lisation des intrants modernes. Cest
en particulier le cas des engrais, des
semences et des pesticides' dont l'uti
lisation demeure faible jusqu'à pré
sent. De nombreuses variétès amé
liorées ont été vulgarisées en Afrique
subsaharienne. Mais à quelques ex·
ceptions près, l'adoption durable de
ces variétés par les agriculteurs est
limitée (moins de 10%). Parmi ces
exceptions figure le mals en Afrique
australe où le taux d'adoption des
variétés améliorées est élevé (Il et
23). Elles représentent environ 98%
de la superficie cultivée en mals au
Zimbabwe et 60% en Zambie. En ce
qui concerne les engrais, l'Afrique
subsaharienne a utiliséen moyenne
de 8 kg d'éléments nutritifs par hec-

i tare de terre arable en 1997/98
comparativement à 70 kg en Amé
rique du Sud, 92 kg en Asie du Sud.
et 205 kg en Asie de l'Est. Selon les
estimations, ce faible taux d'utilisa
tion d'engrais peut être considérable
ment augmenté sans nuire à l'envi
ronnement. En ce qui concerne le
faible taux d'utilisation de pesticides.

1. fi est toutefois important de reconnaître
qu'en dehors des semences, des engrais
et des pesticides, le manque d'autres
inlranlsagricoles tels que la main d'œuvre,
le matériel agricole. la pauvreté inhérente
des sols dans certaines régions Oe Sahel)
constitue une contrainte majeure à
l'accroissement de la productivité
alimentaire en Afrique subsaharienne.
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processus de transition et aux inte
ractions entre les objectifs politiques
et economiques. Ce phenomene est
particulierement evident dans Ie sec
teur des agro-industries, qui com
prend l'agriculture et les industries de
production et de services pour les
intrants et les produits agricoles. Les
reformes au sein de ce secteur ont
un impact majeur sur Ia croissance
et Ie developpement de l'economie
nationale.

potentiel qu'il faut pour se nourrir et
exporter ses excedents alimentaires.

Comme indique dans un cadre
strategique anterieur (35), plusieurs

observateurs donnent des arguments
solides et apparemment convain
quants pour expliquer les faibles re
ponses aux efforts de liberalisation
du marche et de developpement de
marches competitifs et d'entreprises
privees qui se sont traduits par Ie bas
niveau de developpement des mar

ches et des systemes d'approvision
nement en intrants en Afrique
subsaharienne. Ces arguments
comprennent:

i. Le coOt eleve des prestations de
services;

Ii. Les caracteristiques des services
publics;

iii. La faible rentabilite des intrants
et les risques au niveau paysan;

Iv. L'inefficacite des marches
financiers;

v. Les contraintes politiques de se-

Les reformes politiques et macro- conde generation;

economiques visant arelacher l'em- vi. Les techniques inadequates de

prise de l'Etat et aelablir des econo- gestion des sols qui occasionnent

mies de marche ont des elfets de trop faibles niveaux d'efficacil€

marquants sur tous les segments de et de rentabilite de l'utilisation des

la societe. Elles ont aussi souleve des intrants, ce qui dissuade d'ache-

problemes sophistiques relatifs au ter plus d'intrants.

Liberalisation du marche
La Iiberalisation du marche a ele

initiee dans les annees 1980s et
1990s en Afrique subsaharienne
dans Ie cadre des Programmes
d'Ajustement Structurel appuye par
Ie FMI et la Banque Mondiale. L'ob
jectif etait de mettre un terme aux
interventions inutiles de l'Etat sur les
marches, d'economiser les maigres

ressources linancieres de l'etat, de
permettre au secteur prive d'entrer
dans Ie marche et, ce faisant, d'ame
liorer l'efficacite et la rentabilite des
services. Ce processus de reforme
radicale a ele motive par l'esprit d'en
treprise observe dans Ie secteur in
formel, en comparaison des mono
poles publics inefficaces. Cependant,
Ie processus complexe de liberalisa
tion du marche a ete souvent mis en
oeuvre sous la forte pression de ia
Banque Mondiale et du Fonds Mo

netaire International. Dans la plupart
des cas, il etait mal conc;u et mal exe
cute par les gouvernements. Les or
ganisations semi-publiques et les en
treprises d'Etat dominent toujours la
commercialisation des intrants et des
produits agricoles. Elles contralent
I'entree et les activites du secteur
prive dans certains pays (3).

on estime que 35%-50% de la pro

duction totale realisable en Afrique
subsaharienne est perdue par suite

des degats causes par les parasites
(20 et 24).

A quelques exceptions pres, (au
Kenya par exemple), les intrants agri

coles etaient fournis par des syste
mes inefficaces contrales par I'Etat
qui n'ont pas favorise Ia mise en place

d'un systeme global d'approvisionne
ment en intrants avant d'etre deman
tele dans Ie cadre de la liberalisation

du marche et de I'ajustement struc
turel dans les annees 1980s et1990s.
Dans bon nombre de pays, Ie sec

teur prive a ete lent aprendre la re
leve apres Ie retrait du gouverne

men!. De plus, les reformes n'ont pas
contribue a rendre les marches plus
efficaces et a mieux deservir les pe

tits exploitants (3). Au Ghana par
exemple, ies reformes ont accentue
la concentration des activites de dis

tribution des reseaux d'engrais dans
les zones urbaines, par consequent

Ie marche n'arrivait pas a desservir

les petits exploitants des regions re
culees (15). Ainsi, l'un des delis que

beaucoup de pays en Afrique
subsaharienne doivent relever

aujourd'hui est celui de developper
des marches d'intrants agricoles plus

efficaces. Vu les efforts considerables

qui sont investis en vue du develop
pement de meilleures technologies

(varieles ameliorees, meilleures me

thodes culturales, techniques de col

lecte d'eau etc.) et les transformations
de l'environnement socio-economi

que, l'Afrique subsaharienne a Ie
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processus de transition et aux inte
ractions entre les objectifs politiques
et économiques. Ce phénomène est
particulièrement évident dans le sec
teur des agro-industries, qui com
prend l'agriculture et les industries de
production et de services pour les
intrants et les produits agricoles. Les
réformes au sein de ce secteur ont
un impact majeur sur la croissance
et le développement de l'économie
nationale.

potentiel qu'il faut pour se nourrir et
exporter ses excédents alimentaires.

Comme indiqué dans un cadre
stratégique antérieur (35), plusieurs

observateurs donnent des arguments
solides et apparemment convain
quants pour expliquer les faibles ré
ponses aux efforts de libéralisation
du marché et de développement de
marchés compétitifs et d'entreprises
privées qui se sont traduits par le bas
niveau de développement des mar

chés et des systèmes d'approvision
nement en intrants en Afrique
subsaharienne. Ces arguments
comprennent:

i. Le coût élevé des prestations de
services;

ii. Les caractéristiques des services
publics;

iii. La faible rentabilité des intrants
et les risques au niveau paysan;

iv. L'inefficacité des marchés
financiers;

v. Les contraintes politiques de se-

Les réformes politiques et macro- conde génération;

économiques visant à relâcher l'em- vi. Les techniques inadéquates de

prise de l'Etat et à établir des écono- gestion des sols qui occasionnent

mies de marché ont des effets de trop faibles niveaux d'efficacité

marquants sur tous les segments de et de rentabilité de l'utilisation des

la société. Elles ont aussi soulevé des intrants, ce qui dissuade d'ache-

problèmes sophistiqués relatifs au ter plus d'intrants.

Libéralisation du marché
La libéralisation du marché a été

initiée dans les années 1980s et
1990s en Afrique subsaharienne
dans le cadre des Programmes
d'Ajustement Structurel appuyé par
le FMI et la Banque Mondiale. L'ob
jectif était de mettre un terme aux
interventions inutiles de l'Etat sur les
marchés, d'économiser les maigres

ressources financières de l'état, de
permettre au secteur privé d'entrer
dans le marché et, ce faisant, d'amé
liorer l'efficacité et la rentabilité des
services. Ce processus de réforme
radicale a été motivé par l'esprit d'en
treprise observé dans le secteur in
formel, en comparaison des mono
poles publics inefficaces. Cependant,
le processus complexe de libéralisa
tion du marché a été souvent mis en
oeuvre sous la forte pression de ia
Banque Mondiale et du Fonds Mo

nétaire International. Dans la plupart
des cas, il était mal conçu et mal exé
cuté par les gouvernements. Les or
ganisations semi-publiques et les en
treprises d'Etat dominent toujours la
commercialisation des intrants et des
produits agricoles. Elles contrôlent
l'entrée et les activités du secteur
privé dans certains pays (3).

on estime que 35%-50% de la pro

duction totale réalisable en Afrique
subsaharienne est perdue par suite

des dégâts causés par les parasites
(20 et 24).

A quelques exceptions prés, (au
Kenya par exemple), les intrants agri

coles étaient fournis par des systè
mes inefficaces contrôlés par l'Etat
qui n'ont pas favorisé la mise en place

d'un système global d'approvisionne
ment en intrants avant d'être déman
telé dans le cadre de la libéralisation

du marché et de l'ajustement struc
turel dans les années 1980s et1990s.
Dans bon nombre de pays, le sec

teur privé a été lent à prendre la re
lève après le retrait du gouverne

ment. De plus, les réformes n'ont pas
contribué à rendre les marchés plus
efficaces et à mieux deservir les pe

tits exploitants (3). Au Ghana par
exemple, ies réformes ont accentué
la concentration des activités de dis

tribution des réseaux d'engrais dans
les zones urbaines, par conséquent

le marché n'arrivait pas à desservir

les petits exploitants des régions re
culèes (15). Ainsi, l'un des défis que

beaucoup de pays en Afrique
subsaharienne doivent relever

aujourd'hui est celui de développer
des marchés d'intrants agricoles plus

efficaces. Vu les efforts considérables

qui sont investis en vue du dévelop
pement de meilleures technologies

(variétés améliorées, meilleures mé

thodes culturales, techniques de col

lecte d'eau etc.) et les transformations
de l'environnement socia-économi

que, l'Afrique subsaharienne a le
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Si l'importance des facteurs iden
tifiés pour expliquer la performance
des marchés et des systèmes d'ap
provisionnement en intrants à la suite
des réformes varie considérablement,
le secteur privé a été généralement
plus rapide à saisir les opportunités
commerciales offertes par la libérali
sation des marchés de produits agri
coles par rapport à celles offertes par
la libéralisation des marchés
d'intrants agricoles. La libéralisation
des marchés agricoles et la privatisa
tion des fonctions de livraison dans
le secteur agricole a favorisé la parti
cipation des distributeurs privés à
l'approvisionnement et à la distribu
tion des intrants dans certains pays
(Cameroun, Ghana, Malawi, Mozam
bique, Tanzanie, Zambie). Le retrait
du gouvernement de la distribution
des intrants, la nécessité pour les
agriculteurs de diversifier leurs cultu
res, les progrès technologiques et la
pression démographique entraînant
une intensification des systèmes agri
coles sont autant de facteurs suscep
tibles d'entraîner une plus forte de
mande d'intrants agricoles. Il existe
donc des potentialités pour le sec
teur privé de renforcer sa participa
tion à la distribution des intrants et
aux services connexes en vue de sa
tisfaire les besoins des agriculteurs.

Malheureusement, dans de nom
breux pays d'Afrique subsaharienne,
les marchés privés actifs et compéti
tifs pouvant satisfaire les besoins des
agriculteurs en semences, en engrais
et en produits phytosanitaires ne sont
pas encore bien développés. Les pro
grammes agricoles les plus réussis, y
compris ceux de l'USAID (program
mes d'importation de produits), ont
presque tous abordé le problème de
marchés d'intrants agricoles peu dé
veloppés en élaborant des solutions
ad hoc qui ont servi les intérêts des
programmes mais n'ont pas mis en
place un système d'approvisionne
ment en intrants d'envergure
nationale.

But et Objectif du Cadre
En mettant l'accent sur les systè

mes d'approvisionnement en
intrants, le présent cadre stratégique
soutient et complète les cadres pré
cédents qui étaient axés sur les pro
blèmes de développement et de
transfert de technologie, la gestion
des ressources naturelles et la com
mercialisation des produits agricoles.
Ces cadres sont les suivants:

• Cadre stratégique pour le
développement et le transfert des
technologies agricoles en Afrique
subsaharienne.

• Programme d'appui à la gestion
des ressources naturelles en
Afrique subsaharienne.

• Cadre pour la promotion du
développement de la commercia
lisation des produits agricoles et
des agro-industries en Afrique
subsaharienne.

En outre, ce cadre stratégique con
tribue largement au développement
des composants de marchés
d'intrants et de produits agricoles des
plans d'action nationaux pour la fer
tilité des sols, qui sont élaborés dans
plusieurs pays en Afrique
subsaharienne sous les auspices de
l'Initiative pour la Fertilité des Sols
(IFS)'. Le volet marché des plans
d'action comprend l'achat et la vente,
le transport, le stockage, l'emballage,
la promotion et la distribution des
intrants agricoles aussi bien que les
politiques qui les affectent.

2. L'Initiative pour la Fertilité des Sols est
un cadre pour la coopération
internationale entre la communauté
internationale et des gouvernements pour
résoudre les problèmes du déclin de la
fertilité des sols en Afrique Subsaharienne.
Elle vise à promouvoir simultanément les
aspects techniques de l'amélioration de la
fertilité des sols à l'aide de réformes
commerciales et politiques. Les institutions
collaboratrices sont la Banque mondiale,
la FAO, l'IFDC, l'IFPRI, l'ICRAF et l'IFA.
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Le but de ce cadre stratégique est
de guider les acteurs, y compris les
bailleurs de fonds et les gouverne
ments qui veulent promouvoir des
systèmes durables d'approvisionne
ment en inlrants agricoles en Afri
que subsaharienne. Par conséquent,
il peut être utilisé par toutes les par
ties intéressées. Un système durable
d'approvisionnement en intrants est
défini, dans ce cadre stratégique,
comme celui qui offre des incitations
à tous les participants. Ce cadre stra
tégique est un guide permettant
d'identifier les conditions nécessaires
à la création de ces incitations. Cel
les-ci proviennent des politiques et
des programmes qui réduisent les
contraintes et offrent des opportuni
tés pour des investissements renta
bles. Dans ce document, les directi
ves sont données à travers des
exemples historiques de leçons ap
prises et à travers des recommanda
tions tirées de ces expériences.

Comme indiqué dans les trois
autres cadres stratégiques ci-dessus
mentionnés, il est nécessaire de re
connaître que ce document n'est pas
une panacée qui indique la meilleure
façon de concevoir et de mettre en
œuvre des systèmes efficaces pour
l'approvisionnement en inlrants agri
coles par le secteur privé. Plutôt, il
indique un itinéraire suivant lequel le
problème de développement d'un
maTché des inlrants agricoles dura
ble peut être traité de façon stratégi
que. Ceci peut se réaliser par l'iden
tification et l'analyse:

i des contraintes majeures,
ii des approches possibles pouvant

permettre de circonscrire ces
contraintes,

iii les outils nécessaires à la concep
tion des étapes à suivre pour la
promotion du développement de
tels marchés,

iv du rôle des différents acteurs dans
le processus de développement
des marchés d'inlrants.



Les utilisateurs de ce document
sont encouragés à faire des analyses
similaires à celles décrites dans ce
document et à développer leurs pro
pres stratégies, programmes et pro
jets sur la base de ces analyses.

Plus précisément, ce cadre:

i. Fait une synthèse des connaissan
ces existantes et des expériences
concernant les systèmes d'appro
visionnement en intrants agrico
les en vue de bien définir les pro
blèmes clés et les options pour les
résoudre;

ii. Identifie les principales caractéris
tiques ou éléments clés des pro
grammes et politiques qui aug
mentent leurs chances de succès;

iii. Identifie des programmes indica
teurs et des options politiques qui
peuvent être appuyés par les
bailleurs de fonds, les gouverne
ments africains, les banques de
développement et d'autres
acteurs;

iv. Identifie les types d'assistance qui
peuvent être fournies pour met
tre en œuvre des programmes et
des politIques susceptibles de sti
muler la participation du secteur
privé;

v. Fournit un outil permettant d'éva
luer le succès de diverses interven
tions visant à établir les conditions
nécessaires pour un accroisse
ment soutenu de l'utilisation des
intrants.

Le processus d'élaboration
du cadre

Le cadre a été développé par une
équipe multidisciplinaire de l'IFDC en
collaboration avec douze autres ins
titutions. L'équipe possède des com
pétences dans les domaines relatifs
aux trois intrants principaux: engrais,
semences et produits phytosanitaires
sur lesquels se concentre le cadre.
Durant le processus d'élaboration du
cadre, des concertations dont un ate
lier ont été menés avec des acteurs
qui participent directement ou indi
rectement à la distribution des
intrants. Parmi eux figurent des dé
taillants d'intrants, des banques et

autres institutions financières, des
coopératives et associations, des'
groupes techniques, des ONG, des
institutions de recherche et de déve
loppement, des bailleurs de fonds et
des décideurs. Les données qui ont
servi à l'élaboration du cadre provien
nent de diverses sources: une revue
de la littérature de quelques 300 sour
ces, une enquête par correspondance
touchant environ 400 individus dans
30 pays dont la plupart en Afrique,
une étude de cas mal documentés,
une revue des pratiques réussies ou
des meilleures pratiques en Afrique
et ailleurs, et des études de cas par
pays.

Structure du cadre
Le cadre est structuré en trois sec

tions principales. La première sec
tion a présenté des arguments pour
appuyer la nécessité de marchés
d'intrants agricoles plus performants
en Afrique subsaharienne, le but et
l'objectif du cadre. La deuxième sec
tion souligne la nécessité d'une ap
proche globale pour l'élaboration de
systèmes durables d'approvisionne
ment en intrants agricoles par le biais
d'un système de marché compétitif.
Elle indique les principes et les be
soins analytiques de base et identifie
les principales contraintes à l'appli
cation du modèle théorique dans le
contexte de l'Afrique subsaharienne.
La troisième section propose des
applications de ces éléments et prin
cipes analytiques dans des situations
nationales spécifiques définies par le
stade de développement des filières
d'intrants. Dans chaque situation, des
interventions et des rôles sont spéci
fiés pour les gouvernements, les
bailleurs de fonds, le secteur privé et
lesONG.

Un cadre pour le
développement de
systèmes durables

d'approvisionnement en
intrants agricoles

Introduction
Cette section indique les éléments

fondamentaux du cadre stratégique
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recommandé, principalement d'un
point de vue théorique. Elle met l'ac
cent sur la nécessité d'une approche
globale, décrit les principes et les
conditions pour des marchés ouverts
et compétitifs et identifie les contrain
tes à l'application du concept idéa
liste en Afrique subsaharienne.
Compte tenu de la sophistication des
marchés d'intrants en Afrique
subsaharienne, la section théorique
est suivie d'une section plus pragma
tique où sont développées des ma
trices de scénarios d'étapes de déve
loppement des différentes filières
d'intrants et les interventions et re
commandations possibles.

Le système agro-alimentaire:
Une approche globale

Comme il a été mentionné au dé
but de ce document, ce cadre straté
gique définit un système durable d'ap
provisionnement en intrants comme
celui qui offre des incitations à tous
les participants qui doivent le faire
fonctionner de manière durable. Par
conséquent, la durabilité du système
d'approvisionnement en intrants dé
pend de la rentabilité, des risques
inhérents et du niveau des activités
non agricoles.3 Le cadre soutient que
pour développer des systèmes dura
bles d'approvisionnement en
intrants, les déterminants de ces trois
facteurs doivent être identifiés (au
niveau des champs et hors du champ)
et améliorés de façon à augmenter
la rentabilité, à réduire les risques et
à encourager les activités génératri
ces de revenus non agricoles. Pour
atteindre cet objectif, le cadre recom
mande une approche globale.

Une approche globale pour des
systèmes durables d'approvisionne
ment en intrants agricoles implique
que le système de marché d'intrants
soit considéré comme une sous-com
posante de l'ensemble du système

3. Les activités non-agricoles améliorent
la liquidité des agriculteurs, en leur
permettant d'améliorer leur demande
effective pour les intrants. Elles renforcent
également leur capacité de faire aux
risques.



Environnement favorable
Politiques et règlementations macro-économiques et sectorielles

Infrastructure physique et sociale

Agro-industries Exploitation Agro-industries
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Institutions facilitatrices
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agro-industriel. Les systèmes agro
industriels, décrits dans la Figure l,
comprennent la production ou
l'achat des intrants hors champ et
leur vente aux agriculteurs. Ces der
niers à leur tour s'en servent dans
les systèmes de production pour aug
menter la productivité, la production
et les revenus agricoles. Les systè
mes agro-industriels comprennent
également la vente et les classes de
la valeur ajoutée, la qualité, le stoc
kage, la transformation et la com
mercialisation des vivriers et des fi
bres comme des produits pour la
consommation humaine et animale
ou COmme intrants pour d'autres pro
ductions industrielles. Les agriculteurs
et la production agricole sont au cen
tre du système global avec une colla
boration dynamique verticale et ho
rizontale et des mécanismes
d'imbrication de tous les sous-com
posants et les services d'appui néces
saires à chacun des sous-composan
tes. La demande réelle du marché
de consommation en produits agri
coles est l'ultime force motrice des
systèmes agro-industriels. Tous les
marchés des filières agro-industriel
les et les demandes proviennent de
cette force économique.

La performance d'un système
d'approvisionnement en intrants
agricoles dépend de la solidité du plus
faible maillon du système agro-indus
triel. Par conséquent ce cadre stra
tégique part d'une hypothése cen
trale selon laquelle le renforcement
de ces maillons passe par une ap
proche globale à promouvoir des
systèmes durables de commercialisa
tion des intrants. En d'autres termes,
une approche globale est nécessaire
pour des systèmes durables. Dans un
environnement politique favorable,
l'élaboration de systèmes durables de
commercialisation et de production
agricoles n'est possible que lorsqu'il
y a de la valeur ajoutée par chaque
fonction pour chaque participant du
système. La valeur ajoutée constitue
une incitation (profit) à la participa
tion et toute fonction ou processus
qui n'ajoute pas de la valeur dans le
système ne peut pas être durable.

Il existe une manière simple mais
utile de visualiser et d'analyser un
système d'approvisionnement en
intrants: c'est l'approche filière (par
exemple les engrais, les semences et
les pesticides). Le concept de filière
suppose la reconnaissance de l'exis-

tence d'une chaîne de relations dy
namiques entre les différentes étapes
du système, qui nécessite une coor
dination pour un fonctionnement
efficace. Par conséquent, l'analyse ne
peut pas être centrée sur une seule
étape du système, car les différentes
étapes influent les unes sur les autres.
Une évaluation globale est donc né
cessaire pour identifier correctement
les points forts et les points faibles
de chaque composant du système.
L'évolution des intrants à travers une
filière dépend de composants struc
turels clés (Figure 2) à savoir:

• Les fonctions des filières,
• Les mécanismes de coordination.
• Les participants,
• L'environnement dans lequel inter

viennent les fonctions, les méca
nismes de coordination et les par
ticipants, et dans lequel les services
d'appui sont fournis.

Les fonctions des filières sont les
étapes séquentielles (rôles et activi
tés) du point initial de la production
jusqu'à l'utilisateur. Ces fonctions se
regroupent généralement en fonc
tions d'exploitation/production/mul
tiplication, d'achat, de conditionne
ment, de stockage, de transport et
de vente en gros et au détail des
matières premières et des produits
finis. Chacune de ces fonctions peut
avoir des contraintes SPécifiques pou
vant limiter le dévelOPPement du sys
tème dans son ensemble. L'analyse
de chacune d'elles permet de com
prendre la dimension horizontale de
la structure de la filière.

Figure 1. Le Système Agro-Industriel

Pression de la demandeCollaboration .:..:==0:..::=.::::...=.:::::::::::::... __._
(Prix et autres incitations)

Services de facilitation
Transport, stockage, transfonnation, conditionnement,

importation, exportation, pUblicité, équipement, communication

Les fonctions sont liées entre elles
par des mécanismes de coordination.
Les processus de formation des prix
et les prix eux-mêmes constituent les
mécanismes essentiels de coordina
tion. Ces mécanismes sont soit hié
rarchiques, soit basées sur des Ven
tes dans les marchés physiques fixes
ou sur des contrats. Leur analyse
permet de comprendre la dimension
verticale de la structure de la filière.
D'autres données du marché (infor-

Commercialisation
et transformation

Production
agricole

Distribution
des intrants
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bien que l'infrastructure de stoc
kage et de commercialisation etc.

• La collaboration avec les industries
de transformation et les marchés
de produits agricoles qui influen
cent la rentabilité de l'utilisation des
intrants et par conséquent leur
demande.

L'amélioration du fonctionnement
et de l'efficacité de la distribution des
intrants suppose non seulement un
bon fonctionnement des fonctions et
des mécanismes de coordination,
mais encore une différenciation ac
crue des fonctions et des mécanis
mes plus efficaces pour coordonner
le système qui devient de plus en plus
complexe. Ceci implique la création
d'un environnement apte à accrût
tre la performance et l'efficacité de
la commercialisation des intrants sur
la base de l'évaluation de l'environ
nement politique existant et du sys
tème agro-industriel.

Figure 2. Les composantes structurelles des systèmes d'approvi
sionnement en intrants

mations techniques, sociales, politi
ques, environnementales, sur les
clients et sur les concurrents) com
plètent le processus de coordination.

Les participants sont ceux qui exer
cent une ou plusieurs fonctions dans
la filière (y compris les agriculteurs)
et utilisent divers mécanismes pour
coordonner leurs activités. Dans le
système de marché d' intrants, ces
mécanismes comprennent à des de
grés variables l'utilisation des outils
de commercialisation (étude de mar
ché, segmentation du marché, pro
motion, placement, différenciation
du produit, positionnement, sélection
de canaux de distribution).

L'environnement spécifique dans
lequel sont exécutées ies fonctions de
la filière est composé de:

• Réglementations et politiques
macro-économiques et sectorielles

influençant les activités de distribu
tion et d'utilisation des intrants en
définissant l'ensemble des oppor
tunités disponibles pour les opéra
teurs du marché et en déterminant
leurs incitations.

• Capacités institutionnelles et de
crédit nécessaires pour l'exécution
et l'expansion des activités de com
mercialisation. Ceci se traduit en
diverses réglementations, des flux
d'informations (niveaux et modes
de distribution), des services (re
cherche, vulgarisation et système
d'information du marché), des ins
titutions financières, aussi bien que
des cadres juridiques permettant
l'application des règlements et la
détermination des types de rela
tions existant dans le système (con
tractuelles, commerciales, de troc
ou aucune). Les capacités institu
tionnelles comprennent aussi la
communication et les routes aussi
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Le fait que les agriculteurs et les
systèmes de production agricole sont
au centre des activités agro-industriel
les avait dans le passé induit beau
coup à mettre trop l'accent sur l'ana
lyse et l'évaluation de cette
sous-composanté. De plus, la ten
dance était de centrer les projets et
les analyses sur les étapes uniques de
chaque sous-composante ou sur la
composante de commercialisation
des intrants ou des produits agrico
les, alors qu'une évaluation globale
est nécessaire pour identifier effecti
vement les points faibles et les points
forts de chaque sous-composante des
agro-industries et de ses éléments.

4. Par exemple, l'enquête par
correspondance menée dans le cadre de
ia coliecte de données pour développer
ce cadre montre qu'un grand nombre de
correspondants avaient identifié les
contraintes au niveau des champs comme
étant un principal facteur déterminant de
l'échec des projets.



Figure 3. Modèle de commercialisation des intrants agro
industriels

mum de service et sont prêts à ac
cepter la qualité inférieure tant que
le prix est bas. D'autres veulent payer
davantage des produits de meilleure
qualité, avec un service adéquat, une
assistance et des conseils. Certains
veulent des crédits, d'autres pas. Il y
en a aussi qui veulent des produits
spéciaux. La reconnaissance de ces
différences est vitale pour compren
dre le fonctionnement des marchés
compétitifs.

Lorsque plusieurs entreprises opè
rent à chaque niveau de la chaîne de
commercialisation, la plus impor
tante différence par rapport aux sys
tèmes de monopsone est que cha
que participant est un client dans une
autre transaction et ainsi de suite. Les
agriculteurs sont les clients des dé
taillants, les détaîllants sont les clients
des grossistes ou des distributeurs, les
grossistes sont les clients des distri
buteurs, les distributeurs sont les
clients des producteurs ou des impor
tateurs, les producteurs sont les
clients des fournisseurs de matières
premières, les importateurs sont les
clients des fournisseurs internatio
naux. Chacun est le client de quel
qu'un dans le système. En tant que

Dans un marché compétitif
d'intrants, la liberté de choisir stimule
les initiatives du secteur privé et amé
liore l'efficacité en assurant l'utilisa
tion la plus rentable des investisse
ments en ressources. Les
entrepreneurs ont la liberté de déci
der des fonctions commerciales qu'ils
veulent remplir. Quelques-uns veulent
faire partie de la chaîne de commer
cialisation seulement en tant que dis
tributeurs et d'autres comme grossis
tes. Beaucoup ne veulent être que
des détaîllants. Certains détaîllants ne
veulent participer qu'en période de
demande maximale. De même, les
entrepreneurs qui fournissent des
services d'appui, tels que le transport,
ne participeront au marché que s'ils
perçoivent des possibilités de profit,
la disponibilité de ressources finan
cières et des avantages par rapport
aux concurrents.

révèle

Pour mieux améliorer l'efficacité
de la commercialisation des intrants
agricoles, il faut donner aux agricul
teurs la liberté de choisir entre les
produits, les sources d'approvision
nement et les conditions d'achat. Les
agriculteurs sont libres d'acheter ce
qu'ils veulent, quand ils veulent et où
ils veulent. Les agriculteurs ne sont
pas tous les mêmes. Certains veu
lent acheter les intrants à des prix
aussi bas que possible, avec un mini-

s'améliore et le coût des opérations
baisse, entraînant des bénéfices nets
pour les fournisseurs d'intrants et les
agriculteurs. Pour les marchés qui
sont à un stade de développement
initial ou primaire, le processus de
marché compétitif permet le trans
fert des ressources entre les secteurs
mal reliés et crée des sources addi
tionnelles d'approvisionnement et de
demande.

Les principes de marchés compé
titifs suivants doivent être intégrés
dans les politiques nationales:
• La liberté d'entrée et de sortie.
• La liberté d'action.
• L'égalité des chances.
• Les mécanismes de

réglementation.

facilite

~__---",=_.!!basées s~u",r~~__,
Stratégie commerciale Stratégies d'achat Préférences

qui est de 1

Découverte

ProduCteur:;y

Les principes et les
conditions pour des marchés
ouverts et compétitifs

Les Principes-Des études em
piriques de marchés en général et de
la commercialisation des intrants
agricoles en particulier montrent qu'il
faut des indicateurs de marché pour
mettre en place des systèmes dura
bles d'approvisionnement en intrants
agricoles. Les systèmes les plus effi
caces sont ceux caractérisés par un
haut degré de compétitivité. L'attrait
des marchés compétitifs, qui en fait
la référence pour l'évaluation des
systèmes alternatifs, est la main invi
sible d'Adam Smith. Cette main in
visible exécute la tâche complexe
de coordination des décisions de mil
liers de producteurs, distributeurs et
consommateurs (Figure 3) dispersés
dans l'espace et dans le temps, sans
la supervision du processus par une
administration centrale, tout en ga
rantissant des décisions efficaces et
en stimulant les innovations techno
logiques. Plus un système de marché
devient compétitif, plus les prix ré
sument correctement les informa
tions sur les conditions du marché et
plus la transmission de ces informa
tions aux acteurs du marché est effi
cace. De ce fait, la prise de décision
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clients, ils ont des besoins et des exi
gences qu'il faut satisfaire. Ils peu
vent décider de ce qu'ils veulent,
quand ils ie veulent, comment ils le
veulent, la valeur d'un produit ou d'un
service à leurs yeux et où l'acheter. Il
en va de même pour les facilitateurs.

Dans tous les aspects du marché,
la possibilité de choix permet la com
pétitivité. La compétitivité crée la
nécessité d'identifier et de satisfaire
les besoins des clients. La compétiti
vité exige également que les objec
tifs de profit soient atteints unique
ment à travers un développement
durable du marché. Par conséquent,
le cadre stratégique recommande que
les gouvernements et les bailleurs de
fonds désirant promouvoir un sys
tème durable d'approvisionnement
en intrants agricoles mettent en
oeuvre des stratégies qui soutiennent
un haut niveau de compétitivité. Cet
objectif doit être atteint de façon à
fournir les outils nécessaires pour si
gnaler les créneaux du marché au
secteur privé. Ceci implique un en
gagement crédible de la part du gou
vernement, c'est-à-dire que les poli
tiques doivent être claires et leur mise
en œuvre transparente. Il faut égale
ment la disponibilité et l'accès aux
informations du marché au moment
opportun (prix, quantité, qualité etc.),
pour faciliter le développement des
systèmes de commercialisation des
intrants à faibles c,oûts de transaction.
Les gouvernements doivent donc
jouer un important rôle de réglemen
tation et de facilitation dans le sys
tème de marché compétitif. Cepen
dant, l'intervention directe des
gouvernements peut être justifiée
dans les cas suivants:

,( Marchés incomplets en termes
d'assurance et d'opérations à
terme,

,( Existence de biens publics qui ne
peuvent pas être fournis par des
opérateurs privés,

,( Information imparfaite,
,( Externalités résultant de l'utilisa

tion d'une nouvelle technologie,
,( La nécessité de corriger les inéga

lités entre les petits et les grands
exploitants.

Le cadre recommande que ces types
d'intervention soient faits de façon à
permettre le bon fonctionnement et
l'efficacité des systèmes de commer
cialisation et qu'ils soient basés sur
l'identification correcte des
problémes.

Un environnement politique
favorable-La première étape es
sentielle d'une réforme de marché est
de fixer des prix justes, en permet
tant au marché de déterminer le prix
des intrants et de produits agricoles.
Cela se réalise par la libéralisation des
importations et des exportations avec
un ajustement par rapport aux ni
veaux de prix internationaux. Il est
nécessaire de libéraliser le prix des
produits agricoles avant ou en même
temps que celui des intrants afin d'at
ténuer les effets sur les revenus agri
coles. Fixer des prix justes implique
les points suivants:

o Le retrait des subventions ex
plicites et implicites pour la
production et la commerciali
sation, car celles-ci constituent
des interventions inefficaces sur le
marché. Cependant, si les subven
tions existent, un programme de
retrait crédible et prudent doit être
progressivement appliqué; cette
phase de transition ne doit pas
exclure la participation du secteur
privé. Pendant la transition, les
fournisseurs et les utilisateurs
d'intrants peuvent s'adapter aux
nouveaux prix et les sociétés com
merciales qui ont été découragées
dans le passé peuvent envisager
de participer. Si les prix ciblés ou
les subventions sont toujours con
sidérés comme étant nécessaires
pour les agriculteurs les plus dé
munis ou pour ceux qui vivent
dans les régions reculées, ils doi
vent s'appliquer de façon à ne pas
entraver le fonctionnement des
marchés compétitifs d'intrants.

Il est important de comprendre
que les tendances vers un monde
globalement plus intégré offrent
des possibilités d'accès aux tech-
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nologies qui améliorent la compé
titivité. Ces possibilités sont par
fois limitées par des tarifs et des
subventions aux exportations. Les
accords d'Uruguay Round résu
ment l'engagement mondial à ré
duire les tarifs et les subventions
aux exportations par l'Organisa
tion Mondiale du Commerce
(OMC) dont plusieurs pays afri
cains sont membres.

o Les procédures d'enrigistre
ment des distributeurs et dé
taillants doivent être simples
et sans restrictions. La liberté
d'entrée et de sortie du marché ne
doit pas être limitée par des frais
de licence excessifs ni par des res
trictions bureaucratiques qui entra
vent la participation du secteur
privé. Cependant, pour assurer
une utilisation sans risque des pes
ticides, il faut un système adéquat
cl'octroi délivrance des licences, de
surveiUance et de réglementation
couvrant les conditions de stoc
kage, de commercialisation et
d'utilisation.

o Les systèmes d'information
adaptés aux marchés libres
doivent être mis en place en
vue de contrôler l'offre et la de
mande aussi bien que les prix. Les
politiques de libéralisation du mar
ché réduisent le contrôle des in
formations commerciales par les
décideurs. Ces informations sont
nécessaires pour mesurer l'impact
des réformes, lever les contrain
tes aux réformes et pour informer
les acteurs du marché.

o Les infrastructures sociales et
physiques adéquates (routes,
fourniture d'eau, éducation et
service sanitaire en milieu ru
ral) doivent être développées.
Les mauvais état des routes et des
services de communication défec
tueux entraînent des coûts élevés
de transport et de transaction, et
limitent la taille des marchés. Des
personnes en bonne santé et bien
éduquées sont plus aptes à innover
en agriculture et en agro-industrie.



Lorsque des politiques judicieuses,
complètes et Iibèrales sont mises en
oeuvre, le secteur privé peut vite
mobiliser ses ressources pour exploi
ter les opportunités offertes. C'est
particuliérement le cas quand le sec
teur privé opère déjà dans d'autres
marchés. Cependant, même dans les
pays où toute activité économique du
secteur privé a été interdite pendant
plusieurs générations (par exemple
en Albanie), les entrepreneurs privés
ont vite émergé. Le profit constitue
une puissante force motrice.

Un marché d'intrants libre fonc
tionne tout de manière différente de
celui d'un système d'approvisionne
ment monopsone. N'importe quel
entrepreneur peut se porter sur le
marché à n'importe quel niveau du
système et est libre de vendre des
intrants n'importe où et à n'importe
quel prix. Cette liberté d'action en
gendre ce que l'on appelle un mar
ché libre. La satisfaction économi
que du client est l'objectif de la
commercialisation. La liberté de sor
tie signifie qu'il n'y a pas de filet de
protection ni de secours financé par
l'Etat pour les entreprises privées en
faillite. L'investissement privé est un
domaine à risques. Les gouverne
ments ne garantissent pas un profit
au secteur privê: cela se gagne. Les
incitations entraînent la muliiplicité
des activités commerciales pour la
satisfaction des multiples besoins des
agriculteurs. Ce sont ces caractéris
tiques qui assurent la compétitivité
entre les entreprises et à tous les ni
veaux de la chaîne de commerciali
sation. La compétitivité devient ainsi
la force motrice qui assure un pro
cessus continu d'amélioration et une
efficacité accrue dans l'accomplisse
ment des fonctions de commerciali
sation au profit des disiributeurs et,
plus important encore, au profit des
clients.

La mise en oeuvre des réformes
visant à établir une économie de
marché nécessite des changements
dans les politiques, les institutions, les

infrastructures et les techniques de
gestion. Il faut aussi une confiance
soutenue dans le secteur privé. Des
politiques macro-économiques com
prenant des composants fiscaux,
commerciaux et financiers doivent
être élaborées, de même qu'un ca
dre réglementaire et juridique favo
rable aux activités commerciales du
secteur privé. Ceci implique:

o La privatisation des sociétés
semi-publiques inefficaces là
où ce processus n'est pas encore
achevé. Ces changements de pro
priété affectent la gestion des so
ciétés et se traduisent positivement
en de bonnes performances. Mais
ces réformes amènent générale
ment de graves conflits entre ceux
qui seront favorisés et ceux qui
seront lésés par les nouvelles poli
tiques du fait des changements
dans la répartition des pertes et
des bénéfices, aussi bien que des
intérêts nationaux stratégiques.
Ces conflits doivent être résolus
avec adresse.

o La réforme du système finan
cier. La réforme doit assurer les
mêmes possibilités de crédit non
subventionnées aux institutions
publiques restantes et au secteur
privé, et encourager la compétiti
vité des services financiers. Pen
dant le processus de transforma
tion stimulé par les réformes, les
systèmes d'agro-industrie d'Etat à
voie unique sont remplacés par
des institutions privées à canaux
multiples qui sont compétitives.
L'émergence et le développement
de ces institutions nécessitent des
capitaux. Les crédits de distribu
tion des intrants doivent être trai
tés de la même manière que les
crédits d'intrants agricoles. Lors
que les crédits d'intrants saison
niers sont fournis par les négo
ciants d'intrants, les problèmes de
genre concernant l'accès aux
intrants sont automatiquement
résolus.
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o Législation complète relative
aux engrais, aux semences et
aux pesticides. La législation
doit couvrir la garantie de la qua
lité des produits, les exigences
phytosanitaires, la sécurité
environnementale et le contrôle
des mauvaises pratiques (Encadrés
2 à 4). Une telle législation est
nécessaire pour protéger les inté
rêts du consommateur. Il est im
portant que ces politiques soient
adaptées aux pays et tiennent
compte de ce que les divers parti
cipants peuvent faire ou ne pas
faire. D'une manière générale, ces
politiques évoluent avec le temps,
en fonction des changements in
tervenant dans la situation agri
cole, y compris les services dispo
nibles, le niveau de développement
infrastructurel, les systèmes agrico
les dominants et le profil des com
munautés agricoles (36).

Toutefois en considérant l'étroi
tesse des marchés d'intrants dans
la majeure partie des pays de
l'Afrique subsaharienne, il s'avère
indispensable que les règlements
établis concourent à promouvoir
l'émergence de marchés régio
naux et la collaboration interna
tionale pour assurer la compétiti
vité et la durabilité des industries
d'intrants. La régionalisation du
commerce et des industries de se
mences et d'engrais est essentielle
à l'efficacité et par conséquent à
la réduction des prix des intrants
pour les agriculteurs. De même,
la mondialisation exige que la col
laboration entre les sociétés pri
vées et les industries internationa
les d'intrants soit développée pour
que les agriculteurs africains aient
un accés fiable au flux de la tech
nologie moderne. Le développe
ment de marchés régionaux im
plique l'harmonisation des
législations à savoir les mesures
sanitaires et phytosanitaires entre
les pays ayant les mêmes condi
tions agro-écologiques.
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aspec:h;~uivants:' ' ;. ,.. ;.. " , ' ""'"
;.pratiqlle~'de.çorntn?r,cialisation "mise·à' l~eSsaf -;erireàisir~ment ,.~tiqü~tàge'

,-:,'roriditionnement .. ·tstôckâg~ /':, .. disposition,. publicité
~rés'i~~" , ,': : .. '.' '."':" ~';;d.isponibilité: ~di~trioutiô,h: 2évaluatlbrtpériqcliquè
-,~orrrtationen'prqtectio,n,pourJesvul~a~s~~eu~s;I~:4Is~i,bllt?yrs etJes ,a9,riculte~rs" ; , :'>""'. : . . ,
~::Pireçti~es: sOi1tfo~rni~~, dans.· un,~e ge; c:9,l1cluJt~ f.i~ancé·, p~r la·,f~9(Q1'JEp,:p?t!r:}e~.:iI1'7~tüti()~. ptÎRljq~~;:~t ptivéé'~'2
impliquéesdahs l~'fili~re"des Pe,~tic(d~si 1;n, 4frqU~'$tîb$ahatienri,e;~e te,si?èet'cle'ç~ CPcle:est~sé)liveritlimi~~:'pa~'I~' ijapacité èlès ?
pays à créer et à mettre en.œuvre un.systè1l1e de réglementation et par Ies faéteurs: globaux ci-dessus inentiormés.,.Çependant,
les innovation~ technologique$ (des·' prod':lÎts.a1l1él,iOré~ ".et plL1s sLu,:savec.des indications facilesà. c?rnprer"ld;e) lês !eodfit:l<#.
actuelles à' s'orgapiser en associations çl'a~to-s~eilla~c~ ..i1u ie~n::d~ ;1'inâ~stri~ ,.et ·la' colla?oratipr:t .résioi1~lt? (P?U; 'l,a:,~ise;,à
l'essai) ·et.l'harmonisation.des règlements, peuvent·contribuer :d'lit1e' m~ni~n~ significative à.·r~llir~ 'Ie$ 'eff~ts: seconaaires
dangerellX .de l'utilisation des pesticides. En outre; l'jm~act, é~o?Omi9ue'eté<:ologiqLte de l'abus des'}Jestid~~. a.c?I)duit?ll
développement d'approches de gestion non chimiques des parasites telles qud'utilisation des agents de là lutte biologillue
(succès sans .prét:édent d~ l'nTA·dans:sa.Ju,ttec0n~e:~~\v~r~ :d'~ .la:cf?tri.ll,I2;dU':?1f1niocgrâce:à. un·parasitqid i~PPrf:é),:'de'là,
sélection végétale,(1a résistance de plantes),. la biotechnbiogie, '(les biopesticides.et.l'ingénierie:génétique):'et la lutte intégré,e,

," .. ' .. :' .••...•.: .•..•.. ,", ..:. ...•... ,.• ! ':"";.:. i,: .... ,:.c", .. >">,,,, ,:,:":
Malgré son intérêt, la lutie biologique n'a pas eu un impact efficace sur les lutté contre les parasites (40). Il faut intensifier les

,rechèrches pour ~éveloRperdes \(ariétés de cultures~r~sistarlte~,élux'Pélrasites'en·Afrique subsaharierm~; qe~ gerni~res'années, '
,le secteur privé (p:ar. exemple. Monsanto) abeauc9up inves,ti daI)sJa reche;che .~t le; dévelopPlZlTle,nt génétique~,. En,:d.é}Ji~: de~

progrèsr~pides réalisés; la décision d'instituer et de n,efire?n application leS méthOdes de biotechnique: ?nAfrique siJb,saharienne
est entravée parl'incertitude concernant la probabilité.ges'risques,inhérent§à la technologie (résistanc~ des parasites,résisïanêe
desmauvaises l1erbes et effets secondairesdangereux) et~aprépccupati0n concernant les risques qlli tri9.nScendent latechnolog~~
(possibilité d'augmenter l'écart de prospérité entre les classes et entre le Nord et le Sud). Bien que les pa>,s de l'Afrique
§ubsaharienne pou]1"aient profiter des progr~s bi0t~chrlÎqlle~!~alis~sçlans les :pays indu~trialisés; ils 9oiveIft' (1), cré,er des
conditions pour ,donner :à toutes .les cOllcl1es ..• sociZlle(deschances.raiso:rll1élbles de profiter des:nouvelles technologies"
(2) développer la: capaFité" de collaborer. avec le: secte~rprivéint~rnational et :de 'négocier les 'droits.de· propriété, iIitell~,ctuell~

et Iaréglementationen matière de bio-prot~~ion;qui:puissept'fêc~iter l'acc~saùxnouveal1x ,procédés etproduits,,(3rap~uy~r'

les recherchespupliques et(4) impliquer,davanta~ele;s~cteurpriyé 9ans la rei::l)erche, la production et ladistributipl), compétitives
des semences (40). .

Pn~b~blem~nt" l~approche biologique la ,plus' pra~?1aù911~,de,.'g~st.ion: des para~ites est la pro?10tion de l~ H,!tt€(ihtégre~:.
Çependant11a:fqrmede lutte intégrée que l'op peutpiotrlouvoir 2qit,c??1prendre une utilisation. judicieuse de ~ti~iq~~;1-*

plup~rt.,d~s.prçgrammes de lutte intégrée enAfrig~f .•?'t~saharienne sont,soutenps par lesONG (par exemple ÇA~Eh:~arce
qlle:ces(jNG pe~vent difficilement augmenter la.port~~:de,l~qr~,:proj~ts,}espeti~s exploitants 'n'ont pas facilem~nt:acc~;a~~
te~hnique[; ,ouauk services nécessaires pour la lutteinté~rée.::t;~'s~cte,tlr J.'ubIic dbit donc jouer un rôle plus impqrtant<;laI)s;:Ja
promotion :de 'la: lutte intégrée parmi les petits ;ej{ploitaritS.'Cette· appr~che i~plique un. eng~gem~nt ferme .Ct~ I~ 'p~rt~Ll
gouyerne?1ent~-à-vis de la lutte intégrée et:des ~h(iI"lg~mentsinstitutiQnnelspa; I~ motivation, laforrnéltion,·le déYelqppe~èrl1:
et la:::diffusion de~ connaissances parmiles,pxoduct~urs: I)iverses études montrent que ce ne sont pas s~ulementl~'pro!?lèmes
de santé ,et de l'environnement qui préoccupent ~esagriculteurs'dansce dom~ine~ Les prix et les politiques publiqu~ cOl}çll~s

pour cllal1ger lesperceptions et améliorer la.diffusion d§s inforItlations peuvent encourager l'utilisation volontaire de méthodes
qui présE??tentmpins de danger dans la ·lutte contre le~ parasites,

Quene'qU~soit l'approche ou la ciombinaisond'app~oches,:qu'utl pays choisit d'adapter, ile~ttrès important de,basF~ i,iu1ti0~
choi~deJa stratésie' cie gestion des parasites:s~r l'évalu~ti9I) ~espertes catlSéespar les parasites, les tendances et: le~ 'avant~ges ':
deJa gesti~nam~lioréedes;parashes. L'étatactuerd~ 'cesconnai~~ncesen AfriRue subsahariennees,t au mieuX ço~f~~:.p~~
améliorations.so~t nécessaires et .cela iItlPlique la· pellj:içip4tion, du .secteur public~ et du secteur 'privé; ,
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Encadré 3: Les éléments essentiels d'une
politique national sur les de
semences

Deux aspects sont essentiels pour l'élaboration des
politiques sur les semences:
1. Déclaration et mise en vente des variétés. Les ques

tions clés sont celles de savoir: (a) si la loi sur les
semences stipole la déclaration obligatoire et exige que
les sélectionneurs privés divulguent les détails
concernant l'origine et les caractéristiques de la variété
(droit de propriété) et (h) si le pays a la capacité et les
moyens d'appliquer cetie loi. Dans certains cas, lorsque
les consornmateurs et l'Etat ne font pas confiance au
secteur privé ou lorsque sa réputation a été ternie par
des sociétés dilettantes, la déclaration obligatoire peut
améliorer la valeur marchande du produit. Cependant,
la déclaration peut aussi retarder la mise en vente des
variétés, causant ainsi une frustration pour les
sélectionneurs. De même, un cadre juridique trop
vague peut entraîner l'émergence de trop de variétés
dont la plupart ne seront peut-être pas acceptées par
les agricolteurs.

2. Certification des semences et contrôle de qualité. Cet
aspect Concerne le nombre de fois que les champs de
semences sont inspectés, l'enregistrement des-usines
de transformation et la mise à l'essai des échantillons
de semences vendues en vue de contrôler la pureté
génétique et le pouvoir de germination pour la notifi-'
cation ou la déclaration sur l'étiquette des semences
non certifiées. La Question principale est de savoir'
comment cela affecte le développement du système
de semences, particulièrement le système informel.
Une déclaration obligatoire pour protéger les utilisa
teurs de semences peut (a) limiter le développement
du système de semences puisque les sites de produc
tion sont éparpillés-l'incidence du coût sur les produc
teurs de semences et l'agence de certification et (h)
retarder la disponibilité. Une loi sur les semences qui
prévoit une certification optionnelle peut encourager
la production de semences dans le' secteur informel,
~ais laisser(l_(lux9=>ns()~élt~l1fS la responsabUité de
protéger1elll'Spropr~irltéréts:La responsabilitédej
l'Etat en matière decontrôlede la qualité des colttireS
pérennes est plus grande que pour celle descolttires!
annuelles, vuilap()SSibi\it~depertede temps liée à la!
mauvaiseq~itéd~réc?lt~ ..< •. •. .d

Les.•autresi·é1éme"tsÜ)1Bl.>~<ies.politiques nationaJr1
surles~en~:~()n~:.'û'r'"--;i'_---.-.__- ''''. _.' ....'i
1. la proCédur~<:\elIli~ën~vredesdiversesétapesdd

déIIek>ppernent"l"'ié~;c.J. ,.' . '. •...1
2. l'acçès dessél<@?I1I'i€llll'Sprivésauxlignes etaoxval

riétésdéyeloppéespafle:secteur public; !
3.1~politiqllesd""p1ixdésll<:tm!}nces; . '" .. 1
4 ...lesR?litiq'1~d'tmPBrtatiAnd~ ~ermoplasmeset ~

semencescirti!iég.s,~'M1'%!""l'> •.. . ..><1
5. les dispositionspourlil.~f1lll1erciatisation des semençesi
6. la définition du rôle des diverses agences dans la chaîne

des semences pour différentes colttires. .

Source: Jaffee et Srivastava (19) et Venkatesan (36).
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Encadré 4: Les éléments essentiels d'un
cadre réglementaire pour les
engrais

Le contrôle de la commercialisation des engrais a pour
principal objectif de protéger les agriculteurs contre les
produits de mauvaise qualité, en s'assurant que les pro
duits fertilisants ne sont pas déficients en éléments nu
tritifs, adoltérés, ou vendus dans des sacs à faux poids et
en établissant une base uniforme et rationnelle pour la
fixation des prix. La réglementation en matière d'en
grais a d'autres avantages dont;
~ La protection des négociants honnêtes;
~ La promotion du développement agricole;
~ L'accés aux informations utiles pour les agriculteurs,

les volgarisateurs, les spécialistes de marketing et
d'autres spécialistes concernés par l'utilisation des
engrais.

Les contrôleurs d'engrais doivent avoir une autorisation
légale pour exercer leurs fonctions et doivent être gui
dés en cela par un ensemble de réglements stipolés par
la loi. En général, ces règlements couvrent les domai
nes suivants:

>- Définitions
>- Conditions d'enregistrement ou/et d'octroi de'

licences
~ Conditions d'étiquetage
~ Frais d'inspection/de tonnage
~ Forme des éléments nutritifs
~ Conditions d'analyse garantie
~ Violations (faux étiquetage, adoltération, sacs à faux

pOids, déficience en éléments nutritifs etc,) •:1

~ Techniques d'échantillonnage et d'inspection (sou-,
vent référencées) ,

~ Méthodes analytiques (souvent référencées)
~ Primes d'investigation '
>- Système d'amende
~ Autorisation et directives pour suspension de vente

ou la·saisie
>-tSpécifications d'engrais (utilisée dans les systèmes
.... d~marchêJibre .contre "la vérité dans l'étiquetage,,),'

i1~I()is efrèglementations concernant les engrais couf.
,VI'~QtSouventsix.d0maines adrrlinistralifs différ.ents:
??F.?F'!regisb'ementdes sociétés eVou de leurs produits
i.,(~~quetésavec~garantieet l~ poids net). ,.
)ooiJnspecliondes pro<l1;!its~desdossiers d'engrais par
·dg.s~eurs.agréés(préleverdes échantillons et

cc vêpfiClTla confo.rmité.4o',s étiquettes.l~ poidsdes~:
t;..~tirlspecterlesdossi~rsl... . ..•. ".," .i:
)oo•••~deséchahtillo""pr~parlesinspecteurs;·
..,....···f1Jlancern~nt du.prograI1lllléde.règl<m1efitation aveC!
;!iJeSfrailJd'~td'insPectiollet:detQnnageti
>-Admiilistration,applïcation et évalll3tionde~

aI1lendes.
~ Publication des résoltats.

Source: IFOC.



Pour ce faire, il est nécessaire que
les industries d'intrants s'organi
sent en associations ou en réseaux
régionaux pour constituer un fo
rum de concertation et d'informa
tion entre les membres, représen
ter les intérêts des industries en
Afrique et ailleurs, et renforcer leur
position sur le plan international.
Ces associations ou réseaux doi
vent jouer un rôle important dans
l'élaboration de la législation,
l'émergence des marchés régio
naux, la collaboration internatio
nale et la facilitation de l'auto-sur
veillance des industries. De telles
associations existent déjà, mais
dans la plupart des cas, elles vien
nent d'être créées et doivent être
supportées et renforcées. Voici
par exemple le cas de l'African
Seed Trade Association (AFSTA)
ou l'African Fertilizer Trade and
Marketing Information Network
(AFTMIN).

o FIXation de prix pour un mar
ché compétitif. Des systèmes
flexibles de fixation de prix servent
de mécanismes incitateurs pour
générer la demande du marché
avant les périodes de demande
maximale. La force de la demande
du marché diffère beaucoup de la
poussée de la distribution centra
lisée et planifiée dans le cas d'un
système entièrement contrôlé par
le secteur public. Les fluctuations
saisonnières et excessives des prix
résultent en grande partie de la
suppression des incitations à la
constitution de stocks sous les
politiques antérieures de fixation
de prix uniforme en toutes sai
sons. Dans un système de mar
ché compétitif, la remise sur les
prix saisonniers, par opposition à
la fixation de prix uniformes, per
met des incitations à travers toute
la chaîne de commercialisation.
Cela vient du fait que chaque client
est incité à constituer des stocks
avant les périodes de demande
maximale. Avec l'amélioration des
capacités de stockage, les fluctua
tions saisonnières des prix de-

vraient diminuer pour se stabiliser
à des niveaux plus acceptables.

o Encouragement des opéra
tions compétitives de trans
port et de manutention par des
initiatives politiques qui reconnais
sent l'importance des coûts de
transport dans la fixation compé
titive du prix des engrais.

o Réformes institutionnelles et
d'entreprise. Ces facteurs sont
essentiels puisque le rôle de l'Etat
passe de la propriété, la gestion
et le contrôle des activités écono
miques à l'élaboration de politi
ques, la réglementation, l'évalua
tion et la prestation de services.
Ceci implique:

,/ Le développement d'institu
tions publiques et privées pour
faciliter les interactions entre
l'Etat et le secteur privé.

,/ Des programmes de remise à
niveau pour les fonctionnaires
et les responsables gouverne
mentaux qui ont besoin d'une
formation de base dans
l'entreprenariat et les opéra
tions commerciales en vue de
bien comprendre l'importance
de la contribution du secteur
privé à l'économie d'une na
tion et pour satisfaire les be
soins des agro-industries
privées.

o Encourager le développement
des ressources humaines dans
le secteur privé. Dans un mar
ché compétitif, chaque acteur s'ef
force de maximiser ses objectifs de
profit à long terme et est prêt à
employer toutes les compétences
et avantages comparatifs disponi
bles pour renforcer sa compétiti
vité. Ceci ne veut pas dire que les
entrepreneurs privés possèdent
toutes les compétences et la com
préhension des marchés d'intrants
agricoles qu'il faut pour étre des
opérateurs efficaces. En réalité, il
y a toujours un besoin énorme et
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continuel de formation et de dé
veloppement de compétences en
marketing et en orientation du
client. Ces compétences, une fois
développées, l'initiative et le dy
namisme créent une quête cons
tante d'amélioration qui se mani
feste dans la satisfaction accrue du
client. Un aspect de ce phéno
mène se reflète dans le désir de
fournir aux clients des informa
tions techniques sur les produits
et leur utilité. Ainsi, le secteur privé
devient un instrument de vulgari
sation et un agent de changement
au sein des communautés rurales.

Idéalement, le processus de tran
sition doit se réaliser étape par étape,
en phase avec l'élimination des con
traintes. Le défi réel est qu'à chaque
étape il faut des réformes cohésives
et des progrès simultanés dans tous
les quatre domaines (politique, insti
tution, infrastructure et gestion). Le
rythme du changement dans le pro
cessus de transition doit être adapté
au contexte politique et économique
de chaque pays. Il n'existe pas de
recette universelle pour le processus
de transition. Cependant un environ
nement politique porteur est essen
tiel. Des expériences en dehors de
l'Afrique subsaharienne (en Albanie,
au Bangladesh, en Egypte, en Amé
rique latine) laissent penser qu'une
fois le marché libéralisé et un envi
ronnement politique porteur créé, les
activités du marché compétitif démar
rent beaucoup plus vite que les pla
nificateurs et les décideurs politiques
ne le prévoient.

Conditions de réussite-Pour
réussir à bien promouvoir un système
d'approvisionnement en intrants axé
sur un marché compétitif, il faut cinq
facteurs essentiels.

o L'engagement et la capacité
de mise en œuvre du gouver
nement:

Comme l'ont fait remarquer
Thompson (32), Goletti et Alfano
(15), Bumb et al.(4), et Howard et
al. (18), la principale condition de



réussite est l'engagement du gou
vernement vis-à-vis des politiques
élaborées et sa capacité de les
appliquer. Des expériences en
Afrique montrent qu'il est peu pro
bable que les réformes politiques
induisent des changements à
moins que les gouvernements ne
réalisent la nécessité de participer
à leur élaboration et qu'ils aient
les moyens financiers et techni
ques de les mettre en oeuvre (33
et 34). L'engagement gouverne
mental a toujours été solide lors
que les réformes ont été
internalisées ou sont venues de
l'intérieur.

o Appui international

Dans la plupart des cas, c'est la
grave crise financière et non la
perception du marché libre
comme préférable au marché con
trôlé par le gouvernement, qui a
déterminé les gouvernements à
s'engager dans les réformes. Pour
tant, lorsque les réformes sont in
troduites en période de crise finan
cière, elles ne sont pas vraiment
stimulantes. Ainsi, le niveau d'ap
pui international aux initiatives
locales de libéralisation est essen
tiel pour l'engagement des gouver
nements dans les pays qui sont
confrontés à des lourdes contrain
tes budgétaires.

o La stabilité et la cohésion des
politiques

Pour promouvoir avec succés des
systèmes d'approvisionnement en
intrants axés sur un marché com
pétitif, le degré d'instabilité dans
les prévisions politiques et écono
miques doit être minimal car il in
fluence les prévisions spéculatives.

o Environnement juridique
favorable

Il est indispensable d'établir des
systèmes juridiques, fiables, trans
parents et efficaces pour assurer

la crédibilité et inspirer de la con
fiance dans les réformes.

o Baser les réformes sur des
faits empiriques

Les réformes doivent être plani
fiées et basées sur l'évaluation du
système de commercialisation
existant et non sur un prototype
quelconque (15). Par ailleurs, cette
évaluation doit tenir compte des
questions de genre et de l'impact
différentiel des interventions dans
la filière des intrants sur les pro
blèmes de genre. Malheureuse
ment, dans beaucoup de cas, les
recommandations concernant les
réformes en Afrique sub
saharienne ont été basées sur des
connaissances superficielles des
particularités institutionnelles de
l'économie politique, qui définis
sent les droits, les coûts, les inci
tations et la manière dont elles
affectent les résultats économiques
dans des économies spécifiques
(20).

III est cependant important de sa
voir que les structures du marché ne
peuvent pas être créées dans le vide.
Il n'y aura pas de demande accrue
d'intrants modernes si les agriculteurs
n'ont pas accès aux technologies
modernes, si les avantages qui y sont
liés ne sont pas perçus comme étant
durables, si les ressources ne sont pas
disponibles, si les infrastructures so
ciales et physiques adéquates ne sont
pas mises en place et si l'environne
ment institutionnel n'est pas favora
ble (15).

Contraintes aux systèmes
durables d'approvisionne
ment en intrants en Afrique
subsaharienne

Le concept idéalisé d'un système
compétitif de commercialisation des
intrants décrit ci-<:lessus représente la
progression économique ultime de
tels systèmes. Des expériences quo
tidiennes montrent que les marchés
peuvent ne pas fonctionner efficace
ment pour des raisons diverses. Dans

13

les pays en voie de développement
et en Afrique subsaharienne, les dé
faillances des marchés découlent de
plusieurs contraintes, à savoir les
contraintes politiques, sociales, finan
cières, physiques et environ
nementales. Soit ces contraintes aug
mentent les coûts d'une manière
significative et réduisent ainsi la vo
lonté de participer au processus
d'échange, soit elles ne génèrent ni
ne transmettent des prix reflétant
tous les coûts liés à la production et
à la consommation d'un produit. Les
contraintes au développement de
systèmes durables, basés sur le sec
teur privé ont été généralement ca
tégorisées (35) comme suit:

o Des politiques et réglementations
discriminatoires à l'égard du sec
teur privé et qui ne favorisent pas
la concurrence.

o Des investissements gouverne
mentaux irréfléchis dans de nou
veaux projets, souvent avec le con
sentement des bailleurs de fonds.
tout en négligeant l'entretien et la
réhabilitation des infrastructures et
des services d'appui.

o Des connaissances et des compé
tences inadéquates dans le secteur
public et le secteur privé.

Parmi les autres contraintes rele
vées dans la littérature, les études des
cas et les études par pays figurent:

,( Des services d'appui financier et
d'autres services de facilitation ina
déquats et inefficaces.

,( Des incitations inadéquates pour
la commercialisation des intrants,
la production agricole et la commer
cialisation des produits agricoles.

,( Des pratiques de concurrence dé
loyales telles que la distribution
subventionnée par le secteur pu
blic et certaines ÜNG.

,( La méfiance des négociants pri
vés et des intermédiaires.

,( La résistance au changement de
quelques privilégiés (coalition de
ceux qui profitent du statut quo).



,( Manque d'information et de com
munication.

,( Demande faible et variable.

,( Le retrait brusque des subventions
et autres inconsistances politiques
qui sapent la confiance du secteur
privé.

,( La fréquence de fixation de prix
uniforme sur tout le territoire qui
n'incite pas le secteur privé à ré
pondre aux demandes des régions
reculées.

,( Des règlements inconsistants et
mal appliqués, combinés avec une
corruption active et le clientélisme.

,( Mauvaise exécution des contrats.

,( Infrastructure physique et capaci
tés de communication inadaptées.

,( Coûts élevés de livraison d'intrants
et de commercialisation des pro
duits dus aux longues distances et
à une infrastructure de transport
inadaptée.

,( Manque de connaissances techni
ques et de compétences dans le
domaine commercial à tous les
niveaux des sous-composants de
l'agro-industrie.

,( Faible coordination des activités
des bailleurs de fonds.

La défaillance du marché peut être
due à des économies d'échelle (mo
nopoles naturels imposés par l'étroi
tesse de certains marchés) ou à des
coûts de transaction si élevés que les
participants sont amenés à faire ces
transactions par des arrangements
institutionnels non commerciaux.
C'est souvent ainsi à cause du carac
tère de bien public du produit lui
même (la production de semences à
pollinisation directe) ou à cause des
externalités associées à l'utilisation du
produit (l'utilisation des pesticides).
Les dispositifs institutionnels non
commerciaux apparaissent aussi
dans les marchés de crédit rural du
fait de ce qui est qualifié générale-

ment de sélection défavorable ou
problèmes de risque morals

La liste des contraintes indiquées
ci-dessus montre clairement que la
politique gouvernementale elle
même peut être le problème. Par
exemple, les systèmes de stabilisation
de prix établis, en we de protéger
les intérêts des consommateurs con
tre la hausse des prix ou le revenu
des agriculteurs contre les risques liés
aux aléas climatiques, ont souvent
entraîné des activités axées sur la
maximisation du profit et une bureau
cratie coûteuse alors que les bénéfi
ciaires cibles en tirent peu d'avanta
ges. Goletli et AHano (15)
soutiennent que la tendance récente
à la réforme du marché peut être
interprétée comme une réponse à
l'incapacité notoire des gouverne
ments à atteindre les objectifs de
croissance agricole durable, de sécu
rité alimentaire et d'amélioration du
revenu des petits exploitants.

Toutes ces contraintes doivent être
identifiées ainsi que la particularité
de chaque pays ou région en éva
luant les systèmes de marché et en
élaborant des programmes de déve
loppement. En cas de défaillance, les

5. Dans des situations telles que les
marchés de crédit rural où les prêteurs
n'ont souvent pas assez d'informations
concernant la solvabilité des emprunteurs,
ces derniers ont tendance à ne pas
respecter leurs engagements. Cette
information asymétrique oblige le prêteur
à investir pour déceler les défaillants
potentiels afin d'éviter le problème de
sélection adverse. De plus, le prêteur
engage des dépenses additionnelles en vue
de réduire les risques de défaillance après
les prêts (risque moral). Ces dépenses
additionnelles comprennent 1'évaluation,
les actions en justice, les primes d'auto
contrôle aux emprunteurs.
Historiquement, ces problèmes ont
occasionné des dispositifs de commerce
non competifs tels que l'imbrication des
systèmes de crédit et des marchés de
produits ou des systèmes de crédit avec
surveillance par les pairs pour limiter
l'opportunisme et réduire les coOts de
transaction.
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marchés produisent des résultats éco
nomiquement inefficaces et sociale
ment inéquitables. Cependant, la
défaillance n'implique pas nécessai
rement l'intervention directe des gou
vernements (15). La productivité et
les revenus peuvent être augmentés
en créant de meilleurs ou de nou
veaux marchés et en renforçant la
collaboration entre les marchés géo
graphiquement et temporairement
séparés. La définition des droits de
propriété peut aider à internaliser les
externalités. La dégradation des sols
ou la pollution peut être internalisée
s'il existe des droits de propriété.
Même un monopoliste, peut être
amené à avoir une conduite efficace
devant la menace de participants
potentiels susceptibles de compro
mettre sa position. Dans certaines
circonstances, l'importation d'engrais
en petites quantités peut constituer
un monopole de fait. Mais un sys
tème de marché libre et l'absence de
barrières commerciales peuvent pro
voquer une conduite efficace par un
seul importateur. Par conséquent, il
revient au gouvernement d'établir
des lois et des réglementations ap
propriées pour éviter la complicité
entre les vendeurs et toute autre con
duite déloyale.

La mise en application du
cadre: problèmes et

recommandations

Séquence et calendrier des
interventions de développe
ment de marché

Les stades de développe
ment-La description des différents
stades du développement de systè
mes d'approvisionnement en intrants
agricoles dans le cadre stratégique est
basée sur le travail déjà fait par di
vers auteurs (8, 23, 27 et 28). Les
systèmes d'approvisionnement ou les
marchés d'intrants agricoles traver
sent des stades d'évolution en pas
sant d'un système traditionnel à un
système développé. Un schéma gé-
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néralisé du cycle de développement
d'un système d'approvisionnement
en intrants est résumé ci-<:lessous: les
Tableaux 1 et 2 présentent une des
cription détaillée.

OStade J: subsistance

Les variétés améliorées, les en
grais chimiques et les pesticides ne
sont généralement pas disponi
bles. Les agriculteurs retiennent
leurs propres semences ou échan
gent des semences de mauvaise
qualité et à faible rendement. Ils
dépendent du fumier, des résidus
de culture et du brûlis pour main
tenir la fertilité des sols.

o Stade II: émergence

Les variétés améliorées, les en
grais chimiques et les pesticides
ont été introduites, en particulier
pour les cultures d'exportation.
Les secteurs privé et public ont
commencé la distribution des
intrants, mais les semences rete
nues par les agriculteurs représen
tent la grande partie des semen
ces utilisées, surtout pour les
cultures vivrières. Des systèmes de
crédit structurés, coûteux et inef
ficaces contrôlés par l'Etat sont
souvent introduits.

o Stade III: croissance

Les cultures vivrières sont de plus
en plus commercialisées. L'utilisa
tion des semences améliorées, des
engrais chimiques et des pestici
des s'est répandue avec la partici
pation des secteurs privé et public
dans l'approvisionnement/la
production et la distribution. Les
ressources sont de plus en plus dis
ponibles, mais les dispositifs finan
ciers informels restent dominants.

o Stade IV: maturité

Les marchés de cultures vivrières
et de rente sont globalement inté
grés. Des industries de semences,
d'engrais et de pesticides dynami
ques se développent pendant que
le secteur privé joue le rôle princi
pal avec l'appui auxiliaire du sec-

teur public pour des tâches spéci
fiques. Les agriculteurs utilisent
plus d'engrais et de pesticides et
sont biens informés des attributs
et des besoins en engrais, du ca
lendrier et des méthodes d'appli
cation. Les besoins sont affinés et
les distributeurs fournissent des
services de vulgarisation informels.
Le secteur financier renforce et
élargit la base de ses actifs et sa
capacité de prêt. Les liens finan
ciers avec les pays étrangers sont
renforcés et l'importance des dis
positifs financiers informels
diminue.

Bien que les systèmes de commer
cialisation d'intrants n'entrent pas
dans cette classification rigide du
modèle de développement, le fait de
schématiser le processus de leur évo
lution en ces différentss stades peut
permettre de comprendre les forces
motrices qui interviennent dans cha
cun des stades et les interventions les
plus appropriées pour aider à amé
liorer leur efficacité et promouvoir
leur développement d'un stade à
l'autre. Ce qui est encore plus im
portant, peut-être, est que cette arti
culation permet de faire ressortir les
dangers liés au fait de brûler les éta
pes. Par exemple, bien que certai
nes fonctions puissent être remplies
efficacement par le secteur privé, ceci
ne signifie pas nécessairement qu'el
les doivent être privatisées dans un
pays donné pour un système parti
culier. Tout dépend de la nature et
de la structure du système ou du
marché. Autrement dit, le retrait du
gouvernement peut être possible
dans des pays où l'utilisation des
intrants et le développement des
technologies sont déjà bien avancés.
Mais cela peut exercer une forte pres
sion sur les pays qui n'ont ni l'assise
technologique ni les réseaux de com
mercialisation nécessaires pour assu
mer les fonctions actuellement exer
cées par le gouvernement (15). Dans
ces cas, un enchaînement logique des
réformes est essentiel pour la réus
site du processus dans son ensem
ble. Malheureusement, trés peu de
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recherches ont été faites dans le do
maine de l'enchaînement des réfor
mes. Il est vrai que la privatisation
dans le cadre des marchés compéti
tifs améliore l'efficacité (exemple du
Bangladesh), mais du fait de l'étroi
tesse des marchés d'intrants dans
beaucoup de pays d'Afrique
subsaharienne, la privatisation a plu
tôt créé des structures de marché
oligopolistique (Cameroun, Ethiopie,
Ghana, Tanzanie et Zambie).

La plupart des systémes d'appro
visionnement en inlrants en Afrique
subsaharienne se trouvent au stade 1
ou Il. A ce stade initial où les mar
chés sont inexistants, l'initiative pu
blique peut commencer avec la créa
tion de marchés (1 et 15). Au fur et
à mesure que les marchés évoluent,
leur fonctionnement implique diffé
rents degrés de contrôle gouverne
mental jusqu'à ce que les agriculteurs
soient suffisamment familiarisés avec
les intrants modernes et que le mar
ché atteigne la taille nécessaire pour
être compétitif, viable et offrir des
opportunités pour faire accroître les
investissements du secteur privé.

L'équilibre entre la participation du
secteur public et du secteur privé
dépend du stade de développement
du système. Au début, lorsque les
informations ne sont souvent pas
disponibles, les avantages ne sont pas
durables; les ressources sont limitées
et les infrastructures sociales et phy
siques (routes, communication. irri
gation, santé, éducation) sont
inadéquates. L'environnement insti
tutionnel est souvent défavorable et
la participation du secteur privé est
restreinte. Cependant, il faut pro
mouvoir le secteur privé même au
stade initial de création de marché
pour lutter contre l'intervention om
niprésente de l'Etat. Par la suite, le
secteur public devrait seulement se
concentrer sur les mesures politiques
et réglementaires susceptibles de sti
muler l'investissement du secteur
privé.

De plus, il est important de recon
naître que dans un pays, il peut Y



Tableau 1 : Les stades de développement d'un système d'approvisionnement en Intrants.

Source: adapté de Desai (8), Pray et Ramaswami (27), Rusike (28), et Maredia et Howard (23).
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l, Marché d'lntrants
-orientation du marché

-Semences

Engrais

-Produits phytosanitaires

-credit

Stade I-subsistance

Cultures de subsistance

Pas de multiplication ni de distribution
commerciales des semences; les
agriculteurs retiennent leurs propres
semences ou échangent des semences
de mauvaise qualité et de faible
rendement

Les agriculteurs dépendent du fumier.
des résidus de culture et du brfilis pour
maintenir la fertilité des sols. L'engrais
chimique est peu utilisé ou pas du tout.
Pas de participation structurée du
secteur privé ni du secteur public.

Non disponibles ni utilisés; pas de
participation structurée du secteurprivé
ni du secteur public.

Ressources non disponibles et limitées.

Stade II'1lIIler2euœ

Commercialisation accrue des cultures
vivrières et exploitation commerciale
pour les cultures d'exportation.

Le gouvernement produit des semences
de base en quantité limitée et souvent les
multiplie. Les semences améliorées sont
habituellement disponibles à travers un
canal unique cotîteux et inefficace.
contrôlé par l'Etat ou des systèmes de
joinl*venture (Etat-investissements
étrangers). Des connaissances techniques
limitées sont transmises aux agriculteurs
participants

Utilisatioo importante d'engrais sur les
cultures de rente. engrais foumis par un
système de marché unique co6teux et
inefficace, contrôlé par l'Etal ou des
systèmes de joint-venture:Etat
investissements étrangers. Utilisation
d'engrais limitée sur les cultures
vivrières. Quelques connaissances
techniques limitées sont transmises aux
agriculteurs participants.

Utilisation limitée des engrais, sauf pour
les cultures de rente, par le biais d'un
système codteux et inefficace contrôlé
par l'Etat ou par des systèmes de joint
venture (Etat-investisseurs étrangers).
Faible utilisation de lIlOyens de stockage
et de transport.

Introduction de systèmes de crédit
structurés coOteux et inefficaces
contrôlés parl'Etat, souvent
occasionnant l'imbrication des marchés
d'intrants et de prndoits agricoles; des
ressources limitées en dehors du secteur
public où dominen' des dispositifs
infonnels.

Stade ID -aoissanœ

Commercialisation intensifiée des
cultures vivrières

le gouvernement continue de produire
les semences de base. Des sociétés
commerciales de production de Semences
et des multiplicateurs contraeloels
émergent; un grand nombre
d'agriculteurs utilisent des semences
améliorées.

Utilisation accme sur les cultures
vivrières. surtout les céréales;
l'intensification souvent au-dessous du
niveau optimal; connaissances limitées
des agriculteurs à propos des fonnules
alternatives. Participation accrue du
secteur privé à la distribution des engrais
dans beaucoup de régioos rornles.

Disponibilité et utilisation accrues dans
les champs et pour le stockage.

Disponibilité aceroe des ressources
pendant que le secteur financier renforce
et élatgi'ia base de ses actifs et sa
capacité de prêt; les liens financiers avec
les pays étrangers sont renforcés;
l'importanœ lIlOintIre des dispositifs
financiers infonnels. De plus grands
exploitants et de plus petites agro
industries arrivent à obtenir des prêts des
banques de commerce ou d'agriculture.

Stade IV- maturité

Des marchés de cultures vivrières
et de rente globalement intégrés

Une industrie de semences
dynamique se développe; des
sociétés privées prodoisent de pins
en plus de semences de base
souvent avec l'appui des
gouvernements ou des universités;
on large éveotail de choix.

Les agriculteurs utilisent des
niveaux économiquement optimaux
et sont bien informés des attributs
et des besoins en engrais, du
calendrier et des méthodes
d'application,. et les besoins sont
affinés. Les distributeurs
fournissent des services de
vulgarisation infonnels; un large
éventail de choix

Utilisation repandue; le secteur
privé complète le secteur public; un
large éventail de choix; tendance à
la luue intégrée.

Les crédits sont de plus en plus
disponibles avec le renforcement
des institutions financières
structurelles plus diversifiées et
plos intégrées dans les marchés
financiers mondiaux.
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Tablean 1 : snlte.
Stade l-snbslstanœ

2. Mar<I1<! de prodnils agricoles
-Stockage Stockage artisana1 à forte intensité de main

d'œuvre; pertes généralemeut importantes.

Stade I1-éme1'l\01lCe

Stockage commercial à court tenne.
généralement sans utilisation
d'inseeticides; stockage à long tenue à
grande écbelle, contlôlé psr l'Etat.

Stade m-eroiSsance

Connaissances améliorées des producteurs et
des agents de commercialisation en matière
de Iecbniques et de capacité de récolle et de
manutention particulièrement pour les
produilS périssables; importantes.
améliorations dans des méthodes de stockage
au champ avec une baisse consécutive des
pertes; ntilisation llCClUe d'insecticides et de
fongicides.

Stade lV-matnrilA!

Stockage bien développé
psr le secteur privé, intégIé
aux réseaux de
commercialisation.

....
"

~Transfonnation

-Structure
institutionnelle

3. PoIlllqne macro
-Monnaie

-Politique
commerciale

Linùlée à la consommalion direcle des
ménages. Produits II1lIlSfonnés non stoekables
ni commercialisés. Peu de valeur ajoutée.

Pas de participation structuree du secteur privé
ni public. CoDllllClœ inter-ménage dominant.
Quelques distribuleUlS nuaux à Iemps partiel
surde petits marchés périodiques localisés; no
petit nombre de grossistes dans les zones
wbaines; no baut niveau d'hétérogénéité de
produits; faibles marges bénéficiares peur la
plnpart des produilS.

Monnaie surévalu~.

Resbietivc concernant la participation du
secteur privé.

Emetgence d'une petile industrie de
II1lIlSfonnation alimentaiJe mécanisée,
basée sur des techniques traditiormellesj
pen de valeur ajoulée.

Monopole d'E/allié à
rapprovisionnement en intrants; les
grossistes urbains conunencent à
dominer le COIllllle<CU des produits de
base en opérant psr l'intermédiaire des
commissionnaires et des assembleurs
ruraux; augmentation du nombre et de la
taiUe des marchés périodiques;
émergence d'une hiérsrehie
colIllllClCiaie. Les marges bénéficiaires
commencent à croître.

Evolution vers des taux de change basés
surlemarcbé.

Ubéralisation progressive.

Emergence d'entreprises de ttansfonnation
plus grandes et plus efficaces, plus de valeur
ajoutée.

Intervention direcle de l'Etat limilée (qualité,
nonnes et santé), participation renforcée du
secteur privé, spécinlisation llCClUe dans la
commeIcialisation, plus 1aIge éventail de
choix, la baisse des coOls d'opération
commerciale, les marges bénéficiaires
augmentent avec plus de valeur ajoutée dans
le processus.

Développement d'une
vaste gamme de produits à
valeur ajoutée.

Des marcbés privés
compétitifs dynamiques et
bien articulés se
développent.

Evolution vers des taux de
change basés sur le
marché.

,/
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Tablean 1 : suite.
Stade l-5Dbsistaoœ Stade lV·matarilA!

libéralisation complète do
=bé.

Stade ill-croissaoce

La coordination du marché devient plus
dynnmique et plus p<éeise.

Stade IT-éme"llOl1<e

Prix uniformes sur tout le territoire et en
toute saison pour les exportations,
interventions perturbatrices des bailleurs
de fonds el des gouvememeots, des
=hés spot pour les produits de base
avec d'importantes fluctuations de
l'offre et des prix; coOts d'iolr.U1ts élevés
et faibles prix des produits.

Echange informel non Iéglemeoté pour les
aliments de base et prix unifonne en toute
saison et sur tout le territoire pour produits
d'exportation.

MUcllé de produits agricoles (suite)
4. Politique sectorielle
-Mécanisme de
coordination.

-Règlementation Aucune limité au secteur public et à la
participation privée contrôlée.

Elaboration d'une réglementation favorable
avec la participation du secteur privé.

Elaboration d'une
Iéglementstion favorable
aux investissements du
secteur privé, la protection
des intérêts nationaux el de
ceux des ccnsommateurs.

,...
00

-Informations Diffusion infonnelle inexistante ou limitée et Le gouvernement commence à fournir
localisée. des ststistiques limitées fragmentées et

souvent inexactes et non actnaliskg sur
les zones, les quantités et les prix des
inIr.U1ts et des produits agricoles;
développement de réseaux privés
d'infonnntion asymétriques (les
distributeurs ont des connaissances plus
poussées que les producteurs).

Des infonnatious plus fiables, largement
diftûsées sur les produits, les stooks les
volumes elles prix sont disponibles et
utilisés par les agents commerciaux.

Des infonnntioos
actualisées sont largement
disponibles et ntilisées.

Source: adapté de Desai (8), Pray et Ramaswanù (27), Rusike (28), et Maredia et Howard (23).
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Tableau 2 :Les stades daDs la tnmslonnatloo du système de semences
Stade 1 : EchaDge de seiDeac:es Stade 2 : Emergence Stade3: CroissanCe

fnlrodudWn de var/ilés améUorées UtiUsoJion ré[XJJldlre de, varliM,
Sélection et approvisionnement du améUories publiques etci~on
paysan. rapide des variités privées.

Stade 4 : Maturifo!
Système de SOMMes développl

....
'"

TECHNIQUES Semences R&D
a. Développement variétaL

b. Technologie de semeo<:es

c. Production de semences

BNVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL
Commercialisation et distribution

Droit de Proprià6

Prix des semeo<:es

1ndlcalCUJ1l

Sélection massaJe; tests par les
paysannes.

Transfonnation et stoebge des
semences au champ par des
_ traditionnelles.

Par les agricu1t=s; pas de
distin<:tiooenll1:Iaproductioode
semeo<:es et la production
agricole.

Vente locale des semcoces
paysannes; _tude concernant
la qualité des semeo<:es.

Habitude inlonneUe, coutumes.

NooappIioabIe.

Réputalion de paytlltll Il paytlltll.

Recben:be publique en saeetion et
amélioration génétique; mise àl'essai
de variétés étnmgms.

Semences de nouvelles variétés
traitées et _ Il l'aide des
techniques spéciaIes dans des
installations publiques.

Semences de s&cti0lllleWS produileS
par des organisations publiques de
Recb & Dev., Semences de base par
des fermes publiques ou par des
agriculteurs et semences
commerciales par des sociftés d'!!lat,
des cultivateurs contractuels.

Distributioo assurée par les sociétés
d'!!lat, les priv,", et les agricu1teu.rs :
incertitude ambiànte au ,ujet de
l'approvisionnement et de la demande
de semeo<:es.

Systme pulitique capable de faire
'"'JlOCler les droits de propriété.

Avoisinant lesprix~.

Iltiquette de _calion des
semeo<:es par l'!!lat,

Semences génériques; produetiou
de nouvelles variétés et des
hybrides par des eutreprises privées
et publiques

Trausfonualioo et ,tockage de
semences de plus CD. plus
sophistiqués. TransfonualiuD,
stucbge, coudi1iouuemeut et
OOIIUlI<lciaIisoo de plus en plus
privatüb.

Portage des nlles eutte les
urganisalious publique et privée de
R&D des semeo<:es des
saectiOODClU5; part accrue des
sociftés privées dans la produetioo
de semences de base et de
semeo<:es œI1ifiées.

Eutreprises privées et publiques,
avec une part croissante du secteur
priv~. Des couditious de demaude
et de fiuaDcetuent~ risquées.

Systme politique capable de faire
o:specttt les droits des gmélicieus,
les lois c:ootlllClUelIes, les droits de
_ professluoneI, les ltglemeuts
de con_ de qualité, lois de mise
en quannlainc.

Les variétés privées sout plus
c!>Mo.

Aulheuticité des ~quetleS et noms
de lIlIllj1IC privœ; .q,ulAtioo de la
soci& de lleIIletlC<3.

a. Semences de marque: le secteur
priv~ produit la plupart des nouvelIes
variétés, le secteus public mène les
uetivités de rechet<be et de
~e1oppement pœnmiuaires,
cultures Il pollinisalioo directe et
aubeS cultums mineures

b. Technologies de transfunna·tiou.
de couditiouuemeut et de
commercialisafioo aussi impoItautcs
que l'amélioration variélale. TouleS
les semences utilisées (achetées et
œtmues) soot soigneusement traitées
et coudiriouuées.

Semences de sBuetiOODeUlS,
semcoces de base et scmeoces
commerciales sont produites par des
entreprises privées et des
coopétaIiv<s paysannes pour les
variétés publiques.

Eutreprises privées et coopétaIivcs
paysannes.

Systtme politique capable de faire
ICSpecttt les droits de propri&
inteIlectuc11e, droit de b.....et les
nwques~.

Les variétés privées soot plus ch!ICS.

Farte distinction des produits de
lIlIllj1IC et un important effet de
~lAtion.

?



Les stades dans la lramfonnation du système de semences (snlte)
SJade 1 : EebaDge de semences SJade 2 émergence Sfade 3 CroIssanCe
paysannes Introduction de variétés améliorées Utilisation répondue des variétés
Sélection et approvisionnement du ,amiUortespriv/es et la ciTCllÛltion
paysan. _r(lpîde des~ariétés privées.

Tableau 2

COORDINATION
Infonnation concernant les nouvelles
variétés.

Disponibilité d'intrants
co..pémentaires

Autres agriculteurs.

Quelques engmis et în'igation.

Vulgarisation

Engmis disponibles mais acœs limité
dû lI'approvisionoemeot par l'Etal

Autres agriculteun, vulgarisatioo,
publicité privée.

Disponibilité d'engmis et d'antres
produits pbytosaoitaires.

Sfade 4 : malurIté
Système de semences développé

Les services de vulgarisation des
secteurs privé et public fournis
sent des informations aux
coosommateuts; publicité

Engmis et autres produits
cbimiques disponibles

'"o

INDICATEURS DE
PERFORMANCE
Productivité des semeoces Faible Modéree Po..,. TouJOUIS croissante.
Développementde noovelles variétés Faible Modére, im!gulicr Importantp!ns stable Important prévisible.
Taux d'adoptionldiffusioo Faible ~odére, irrégulier Modére,~_ Port. rapide.
Source: AdapIé de Desai (8), Pray el RamasW8nÙ (27), Rusike (28), et Maredia et Howard (23).
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Tableau 3: Exemple de systèmes d'approvisionnement en intrants

Etape actuelle Etape de
Scénarios de développement développement objectif

Semences Engrais
(A) 1(subsistance) 1(subsistance) III (croissance)
(E) II (émergence) II (émergence) III (croissance)
(C) II (émergence) 1(subsistance) III (croissance)
(D) 1(subsistance) II (émergence) III (croissance)
(E) III (croissance) III (croissance) N (maturité)
(F) Cas de synergie des cultures III(croissance)-N (maturité)

de rente

avoir des différences sur le plan du
degré de développement du marché
par produit (par exemple les cultures
d'exportation par rapport à celles
non destinées à l'exportation) et!ou
par milieu géographique. Par consé
quent, la combinaison d'initiatives
visant à améliorer leur performance
sera différente, selon le stade de dé
veloppement. De même, tous les
systèmes d'intrants à l'intérieur d'un
pays (entre les cultures) ou entre les
pays ne suivent pas le même itiné
raire de développement institution
nel et organisationnel et n'attein
dront pas nécessairement le même
degré de sophistication technique,
organisationnelle et institutionnelle.

Les stades de développement pré
cédemment décrits doivent être con
sidérés comme un continuum du
stade II au stade III. Une plus grande
sophistication et une spécialisation
plus poussée apparaissent au stade
de développement N, mais cela est
conditionné par les forces du mar
ché. Puisque les marchés d'intrants
agricoles de la plupart des pays de
l'Afrique subsaharienne se trouvent
au stade 1ou II, l'objectif des inter
ventions est d'accélérer la progres
sion du stade 1ou II au stade III.

Les scénarios-Les efforts de
développement de la filière des en
grais et des semences contribuent à
accroître la production agricole tan
dis que le développement de la filière
des produits phytosanitaires permet
de protéger la production accrue. Les
trois filières peuvent montrer diver
ses combinaisons et permutations de
stades de développement en fonction
de la culture ou de la région. Ce sont
ces combinaisons différentielles qui
doivent déterminer les priorités et
l'enchainementdes interventionsdans
une économie. Les scénarios suivants
(fableau 3) servent d'illustration.

Il est important de comprendre que
les principes énoncés ci-après dans
les scénarios d'application ne sont
pas une panacée. Pour développer
des plans d'action basés sur ces prin-

cipes, il faut tenir compte des condi
tions politiques et socio-économiques
locales.

Scénario (A): marchés de se
mences et d'engrais au stade1
Dans ce scénario tous les éléments
déterminants pour le développement
du marché sont soit absents soit insi
gnifiants. La demande pour les
intrants agricoles améliorés est né
gligeable ou inexistante; il y a une
absence totale de marché organisé
et les compétences sont trés limitées
dans le secteur privé ou le secteur
public. Les coûts de transaction sont
excessifs et les informations techno
logiques modernes sont extrême
ment rares. Dans ces circonstances,
il n'est pas possible de réussir une
transition directe vers le stade III,
puisqu'il n'existe pas de mesures pour
stimuler la participation du secteur
privé ou des agriculteurs. Des exem
ples de ce scénario abondent dans le
secteur vivrier de semi-subsistance.

Les activités prioritaires sont cel
les qui peuvent initialement stimuler
la demande. Elles comprennent:

,( L'apport simultané de technolo
gies (produits et informations);

,( Le développement de marchés
de produits agricoles;

,( Le développement des capacités
institutionnelles;
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,( La démonstration de la viabilité
économique de l'utilisation des
intrants achetés non subvention
nés au niveau des exploitations.

Il faut un développement simultané
de la technologie des semences et
de celles des engrais. S'il n'existe pas
de paquets technologiques mis au
point localement, ils peuvent être
recherchés dans des milieux agro
écologiques similaires dans les pays
voisins. Cela suppose des politiques
qui favorisent le transfert
transfrontalier des technologies agri
coles. Les ONG et les services de
vulgarisation officiels semblent mieux
réussir ce premier stade à travers des
campagnes de démonstration de
paquets technologiques sur le terrain
(y compris un appui intensif en ges
tion des terres et des cultures. et des
systèmes simples d'accés au crédit).
Les campagnes doivent être axées
sur les régions et les cultures suscep
tibles de montrer des résultats posi
tifs au champ. Des interventions si
multanées pour améliorer l'accés à
des marchés de produits organisés
sont également nécessaires pour
compenser la suppression du prix
post-récolte des excédents commer
cialisables. Ces étapes initiales crée
ront une demande dans les zones
cibles en éliminant la peur du risque
qui empêche les agriculteurs sans
ressources d'utiliser des crédits pour
acheter des intrants modernes. en



Tableau 4 : Matrice d'actiollS pour le développement de sy~med'app~visionneDlenten intrants pour le scénario A-semences et engrais au Stade 1
Initiatives Recommandées

Composant Objectif Gouvernement Bailleurs de fonds Sedenr privé
1. Choix des sites Cboisir les regions et les Réexaminer les doonées relatives aux Appuyer la revoe des doonées Collahorer avec les

cultures sensibles et qui Iéponses agro-économiques y compris rechnologiques et économiques. bailleurs de fonds,les
preaentent le moins de risque celles des regions agroécologiques Aider les gonvernements à mener ONG et les
pour des sites pilotes. similaires et mener des ansiyses de filière. des analyses de filière. gouvernements.

ONG
Revoir les données relatives
aox Iéponses agroéconomi
ques. Collaborer avec les
bailleurs de fonds, le secteur
privé et les gouvernements.

'"'"

2. Paquets
technologiques

3. Assistance
teclmique

4. Commercialisation
des intrants

Choisir les semences. les
engrais, les produits
pbytosanitairea et les
rechnIques de gestion des
teIres les plus appropriées.

Fonmir un appui teclmique
intensifaux agriculteurs par
des visites de terrain et des
formations.

Développer
l'approvisionnement en
semences par le secteur
public pour les variétés à
pollinisation directe.
Développer la distribution
des semences par le secteur
ptivé pour les bybtides.
Développer la
commercialisation des
engœis et des pesticides par
le secteur ptivé

Appuyer le secteur public dans
l'élahuIarion de reconunandarions
technologiques légionales standaId (# de
parcelles, kg d'hurants bu par la rechelche
particiPative.

Sélectionner et appuyer la forme
d'organisation la plus adaptée pour
l'assistance technique surIe_·
service de vulgarisation, ONG ou secteur
ptivé. Appuyer la démonstration intensive
des tecbuologies au champ. Appuyer la
formatioo des agricu1leUIs en mmière de
production de semences de quslité pour
les variétés à pollinisation directe et de
l'utilisation sans danger des produits
phytosanitairea.

Choisir les entrepreneurs ptivés
appropriés en vue de lem formation
connue distributeurs d'intrants.
Enconmger et faciliter le développement
d'associations conunerciales. Elaborer des
politiques et des Ièglemenlations
concernant les semences en attribuant des
rôles appropriés au secteurpublic et au
secteurptivé. Elaborer des politiques et
des regIementarions conœmant les
engœis et la lutle contre les parasites, qui
favorisent le développement du secteur
ptivé.

Appuyer le finanœlt'lP.Dt des
recherehes publiques. Appuyer le
financement de la rechelche
adaptative menée par les ONG.

Appuyer le financement des ONO,
des services de vulgarisation et/ou
le développement do secteurprivé.
Appuyer la démonstration intensive
des technologies en champ.

Encowager le développement
d'associations commerciales
spéciales pour les intrants
spécifiques. Appuyer la formation
des distributeurs en madœting,
gestion des affaires et en
rechnologie. Appuyer l'élahuration
de Politiques et regIeroentations
favorables au développement du
secteur privé.

Participer à la mise an
point de paquets
technologiques.

Participer au tIansfert
de technologie

Commercialiser et
distribuer des in_ts.
Développer des
réseaux commerciaux.
Formerdes
associations
conunerclales
spéciales pour les
hurants spécifiques.

Faire des démonstrations
intensives de paquets
technologiques simples et
appropriés.

Former les agriculle01S à la
production de 1enlll propres
semences de quslité pour les
variétés à pollinisation directe
et àl'utilisation sans danger
des produits phytosanitairea.
Appuyer la furmation
d'asaociarions de producteurs.

Encourageret faciliter la
formation d'associations
commerciales.
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Tableau 4 : Matrice d'actiODS pour le ckIveloppement de syst<me d'approvisionnemeut en intranls pour le scénario A-semences et engrais au Stade 1 (suite).

Initintivesrec:ommandées
Co"'P""""t ObJeetif Gouvernement BaiDeIlIS de fondS-- secteur priV~ ONG

5. Paquels de crédit Mooter des progI8IIIIIIOS de Initier des prognunmes de crédit creer un fonds de roulement Fournir des crédils en inttants Utiliser des~-
crédit commercial pour les sites co111JlJOtClai à travOlS les services avec les ressow:œs saisonniOlS aux paysans trations intensives de
pilotes, comprenant des crédils tinanciels courants pour les disponibles pour des aides en solvables. technologie pour
agricoles et conunerclaux, en progr.unmes pilotes. oature. APPuyer la fonnation vaiœœ la reticence
deboIs des services de en gestion de crédit Développer, pour les des agricuItews à
vulgarisation. Promouvoir des associations, des mécanismes utiliser des crédils
institutions de micro- leur facilitantl'acœs au crédit commerciaux pour
financement bancaire et le remboursement l'achat d'inttants.

Faciliter l'acœs aux
crédils et surveiller
étroitement la gestion
etles_ts.

6. Commerciatisation R_1a chute des prix post- Promouvoir et faciliter l'amélioration Appuyer ou initier des AJœliorer les conditions de Appuyer le
des produlls agricoles n!colte, la variabilité des prix et des techniques de ttausformatioo et de progIllIIIIIIOS participatifs stockage et de ttausformation. d6veloppement des

améliorer le système de stockage post-recolte. Amaîorer les d'infrastructure au niveau ossociations paysannes
conunerciatisation. Iéseaux routiers ruraux. Améliorer ou villageois pour le stockage, la Fonner des ossociations et conunerciales.

mettre en place un système trausformation et la paysannes et conunerciales.
d'information du 1IlllICbé. APPuyer les classification, l'amélioration
ossociations paysannes et du système d'information

'" commerciales. Développer des services commercio1e. Appuyer les
co d'appoi public pour le secteur privé et associations paysannes et

la collabomtion avec des associations conunerciales.
paysannes et commerciales.

7.Développement Partenariat entre le secteur priv~ Développer les services publics d'appui EnCOlJIll8Of la collaboration Créer un environnement
institutionnel et le secteur public et au secteur privé et la collaboration avec entre le gouveruement les institutionnel porteur.

développement des deux les agricultews et les ossociations ONG et les entrepreneurs. Développer des mécaoismes
sectews. coJllJllelciales. d'aut<H:01llI6le.

8. Promotion Ausmenter la participation aux LaIge couverture _atique, Inclure la promotion daus les Promouvoir les produits et Promouvoir les
progomnnes pilotes et leur promotioo internationale des métbodes projets. Appuyer les atelier.! services dispouibles. activités avec les
expansion. et des résultats. résiona.. et africulns. agricultews et leurs

-- - ............... associatioos.

/."" .



améliorant leurs techniques de ges
tion des cultures et en renforçant leur
confiance dans l'application des nou
velles technologies.

Ce processus est l'initiative de dé
veloppement la plus exigeante en
ressources et il mettra plus longtemps
pour générer une demande durable.
Il est possible qu'au bout de trois à
cinq ans, la volonté d'emprunter et
d'utiliser des intrants améliorés soit
suffisante pour inciter le secteur privé
à participer au marché par l'intermé
diaire de réseaux commerciaux or
ganisés assurant la distribution des
intrants améliorés. Les programmes
spéciaux de crédit pour la produc
tion doivent être complétés par
l'amélioration de la disponibilité du
crédit pour la commercialisation.
Cependant, il est important d'éviter
l'introduction de conditions de cré
dit favorables ou de subvention pour
l'approvisionnement en intrants.
Cela ne fera que retarder le proces
sus de développement. Voir le cas
spécial de synergie entre la produc
tion de cultures de rente et la pro
duction de cultures vivrières dans la
case (F) ci-dessous.

Scénario (B): marchés de se
mences etd'engrais austadel~
Ce scénario (Tableau 5) présente les
meilleures opportunités pour le trans
fert rapide des systèmes d'approvi
sionnement inefficaces dominés par
le secteur public aux marchés
d'intrants privés compétitifs. La pre
mière priorité va au renforcement
fréquent et continu de l'engagement
politique des gouvernements en ce
qui concerne le développement du
secteur privé. La deuxième priorité
est l'établissement de réseaux privés
pour une commercialisation intégrée
des intrants, stimulée par un meilleur
accès au crédit, une distribution effi
cace et de meilleures capacités
institutionnelles.

.1 Des interventions non liées aux
prix pour améliorer la commer
cialisation des produits;

.1 Assistance technique et en
matière de gestion aux entrepre
neurs privés;

.1 Accès des agriculteurs aux
crédits de campagne;

.1 Collecte et diffusion des infor
mations du marché en tant que
biens publics pour tous les
acteurs du marché;

.1 Vaste utilisation des médias
appropriés pour informer et
éduquer les groupes cibles (le
grand public et les consomma
teurs);

.1 Des réglementations appro
priées concernant les semences,
les engrais et les produits
phytosanitaires.

Une expérience hors de l'Afrique
subsaharienne (Bangladesh et
Egypte) suggère que le passage du
stade Il au stade 1lI peut être très ra
pide, mais la consolidation et le per
fectionnement des réseaux de com
mercialisation privés (des stades 1lI à
IV) entrent dans un processus plus
long. Les capacités institutionnelles
des organisations nationales doivent
être renforcées dans le domaine des
services directement liés au dévelop
pement du marché privé.

Scénario (C): marché des se
mences à J'étape Il et marché
d'engrais a J'étape ~Ce scéna
rio (Tableau 6) est un cas spécial des
scénarios A et B où la filière des en
grais est peu développée du fait de
la difficulté d'accès, de la non-dispo
nibilité et des coûts élevés des en
grais. Par conséquent, les incitations
à l'utilisation des semences produi
tes par le secteur privé et le secteur
public sont restreintes. Ceci se pro
duit plus fréquemment (1) lorsque les
pays sont enclavés et (2) lorsque les
sites de marché potentiels font en
courir des coûts de transport exces
sifs entraînant de faibles ratios
valeur/coût à l'échelle des exploita
tions. La réduction des coûts est l'in
tervention prioritaire requise, mais
dans beaucoup de cas, même le sys
tème d'approvisionnement et de
transport d'engrais le plus efficace ne
permettra pas de fournir des engrais
à un niveau de prix qui pourrait inci
ter les agriculteurs à les utiliser. De
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même, la distance par rapport aux
marchés de produits ne facilite pas
l'amélioration des prix au producteur.

Les initiatives de développement
pour ces scénarios doivent être con
sidérées comme étant à long terme
et ne risquent pas de stimuler une
commercialisation compétitive par le
secteur privé dans un avenir prévisi
ble. Pour ce cas spécial, en plus des
actions recommandées dans les scé
narios A et B, les priorités doivent
inclure:

.1 Des interventions non commercia
les par la promotion des amende
ments organiques dans les
champs, des techniques de réten
tion d'eau (où il le faut), une
meilleure efficacité de l'utilisation
des engrais.

.1 Génération de revenus extra
agricoles.

.1 Amélioration des infrastructures
afin de réduire les coûts de trans
port des intrants et des produits
agricoles.

Il faut faire une distinction entre
les pays enclavés et les régions recu
lées d'autres pays. Dans les pays
enclavés, tous les agriculteurs devront
inévitablement supporter des coûts
élevés pour le transport des engrais.
La coopération régionale en vue de
réduire les coûts d'approvisionne
ment et le commerce transfrontalier
informel structuré peuvent aider à
réduire les coûts dans certaines ré
gions. Dans les régions reculées d'un
pays non enclavé (par exemple la
Tanzanie du Nord-Ouest), la promo
tion des revenus extra-agricoles ou
l'appui direct aux revenus doit être
considéré. L'approvisionnement en
engrais pour tous les agriculteurs ne
doit pas être considéré comme un
bien essentiel dont la disponibilité doit
être assurée par des interventions
commerciales telles que la fixation de
prix uniformes sur tout le territoire.



T.bIeau 5. Matrice d·.ctIous pour le développemeDI de sy~mesd·.pprovisio.........l .. iDtrants pour le scéoarlo lI-semet1œs el eograis.u Stade Do

Initiatives recommpnd~
ONG

Faciliter
l'~IaboratiOD
de politiques
f.vorables il
travers la
formation et
l'MucatiOD.

EIre un participant pro-actif
du dialogue sur les
politiques en apporIaDt des
dunOOes empiriques et des
recommandations.

Encourager le dialogue sur les
politiques. Aider.u renforcement
des capacités institutionnelles locales
pour l'analyse des politiques.
Faciliter l'aoto-régulatiOD de
l'industrie il IIav... les associariODS
de distriboleW:S et un sys!ème
d'babililatioo.

Rendre poblic l'eDgagemeot solide du
gouvernement vis~à·vis des marcbés et des
entreprises privœs. Etablir des lois et
lègIemeolations juridiques et COIIIIIIereÎaIes
pour le COIllDlaœ et les associations du
secteur priv~. Etablir des lois tarifaires
l81iooalisœs .Supprimer ou Iéduire les
subventions ault întmnts. Réduire les coOts de
réglemeotariou.

creer DO envirotmemenl
politique etjwidique
propiceao
développement de
llIlUChés compétitifs.

COmpos!l!lt Obje<tif GouvernemeDt BalDeIl1'll de foDels Seeteur prlv~
1. EnvirooDe....1politique
a. GéuéraI

b. La filière des engrais Ass.... 1a proteetiou des
consommateurs et la
qualité des produits,
harmoDisalioo des
lèglemenlations ao
niveau régional.

Introduire et tiûre appliquer DO sys!ème de
réglemeDIatiOD des engrais _ sur
l'aulheoticité des étiquettes.
lIarmoDise< les reglemeutations relatives aux
engnûs ao Diveao régiooa1.

Assurer le développement et la otise
en applicatiOD des syslèmes de
réglemeutatioo.

Développer des mécanismes
d'auto-contrOle au sein des
associations et des réseaux.

'"'"

c. La filière des se....ces Encourager la div...ité et
la qualité des semences
par l'IwmODIsatioD des
lèglemenlationsao
Div... régiooa1.

Etablir ... politique oaIiotiale en matière de
colDJDCfCialisation des engrais avec des rôles
appropriés pour le secteur poblic et le secteur
priv~ selOD le type de semeoces (variétés il
polliDisalion direcle on bybrides);
réglemeDter la sortie. déclal8lion et
l'aulheotificatiOD des vari~. Penoetlre.u
secteur priv~ et aux agricu11eW:S de multiplier
les semeoces umé1iorées (iDfonœl) et les
contralS. Harmoniser les regle....IatiODS
relatives aux semenœs au niveau régional.

Appuyer les projets qui assurent la
garantie de qualité, la régalarité,
l'accès et des prix abonIables.

Développer des mécaDismes
d'aot0-c0ntr6le ao selo des
associations et des réseaux.



Tableau S. Matrice d'actions pour le développement de systèmes d'approvisionnement en intrants pour le scénario JI.oemenœs et engrais an Stade IL (suite)

Composant Objed!f Gouvernement Bailleurs de tonds Secteur priV~
initiatives recommandées

'"0'

2. Réseaux commerciaux

3. Transfert de
technologie

4. Promotion

5. Crédit

Elabtir des reseaux
commerciaux
d'approvisionnemeat en intrants
privés et inlégres.

Encourager les agriculteuIs des
zones qui ptésentent le moins
de risque à uliliser les intrants
améliores aux taux
recommandés. Faciliter
l'améliO<8lion de la
perfonnauce des man:bés de
produits agricoles.

Stimule< l'intéiEt public pour
les technologies agricoles.

Améliorer l'accès des
agriculteuIs aux credits en
intrants saisonniers.

Permettre no meiJJeur accès au credit
et aux intrants et développer les
capacités institutiooneBes. Assistee
les entrepreneuls privés sur le piao
tecbuique et en matière de gestion
moyeunaot des ft1lis de service.
Améliorer les systèmes de diffusion
des informatioos sur le lll81dIé
relatives aux intrants et aux produits
agricoles. Privaliser les eo!reprises
serui-publiques d'intrants.

Développer et démontrer de manière
intensive des paquets technologiques
simples et appropriés. Promouvoiret
faciliter une commercialisation
compétitive des produits.
Promouvoir et faciliter le
développement des teebuiques de
stockage et de ttausformation.

Publier et Muquet les groupes cibles
sur les objectifs, les avao1ages et les
tésulblts du développemeut de
lU8lChé.

Encourager le développement des
institutions financières de credit pour
la production agricole à des taux
commerciaux, pour accroître la
distribalion des intrants par des
entrepreneuls privés. Augmenter les
investissements dans les routes
tutales.

Monétiser l'aide en intrants
pourassurer des fouds de
creditet l'appui institutionuei.
Assister les entrepreneuls
privés sur le piao tecbuique et
eu matière de gestion
moyeunaut des ft1lis de
service. Promouvoir
l'orgauisation des
eulrepreueors privés.

Encourageret soutenir le
développemeut des lIllIIChés
d'intrauts compétitifs.

Encoutager les projets de
développement et le secteur
privé à utiliser les médias
appropriés pour la fototution
et la publicilé.

Encoutager et appoyer le
développement des

oiustitutioos financières qui
fournissent des credits pour la
production agricole à des taux
commerciaux par
l'intennédiaire des
distributeurs privés. Soutenir
les projets d'inftasttueture
rurale.

S'organiser en associations
conuuen:iales et en téseaux
régionaux avec un
composant de formation et
de coutrole. Développer des
uuuques génériques pour
des associations visant à
promouvoir la qualilé et les
pratiques coufonnes à la
déontologie_e.
Réduire les co6ts de
transaction. Assurer le
transfert des tecbnuIogies
aux agriculteuIs.

Uliliser les mass média pour
la promotion des produits et
l'établissement des noms de
matque.

Développer des mécauismes
novateurs pour fournir des
credits aux agriculteuIs.
Surveiller étroitemeot le
remboursement des credits.

ONG
Promouvoir et faciliter le
développement des téseaux
commerciaux
d'approvisioonement en
intrants. Assister les
entrepreneuls privés sur le
pIao tecbuique et en
matière de gestion
moyennant des ft1lis de
service.

Démoutrer de manière
intensive des paquets
tecbnologiques simples et
appropriés, comprenaut des
tecbuiques de stockage et
de transformation.

Favoriser les emprunts
privés en facilitant l'accès
des dislnouteurs privés aux
credits de conuoen:e.
Surveiller étroitemeot le
remboursement des credits

7:3



Tableau 6 : Matrice d'actious pour le océuarlo C<emenœs au Stade n et eograis au Stade I-eas spkiaI des océDarlos A et B pour les pays enclavés et les~ recuJées,
IDItiatives_

Composant Objeetl[s Gouvernement Bailleurs de Couds 8eeleI!r PrIv~ ONG

1. Pays enclavés- Réduire le fret Réduire les co6ts d'approvisionnement Appuyer et promouvoir la coopémIioo Supporter et promouvoir la Promouvoir la
coOts excessifs des et les co6ts par la coopémIiooléglooale <_les légiooale. coopémIioo IéglooaJe. Importer en coopémIioo légiooale.
eoglllis intérieurs pour englllis dans les poI1ll de <IéclIargement Yeedre aux eocbèn:81es cbargements vrac avec emballage sur place. Yeedre aux eocbèn:81es

diminuer les pennettaut ainsi aux~ d'enps au titre de l'aide dans les S'organiser pour inDueocer les cbargements d'englllis au
prix des enps d'augmenter le volume de leurs poI1ll de oombreux pays. Ne pas poliliques de lranSport et de titre de l'aide dans les
livres_- commandes en combinant les décourager les monopoles de fait COIlllllelœ. poI1ll de nombreux pays.
champet cbargemeots). Réduire les co6ts de EncouI1Iger les ebargements en vrac EncouI1Iger les
améliorer les IégIemeotatioo excessifs. Utiliser les avec embaIlage sur place. Lotœr ctwgements en vme avec
vaIeursde ctwgements n:lOUr le plus possible. COIItre les fiais portuaires, tarifaires et embaIlage su place.
Rye. Facilite< la _ dans les bancaires excessifs. Appuyer les Louer COIItre les fiais

opéIaliOllS de 1ImlSpo<t et de études et les inveslissemeots pour le portuaires, tarifaires et.
manutention. Elaboreret mettre en lranSport et le COIlllllelœ Iéglooal. baocaires excessifs.
œuvre des programmes AppuyerIa_dans les EncouI1Iger la
d'investissement roulier à Joog œnue. opératiOllS de tJansport. coocwreoce dans les

opélatiOllS de lranSport et
de COlIUIIOtCiaIlsatioo.

2. RéglOllS reculées Réduc1ioo du Etudier le potentiel pou.r leco= EncouI1Iger la coopémIioolégiooale Appuyer et promouvoir la Promouvoir la
-Réductloo des co6ts co6tdes IraDSfrolll8lier d'intranlS et de produits dans les politiques coOlllletCiales et de coopémIioolégiooale. S'organiser coopémIioolégiooale.

inttants livres agricoles. Réduire les coOts de ratiooalisatiou. pour inDueocer les politiques de EncouI1Iger la
dans les 1égi0llS réglemeotatioo excessifs. E:Iaboreret Supporter les programmes lranSport et de CO=. coocwreoce dans les

'" 1OCU1ées. mettre en œuvre des programmes d'investissements routier.; à loog opératiOllS de lranSport et.....,
d'inveslissement routier à long œnue. tenne. de COUIIUI2cialisaon.

3. Régions reculées Augmente< lnterveations DOn commerciales; Supporter les programmes de gestion Promouvoirl'in~on des DémOIItrer les
-Système agricole l'efficacilé de recbetcbe et_00au champ intégrée des ressou!cos naturelles aux amendements organiques au champ, amendements organiques

l'utiliaatiou des de paqueU inléglés comprenant des niveaux légiooal et villageois. les Iecbniques de réIeotion d'eau et intégrés, les tecbnlques
inttants_. amendements organiques des sols, des une meilleure efficacité de de réIeotiou d'eau et une

tecbnlques de _on d'eau et une l'utiliaation des engrais. meilleure efficacilé de
meiIIeuJe efficacilé de l'utilisatiou des l'utilisation des engrais
engrais. Ilncourager les activités aucbamp.
géoéralrices de -usexlra-agricoles.

4.OpéIatioos Réduire les FaItager les fooctlous avec le secteur Promouvoir des réfonnes poliliques S'orgaiser pour inDueocer Promouvoir les dformes
inefficaces des co6ts de priv6. Apporter un appui COIItinU au appropriées et le développement du l'environnement politique. poIiliques appropriées et
organisations seml~

_on
seclCur privé en créant un secteur priv6. le développement du

pobliques environnement politique porteur. secteur privé.
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Lorsque les coûts élevés des en
grais sont causés par l'inefficacité des
organisations semi-publiques en ma
tiére d'approvisionnement et de dis
tribution, ces fonctions doivent être
transférées au secteur privé (comme
au Bangladesh, en Tanzanie et en
Zambie). La réforme des organisa
tions semi-publiques exige beaucoup
d'efforts et de temps et se révéle sou
vent inefficace. Les subventions au
transport et autres doivent être évi
tées pour empêcher les marchés pa
rallèles et la mauvaise affectation des
ressources. L'approvisionnement in
ternational peut constituer un mono
pole de fait dans les petits marchés,
qui peut être réduit à l'aide de politi
ques de marché ouvert.

Scénario (D): marché de se
mences au stade 1 et marché
d'engrais au stade I/-Ce scéna
rio (Tableau 7) est un cas spécial des
scénarios A et B où la filière des se
mences est peu développée pour une
culture donnée, mais les engrais sont
distribués par des ONG ou une
agence publique chargée d'une cul
ture vivrière. Il est possible de porter
la filière des semences au stade III en
même temps que la libéralisation de
la filière des engrais.

Les activités prioritaires:

,/ Assurer l'approvisionnement en
variétés améliorées soit par la re
cherche et le développement lo
cal ou par l'importation;

,/ Partager les rôles entre le secteur
public et le secteur privé pour la
sélection des semences ainsi que
la production et la commercialisa
tion par le secteur privé des varié
tés de sources publique et privée.

Pallier la lenteur de la mise au point
de nouvelles variétés améliorées en
explorant les variétés disponibles à
l'échelle régionale et en réduisant la
période d'essai en conditions loca
les. Les bailleurs de fonds doivent

éviter la duplication de la capacité de
sélection des SNRA à l'intérieur des
régions et s'assurer que le matériel
génétique des CRA! est pleinement
utilisé.

Elaborer des politiques globales en
matiére de semences, qui partagent
les rôles entre le secteur public et le
secteur privé pour les cultures prin
cipales et qui accélèrent l'introduc
tion de nouvelles variétés en tenant
compte des différences techniques
entre les cultures. Les plantes qui se
multiplient par auto-pollinisation peu
vent être facilement cultivées pour
des semences par les agriculteurs qui
auront besoin de formation en pro
duction de qualité. Les semences de
base des cultures à pollinisation croi
sée et des hybrides peuvent être pro
duites par un nombre d'agriculteurs
contractuels sélectionnés et placés
sous supervision.

Réduire les contrôles dans le do
maine de l'enregistrement et de la
certification des variétés tout en in
troduisant et en appliquant la certifi
cation d'étiquetage, ce qui augmen
tera le nombre et le choix des variétés
améliorées disponibles pour les
agriculteurs.

La plupart de ces recommanda
tions ont souvent été difficiles à met
tre en œuvre du fait que quelques
individus privilégiés au sein des insti
tutions semencières publiques résis
tent au changement. Il faut l'appui
total des gouvernements pour lever
ces contraintes. Les contrôles de prix
et d'autres mesures restrictives à
l'égard du secteur privé doivent être
remplacés par des réglementations
globales qui permettent des contrô
les de qualité et assurent la protec
tion des consommateurs. La standar
disation régionale et internationale
des réglementations en matiére de
semences, y compris la certification
des variétés et les contrôles phytosa
nitaires, accélérera la fourniture des
nouvelles variétés.
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Scénario (E): marchés de se
mences et d'engrais au stade
III-Ce scénario nécessite des inter
ventions qui consolident les réseaux
de marchés d'intrants intégrés du sec
teur privé. Les entreprises individuel
les augmentent leur capacité de s'ap
provisionner en intrants à partir des
sources locales ou internationales;
fournissent aux clients des services
d'intrants de plus en plus sophisti
qués; participent activement aux ac
tivités de développement de marché;
étendent leur sphère commerciale
pour inclure les activités post-récolte;
développent des facilités de crédit
pour la production agricole à l'inten
tion de leurs clients; et s'impliquent
de plus en plus dans le dialogue sur
les politiques avec les gouvernements.

Ces interventions seront mises en
œuvre de manière sélective et avec
une spécialisation croissante des rô
les et des capacités parmi les acteurs
du marché. Beaucoup de micro-en
treprises comme celles des stockis
tes ou des sous-distributeurs à
l'échelle villageoise restent telles quel
les. Certains d'entre eux recevront
un appui croissant pour le dévelop
pement de marché de la part de dé
taillants, de grossistes et de distribu
teurs plus importants.

Ces interventions contribuent à
une plus grande sophistication des
compétences dans le domaine de la
technique et de la gestion des peti
tes et moyennes entreprises qui se
sont engagées dans la commerciali
sation des intrants. Les interventions
sous forme d'assistance technique
payante visent uniquement à amé
liorer les compétences organisation
nelles et individuelles des entreprises
et des associations.

Scénario (F): Le cas de syner
gie des cultures de rente-Du
rant les années 60 et 70, bien que la
plupart des gouvernements d'Afrique
subsaharienne consacraient plus d'at
tention aux cultures de rente de forte



Tableau 7 : Matrice d'actions pour le développemeut de la di<tributiou des intrauts pour le sdoario (Dl- Semenc:es au Stade 1 et eugrais au Stade U'

Composant Objeellf
1. Recheœbe Assurer la mise eo veote durable
sur les des nouvelles variétés de semences
semences de qualité supérieure.

Gouvernement
Concentrer lellilvau des iusiitiits de
semeoces sur la sélection des plautes et
l'introduction des vaQétés et non sur la
multiplication et la vente des semences.
Soutenir les démonstIations intensives au
niveau des ebamps.

initiatives i'ei:imunandks
Bailleurs de fonds

Fournir un appui institutionnel
pour l'amélintution génétiqne
et la recherche adsptstive.
Assurer la collaboration
régionale pour éviter la
duplication des ressources.
Soutenir les démoos1rations
intensives au niveau des
chsmps.

Secteur privé
Participer à des comités
consultatifs de la recheœhe.

ONG
Démontrer
intensivement la
peIformance des
DOuvelles variétés
améliorées.

'"'"

2. Politique de
semences

Améliorer la qualité, la
disponibilité eo temps utile, l'accès
et les prix de toutes les eultures
produites par la lIIl\lorlté des
agrIeuilews.

S'assurer que les eotreprises de
semences et les agriculteurs
détenninent la qualité des semences
qu'ils veuleot acheter.

Détennine< le degn! d'implication
des gouvernements dsns la
proœction de la qualité.

Protéger la pmprl6té vsril!lale.

Augmenter l'accès des agriculteurs
aux v_améliorées.

Elaborer une politique de semences globale
couVl3lltles secleUIS public, privé et infonuel
eo fonction du degn! de sophistication des
inflllslIuclUreS et des institutions disponibles.
ceci doit inclure (voir Encadré 3)
Enregisttemeot volontaire de variétés et
authenticité des étiquettes. Etablir et
contrôler les nonnes concernant les
mauvaises berlles. Certification des semences
vnlontaire pour toutes les eultures mais
renforœment de l'au1bentification des
étiquettes.
N'acconlet de licences qu'à des eotrepr\ses
qui emballent et étiquettent les semences
pour la distribution. Ne pas les acconIer aux
grossistes, aux détaillants ui aux paysaus.
Reconnaille le droit de proprl6té des
nouveaux sélectionnews, tout en
recoonaissaot les cultivars et les hybrides du
secteur public.
Mel1le eo vigueur l'UPOV 91 et considérer
l'adhésion à l'UPOV.

Harmoniser les politiques et les
regiementstions avec celles des autres pays
de la région. ceci doit inclure: l'appIlcation
des normes iutentstionales concernant les
exigences phytosanitaires; l'a<ceptstion des
vsriélés enregistrées d'auues pays saus
expétimentstion locale prolongée.

Aider au développement de
politiques de semences
comp1ètes.

Assister dsns l'é1aboDltion des
politiques de semences

Supporter et promouvnir
l'hunnonisation régionale des
règlementstiOllS et politiques
des pays. Fournir de
l'assistance technique en vue
de développer les essais
phytosanitaires et les capacités
d'application.

Participer activement à
l'é1aboration et à la révision
d'une politique complète des
semencescommeenueprises
ou associations commerciales.
Assurer le respert des
politiques de semences par
rintermédiaire des associations
(par exemple à travers un
système d'habilitstion et
d'auto-cnulI6le)

Promouvoir activement
l'hanoooisation régionale des
règlementations et politiques
des pays en tant
qu'associadons commerciales.
Assurer l'auto-cnulI61o et le
respect des règlementstions par
les membres.

Participer à
l'é1aboration des
politiques de
semences.

Appuyer el
promouvoir
l'hanoooisstion
~onaledes
Ièglemeotstionset
politiques des pays.

Voir matrice d'actions du scénario B pour des reconunandations connexes à l'engrais.
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Tableau 7 : Matrice d'_lIS pour le développemeul de la dislrib_ des ïntrauls pour le scénario (C)- Semences au Siade 1 el eugrals ao SIade n (suite)·

Compooaut _~Qb~

3. Multiplication des Assurer uoe multiplication
semences compétitive des semences.

Améliorec la qoalité des
semences dans le marché non
stroetnre.

initiatives reoommaodées

w
o

4. Commercialisatinn
des semences

5. Crédit saisonnier

6. MaIChé de produits
agricoles

Enconrager les lIIllR:bés noo
stroetmés de semences.
Améliorec l'acœs des
agriculteurs aux semences de
qoalité.

Etablir des programmes de
crédit colDlIlelcial pour des
n!gions pilOleS, Ycomptis les
crédits agricoles et
coDllllelcianx, en débors des
services de vulgarisation.
Promouvoir les iostitotions de
micro-financement.

Réduire la chute des prix post
técoIte, la variation des prix et
améliorer le système de
commercialisation.

Gouvernement
Etablir des lois encoutageallt la
production de semences sons
CODltat par les agriculteurs et le
COIIIIIIUIœ noo stroetmé des
semences. Foomir des services de
vulgarisation pour la fotmation des
agriculteurs en production de
semences de qoalité.

Supprimer tons les tèglementations
concernant l'octroi de licence aux
grossistes et détaillants. Fotmer les
agriculteurs à la production et à la
vente des semences de qoalité.
Etablir des proct!dés pour les tests
des semences.

Introduire des programmes de
crédit coIDIIlelcial à lm.... des
setvices financiers aetneIs pour les
prognoomes pilOleS.

Promouvoir et faciliter
l'amélioration des proct!dés de
stockage et de traitement post
recolte. Aml!liorec les_
routiers mraux. Améliorer ou
mettre en place des systèmes
d'information du lIlaI:ché. Appuye<
les associations paysannes et
colDlIlelciales.

BaIlleurs
Aider à développer des proct!dés
de cettification par le biais des
setvices de vulgarisation et la
fotmation des distributeurs.
Appuye< la fotmation des
agriculteurs en production de
semences de qoalité.

Appaye< la formation en
production et en
commetcialisation de semences
deqoalité.

cree. on fonds de roulement à
l'aide des ressoun:es disponibles
sous fonne d'aide en nature.
Appuye< la fotmatioo en gestion
de crédit.

Appuye< ou initier des
programmes d'iofrastroeture
simples et participatifs an niveau
villageois pour le stockage, la
classification et la
lmnsformation.
Aider à l'amélioration des
systèmes d'information.
Soutenir les associations
paysanues et onIDIIlelciales.

Se<:leur Privé
Former des agriculteurs
conttaetucls pour la production
de semences de qoalité selon
des systèmes de plantation
contraetoeDe ou sateDite.

Dévelnppet la lmusformation
et la commetcialisation des
semences.

AccoIder des crédits d'in_
de ca_gue aux agriculteurs
solvsbles.
Développer des mécanismes
pour faciliter \'acœs aux
crédits et les reltll>olmements.

Améliorer les conditions de
stockage et de lmnSfotmation.
Fonoer des associations
coIDIIlelciales.

LesONG
Former les agriculteurs
pour laproduction des
semences de qualité.

Enconrager les
agriculteurs à produire et
à vendre des semences de
qualité.

User des _ons
intensives de technologie
pour vaincre la peur du
risque qui empêche les
agriculteurs d'otiliser des
crédits commetciaox pour
l'achat d'_.
Faciliter l'acœs aux
crédits et surveilIet de
pres la gestion des crédil5
et les rembonrsemenl5.

Appuye< le
développetnent des
associations paysannes et
coIDIIlelciales

• Voir malrice d'actions du scénario B pour des recommandations connexes à l'engrais.
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valeur, ces pays étaient autosuffisants
en aliments de base. Mais au début
des années 80, la production alimen
taire par personne commença à bais
ser tandis qu'au même moment ces
pays traversaient de graves crises fi
nancières qui limitaient considérable
ment leur capacité d'investir pour
l'accroissement de la production vi
vrière. Il devient de plus en plus évi
dent que des programmes de cultu
res de rente à forte valeur peuvent
créer certaines synergies au niveau
des ménages avec quelques retom
bées au niveau régional susceptibles
de remédier aux défaillances du mar
ché dans le domaine du crédit et de
l'approvisionnement en intrants des
petits producteurs de cultures vivriè
res (16). Il faut toutefois faire une
distinction entre les offices de libre
commercialisation des cultures de
rente et les systèmes d'approvision
nement en intrants en Afrique du Sud
et de l'Est et les structures de com
mercialisation à canal unique pour les
intrants et les produits agricoles en
Afrique de l'Ouest et du Centre, qui
sont strictement liées à la monocul
ture. Dans ce dernier cas, il existe
une structure verticalement intégrée
de distribution / crédit! marché
d'intrants qui présente moins de ris
que; mais il ne fournit ni intrants, ni
crédit ni incitations pour la produc
tion vivrière. Elle exerce souvent un
effet dissuasif sur l'intégration hori
zontale des réseaux de commerciali
sation d'intrants.

Les structures institutionnelles des
systèmes de cultures de rente actuels
et les défaillances dans les systêmes
de cultures vivrières coexistants doi
vent être soigneusement examinées,
afin d'identifier les moyens de créer
des interactions positives entre ces
deux systèmes. L'action prioritaire
dans ce cas est d'élaborer des systè
mes de recouvrement des crédits en
intrants pour les cultures associées
de rente et vivrières. De plus, pour
profiter des retombées des cultures
de rente sur le système de produc
tion vivrière et éliminer les contrain
tes d'acoès aux crédits et aux intrants,

il faut une soigneuse évaluation de
leurs impacts sociaux et macro-éco
nomiques potentiels.

La mise en œuvre
Etablissement des priorités

Les marchés d'intrants dépendent
d'autres institutions et la réussite des
réformes des marchés d'intrants dé-

i pend de l'existence des services qui
, facilitent la transition. L'enchaîne

ment des réformes est crucial à leur
réussite. Ceci est souvent examiné
culture par culture ou fonction par
fonction. L'approche culture par cul
ture pourrait induire des change
ments d'une culture à l'autre si l'ap
pui de l'Etat est maintenu, ce qui
compromettrait la réussite de la ré
forme globale (28 et 20). Pour ce qui
concerne l'approche fonction par
fonction, la plupart des auteurs sug
gèrent un enchaînement des réfor
mes passant du niveau du consom
mateur à celui du producteur. En
d'autres termes, les marchés de pro
duits agricoles doivent être libérali
sés avant les marchés d'intrants (11,
15 et 20).

Les facteurs déterminants dans
l'établissement des priorités concer
nant les interventions dans la filière
des intrants résident dans les priori
tés de développement agricole glo
bal de chaque pays et des incitations
potentielles de chaque secteur de
culture. Comme indiqué, le dévelop
pement au stade 1est trés exigeant
en ressources et se réalise à long
terme. Un développement accéléré
de marchés compétitifs privés
d'intrants est plus probable avec la
concentration des efforts dans trois
domaines prioritaires.

OMettre l'accent sur les cultures qui
présentent le plus fort potentiel en
incitations pour les acteurs dans
le système commercial.

o Libéraliser les systèmes verticale
ment intégrés de distribution
d'intrants pour les cultures de
rente, afin d'élargir et de faciliter
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l'accés au secteur de culture vi
vrière coexistant.

OMettre l'accent sur la production
de fruits et des légumes de forte
valeur dans les zones périurbaines.

Les crédits de campagne pour
l'acquisition des ïntrants-La dif
ficulté qu'ont les petits exploitants à
obtenir les crédits pour l'acquisition
des intrants constitue une contrainte
majeure à l'intensification agricole en
Afrique subsaharienne. Ces difficul
tés ont été aggravées par l'ajustement
structurel et les politiques de libérali
sation. Paradoxalement, le finance
ment rural implique un large éven
tail de participants, y compris des
banques de développement agricole
(qui n'existent plus dans de nombreux
pays), des banques commerciales,
des coopératives d'épargne et de cré
dit, des institutions financières non
structurées et des prêteurs individuels.
Et pourtant, le développement de
systèmes efficaces de financement ru
ral demeure l'un des plus grands dé
fis auxquels sont confrontés les déci
deurs politiques, les ONG et les
bailleurs de fonds. L'une des prtnci
pales contraintes durant la période
de pré-réforme était le non paiement
stratégique et la mentalité d"ayant
droit qui encouragent certaines pra
tiques qui consistent à ne pas assu
rer à ceux qui remboursent un accés
fiable et préférentiel aux crédits fu
turs, tout en refusant aux débiteurs
l'accés aux mêmes fonds. L"accés li
mité des petits exploitants aux cré
dits de campagne pour les intrants
et la recherche de moyens appro
priés pour développer des systèmes
efficaces de financement rural ont fait
l'objet de débats intensifs pendant les
dix dernières armées. L"expérience
montre que les systèmes les plus ef
ficaces ont souvent été ceux qui:

o Traitaient des cultures de rente de
forte valeur et avaient la capacité
d'exercer un contrôle sur les acti
vités commerciales des agricul
teurs, afin d'assurer le rembourse
ment des prêts. Ces mécanismes
liés ont assuré une coordination
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verticale entre la distribution des
intrants, la commercialisation des
produits agricoles et les fonctions
de crédit, assurant ainsi un mar
ché fiable et stable pour les récol
tes, réduisant les coûts de transac
tion qu'auraient encourus les
agriculteurs en traitant directe
ment avec plusieurs acteurs. Ces
systèmes constituaient souvent
des monopoles et monopsones
publics (par exemple SODE
COTON avec le coton au Came
roun, SODEFITEX avec le coton
au Sénégai et CMDT avec le co
ton au Mali).

o Ont travaillé dans un environne
ment où le remboursement était
encouragé à l'aide de menaces
crédibles de refus d'accès aux fu
turs crédits en intrants saisonniers
en cas de non-paiement, avec un
appui politique et un système de
groupements de paysans prioritai
res dans la distribution des intrants.

o Ont adopté une approche pro
gressive en adaptant les techni
ques financières, les conditions de
prêt et la formation de leur per
sonnel aux caractèristiques de
leurs clients (par exemple le BAAC
en Tha'llande, la BNDA au Mali et
la Union Bank of Nigeria6).

6. La Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC) fournit
environ 85% des seIVices financiers aux
ménages des petits exploitants thaïlandais.
Leur technique financière dominante est le
principe de responsabilité solidaire
combinant l'évaluation par la banque de la
capacité de remboursement individuel des
prêts avec la co-signature des membres du
groupe. Quant aux prêts individuels, les
garanties de prêt conventionnelles sont
requises. La BAAC fournit aussi des services
de dépôt de haute valeur adaptés aux
clients. La Banque Nationale de
Développement Agricole (BNDA) au Mali
a 18 ans d'expérience dans le setvice de
petits crédits agricoles. Ses modalités et
stratégies d'opération ont évolué au cours
des années à partir de la distribution aux
agriculteurs sous la responsabilité solidaire
et le crédit direct aux clients individuels avec
l'agence publique pour le développement
du coton, CMDT. Ce dernier joue le rôle
d'interface entre la banque et les clients à
la distribution solidaire via des associations
paysannes avec une combinaison judicieuse
de responsabilité individuelle et solidaire.

De la fin des années 80 au dèbut des
années 90, le faible niveau de rem
boursement des prêts, les effets mi
tigés sur l'élaboration de systèmes de
crédit agricole bon marché et les
politiques de libéralisation du marché
ont entraîné un changement d'ap
proche passant du crédit agricole di
rectement subventionné au dévelop
pement du marché financier rural.
L'attention porte particulièrement
sur l'intermédiation en financement
rural et la promotion des institutions
de micro-finance (IMF). En Afrique
subsaharienne, les lMF sont souvent
axées sur les régions urbaines et
périurbaines et octroient des prêts
principalement pour des objectifs
non agricoles, laissant ainsi les be
soins en crédit des petits exploitants
insatisfaits(12). Cela est dû à plusieurs
causes:

o Les coûts de transaction dans les
régions rurales sont beaucoup plus
élevés que dans les régions urbai
nes du fait des coûts élevés de ges
tion et d'information liés à la né
cessité d'examiner et de
sélectionner une clientèle très hé
térogène et dispersée, des infras
tructures de transport et de com
munication défaillantes et une
procédure légale lente et peu fia
ble pour l'exécution des contrats;

o L'incapacité de faire face aux ris
ques et incertitudes liés à l'agricul
ture du fait des aléas climatiques,
de la qualité des sols, des techno
logies agricoles, de l'impact du
commerce local et international sur
les prix et des politiques gouverne
mentales;

o Généralement, les transactions
menées par les petits exploitants
n'ont pas l'envergure nécessaire
pour attirer les IMF basées dans
les zones urbaines;

o Les petits exploitants n'ont sou
vent pas assez d'avoirs physiques
et généralement ont des difficul
tés à prouver leur titre de propriété
sur les avoirs acceptables par les
lMF comme garantie de crédit
conventionnelle.
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De plus, la plupart des lMF n'ont
pas atteint le niveau d'auto-durabilité
requis et dépendent encore des sub
ventions extérieures (11). Cepen
dant, les IMF qui ont réussi sont cel
les qui ont bénéficié d'un
environnement porteur permettant
la croissance et la rentabilité de
l'intermédiation financière (11). Leur
succès montre qu'il est possible d'éta
blir des entreprises rentables avec de
forts taux de remboursement des
prêts octroyés aux petits exploitants
sans recours aux subventions. Géné
ralement, ces systèmes ont utilisé des
substituts de garantie raisonnables
tels que la responsabilité solidaire des
membres du groupe, le cautionne
ment au tiers, l'extension ou l'éche
lonnement du remboursement des
prêts et l'èpargne provenant souvent
d'activités extra-agricoles. La mise en
œuvre des systèmes de micro-crédit
en agriculture saisonnière s'est tou
jours avérée difficile.

La source émergente de crédit de
campagne aux petits exploitants en
Afrique subsaharienne est le secteur
privé; cela inclut le crédit fourni par
les distributeurs d'intrants ou dans le
cadre de systèmes d'agriculture con
tractuelle ou d'agriculture artisanale
(17, 21 et 26). Ces systèmes tendent
à se concentrer sur les cultures de
rente et utilisent un large éventail de
dispositifs institutionnels adaptés aux
conditions locales, y compris l'utili
sation des intermédiaires tels que les
revendeurs (par exempie la culture
d'acajou en Tanzanie du Sud) ou des
groupements de paysans (au Ghana)
ou des contrats liés. Ces dispositifs
sont basés sur la confiance souvent
développée à travers des transactions
facilitées par les contacts sociaux ou
par des intermédiaires crédibles tels
que les ONG (Encadré 5). Ils rédui
sent les coûts de transaction et les
risques. Toujours, pour leur efficacité,
ces entreprises ont besoin:

,( d'un plus large accès aux
capitaux,

,( de formation,

~l(J

f/



Encadré 5: Dével!>pper la f!>urniture de crédit p!>ur les intrants
de campagne par le secteur privé: l'expérience du
CARE-AGENT au Zimbabwe

En Afrique subsaharienne, l'un des problèmes majeurs qui freinent le
développement des sYstèmes de crèdit en intrants de campagne est le faible
taux de remboursement découlant de la mentalité d'ayant-droit et des
interférences politiques. DiverS efforts infractueux ont été déployés pour
développer des systèmes de financement ruraux. Mais bien que de portée limitée,
l'expérience de CARE AGENT au Zimbabwe prouve que le développement du
prét par le secteur privé est possible en Afrique subsaharienne.

En 1995, CARE a initié, en collaboration avec l'African Center for Fertilizer
Development (ACFO), un programme visant à améliorer la productivité des
petits exploitants au Zimbabwe par une meilleure gestion de l'approvisionnement
en intrants et la fourniture de crédits aux distributeurs ruraux. Ce programme
connu sous le nom de Agri-Business Entrepreneur and Training Program (AGENl)
favorise unmeilleuT accès aux intrants agricoles par le biais d'un réseau
d'entrepreneurs privés (commerçants).

Au début, les grossistes régionaux fournissaient des intrants à CARE qui, à son
tour, en fournissait. à quelques distributeurs bien choisis. La plupart des
distributeurs vendent au comptant des engrais reconditionnés aux agriculteurs.
CARE géraitdirectement les lignes de crédit car les producteurs et les grossistes
régionaux voulaient éviter les risques de traiter avec les petitsdistributeurs (agents)
et préféraient orienter leurs activités commerciales vers les grands exploitants.

SUT la base des succès enregistrés au cours de la première année, le programme
s'est développé en collaboration avec le ministère des Terres et de l'Agriculture
pour devenir un nouveau modèle dans lequel les distributeurs ruraux d'engrais
étaient directement liés aux grossistes et aux producteurs sous la garantie de
CARE. Les distributeurs achètent les intrants agricoles à crédit chez les
fournisseurs, CARE gage jusqu'à Z$30.000 du crédit contracté. et le fournisseur
assume la part de risque restante. Avant d'étendre la ligne de crédit aux
agriculteurs, ces derniers suivent des formations offertes par CARE et les
producteurs en opérations agroindustrieUes et en connaissance des produits.

A ce jour, 259 distributeurs d'engrais ont été fonnés et mis en contact avec des
fournisseurs privés d'intrants. Cependant, 70% seulement de ces distributeurs
sont encore en activité et gérent des lignes de crédit directes auprès des
producteurs sans lagarantie de CARE. Grâce à l'effet démonstratif du programme
de CARE, les fournisseurs privés acceptent plus volontiers d'accorder des crédits
aux distributeurs parce .qu'ils ont lme preuve de solvabilité. _De plus, les entre
preneurs privés cherchenfàélargir leur couverture du marché en établissant
leurs propres groupes de Vendeurs d'intrants dans des régions où ils
n'intetvenaierifpa~}ïat:.ih1~~çftiènt -

Contrairemenf"ux"utres~stributeurs,ceux de CARE,(11reç()iV(!Ptdesstoc;ks
en dépôt sans intérét,etisans"garantie de sécurité etpaientpQur!es illtIants
aprèsles'avoir-y#~?_~~:_~~:_à~9A!ellfS à des prix.c()mpé~Qf~,;-~~l}Yt~®ent.leS
stoc;ks.inyendus .aux.prd(]lICt.etlI:5 .oules envoient àd'all!res;~#!'Il$èsi(31pnt
accés à id"iVaStesim"'!l~,~ést~ge; et aux' informati6n~"",!",,[IlantleS
oouvea1.lX .prbdÙit~'i.(<t1f?Pw~ssent. davantage; deco"seilstéchniques;et
d'informatious soiic"manflespli)duitsaux agricuItetllli, (51onf,,~,,~nloyens
de tranSportent~mpslI' . CjUifaccourcit la durée du cyci" a"colllIlland" et
leurpe~met'dé' . . .iiltIants sur. demand" .,t(G)1IâiteilfuIlipluslarge
éventail depr<XIuiti )~·J"l'!iclesd:épiCerieet.d'" quin~erie.~taUJ{de
remboursement "tt';igIî"Jlt''l'l.tllloyenne 90%. AlI début••~~tde
prés le remboursell)ent.cl"')p~;Mais avec le teml'S' ~,,~d!i~
lance est passée"uXm~ijeSIQurnisseurs au fur et à mesureq\I'iIs~ppaient
leurs compétences ên gestion financière, étaient mieux équiPéS pour accorder
et contrôler des crèdits et devenaient plus crédibles.
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0/ d'un secteur fin"ncier libéralisé
solide,

0/ d'une surveillance étroite et d·un
contrôle du remboursement des
crédits,

0/ d'un investissement public accru
d"ns les infrnstructures rurales et
les systèmes d'inform"tion du
marché.

Paquets de dém!>nstrati!>n
techn!>l<>gique à grande échelle
sur des expI!>itations multiples
Les meilleurs exemples de paquets
de démonstration à grande échelle
avec des intrants agricoles provien
nent du progr"mme 5<lsal<awa Glo
bal 2000 {Encadré 61. L'objectif prin
cipal est d'éduquer les "griculteurs au
sujet des technologies modernes et
"insi d'aider à vaincre la peur d'utili
ser les crédits à des taux commer
ciaux pour acheter les intrants qui
améliorent les rendements, dans un
paquet technologique éprouvé. Des
sites régionaux sont sélectionnés
pour une ou des cultures présentant
le plus fort potentiel de rentabilité
pour les agriculteurs. Aucun effort
n'est fait pour .,optimiser" la produc
tion avec une technologie adaptée
au site. Des paquets technologiques
simples, uniformisés et adaptés à
l'échelle régionale sont vulgarisés.
Ceci simplifie la campagne commer
ciale auprés des agriculteurs et la for
mation des facilitateurs. Les intrants
sont fournis avec un crédit en nature
allant jusqu'à 50%. La participation
continue au programme dépend du
remboursement intégral des crédits
par les agriculteurs.

La réussite de ces programmes
réside dans l'assistance technique
intensive fournie aux agriculteurs au
niveau des exploitations. Ceci néces
site un grand nornbre d'agents de
changement dévoués et compétents.
Les cadres des ONG qui peuvent
bénéficier d'une formation technique
montreront souvent au départ un
degré de dévouement supérieur à
celui des vulgarisateurs qui sont mal
payés et ont peu d'intérêt au succès
du programme. Parmi Ces exemples

(l {j
o



Encadré 6: L'expérience du 862000 en Etliiopie- une
révolution verte africaine?,

Le programme SG2000 a démarré en Ethiopie en l ~93av!,c l'objectif
d'améliorer l'efficacité de la mise aU,poirit et d,? la,c1iffùsion des Jéch:
nologies. Dès sa première année, 163 parcèlles de démons!ratidh'(100
pour le maïs et 63 pour le blé) avaienfété mises én placee! gérées,par
des agriculteurs, avec l'appui technique' de SG2000;'lt d,?s seiviées de
vulgarisation. Chaque parcelle était de 0.5 ha.~U~paquet technOlogique
était basé sur des essais de fertilisation menés par la, FÀO pénâanrune
décennie et des variétés et âes recommandations agronomiques'mises
au point par la recherche'mais qui n'étaient p~s aâoptéés'à càuse âes
faiblesses des services de vulgarisation. Pour participer au programme,
il avait été demanâé à chaque paysan de payer la moitié âu pm des
intrants. La moitié restante était à payer après lès récoltes et sans intérêt:
A l'époque, les intrants étaient subventionnés et leur distribu1;iqn était
contrôlée par l'Etat. L'impact imméâiat de la supervision intensive et
du paquet technologique de SG2000 s'est !raduit;par U(le augmenta
tion moyenne du renâement âe 285% pour le mâis ,et 2QO% pour lé '
blé par rapport aux rendements habituel~.'

Le succès précoce de SG2000 et l'expansion rapiàe q~i's'eh est suivie
(3185 démonstrations en 1995) a poussé lé gouvernement à integrer
cette méthode dans l'approche du système national de vulgarisation
pour la diffusion des technologies en 1995. Le Programme Nati9nal
âe Vulgarisation (PNV) s'est rapiâement âéveloppé passant de 32 046
agriculteurs en 1995 à 600 632 en 1997 et à environ 2,5 lflillions en
1998. Pour l'année 1999, le programme, corripfàft,4,0 millions
d'agriculteurs. Le succès âe l'initiative âe SG2000/PVN a été imputé à
quatre facteurs essentiels: (1) le programme initial'a été mis en œuvre
sur une petite échelle, ce qui permettait une ,étroit" supervision (11
visites/agriculteurs/an), (2) l'efficacité âe la distribution des intrants
principalement par le secteur privé, mais facilité par SG2000 :et le
ministère âe l'Agriculture, (3) les créâits sans intérêts gérés et garantis
par SG2000 et (4) l'accent mis sur les agriculteurs les mieux nantis
dans des régions à fort potentiel.

Malgré ces succès, la durabilité de cette approche âe ,vulgarisation a
été mise en doute par plusieurs analystes. Le gouvernemeil! en
particulier continue de maintenir un contrôle substantiel sur lès vol
umes â'engrais importés, l'attribution de èréâit par zone/région/
programme, aussi bien que sur le choix âes âistributeurs. Chaque
vulgarisateur se retrouve vite surchargé à la fois par le ,!ombre âe
parcelles sous sa supervision (150-500 en 1998 avec 12 visites chacune,
au lieu âes 100 visites recommanâées ) et le nombre âe tâches non
liées à la vulgarisation sans compensation aâéquate (traitement âes
demandes de créâit, collecte des remboursements négociations avec
des âistributeurs â'intrants). Dans certains cas, cela a entralné âes re
tarâs dans la distribution des intrants, aggravéS par l'inefficacité des
distributeurs. Par ailleurs, les contraintes croissantes de crédit de
programme et la non-âisponibilité de créâits âe semences en dehors
du programme obligent les agriculteurs promus à rester âans le
programme pour avoir un accès continu aux intranis.

Source: Howard et al. (18).
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figurent le SG2000, CARE, BRAC
(au Bangladesh) et d'autres qui peu
vent être appuyés par des bailleurs
de fonds. Il faut toutefois noter que
certaines ONG sont, de par leur phi
losophie, opposées à l'utilisation des
engrais chimiques. L'adoption du
programme de mise en œuvre par
le service de vulgarisation peut
5'ensuivre.

Dans la programmation de telles
interventions, il faut aussi prendre des
dispositions en vue de la pleine par
ticipation au marché des agriculteurs
ayant suivi deux à trois ans de for
mation dans le cadre du programme.
Sans cette prévision, le programme
peut vite surdévelopper les capaci
tés des services des ONG et de vul
garisation. L'adoption de paquets
technologiques plus affinés peut être
réalisée aux stades ultérieurs de
développement.

Réduction des coûts élevés
d'acquisition et de transport des
engrais-La planification en aval et
une prévision raisonnablement
exacte des demandes sont essentiel
les pour réduire les coûts d'achat sur
le marché international et pour as
surer l'approvisionnement en temps
utile. Les spécifications restrictives
concernant les produits peuvent être
simplifiées sur la base des normes
internationales. Les frais et les tarifs
portuaires excessifs peuvent peser
injustement sur le budget des agri
culteurs sans vraiment générer de
revenus substantiels pour l'Etat. Les
procédures bancaires et les condi
tions d'ouverture des lettres de cré
dit peuvent être simplifiées. Avec l'as
sistance technique, des lettres de
crédit bilatérales ou multilatérales
peuvent être établies. La coopération
régionale par les ports principaux
peut permettre de réaliser des éco
nomies d'échelle et l'ensachage à
destination des chargements en vrac.
Lorsque les distances et les coûts de
transport sont excessifs, il est plus
économique d'acheminer les engrais
par chargement retour à des mo
ments propices que de payer des frais



Encadré 7: Intrants agricoles financés par les bailleurs de
fonds: risques et opportunités

Bon nombre de pays de l'Afrique subsaharienne reçoivent l'aide en na
ture sous forme d'engrais, de pesticides et de machines agricoles. Avant
l'introduction de la privatisation et des réformes politiques dans le cadre
des programmes d'ajustement strUcturel, ces intrants étaient généralement
distribués à des prix subventionnés par des entreprises d'Etat ayant le
monopole de distribution ou par des départements du Ministère de
l'Agriculture. Les fonds obtenus de la vente de ces intrants étaient utilisés
pour appuyer des programmes de développement rural ou des budgets
de développement. Avec la privatisation des organisations senü-publiques,
la responsabilité de la distribution de ces intrants financés pardes bailleurs
de fonds devrait être transférée au secteur privê, mais aucune mesure
appropriée et durable n'a été prise. Par conséquent, cette aide en nature
fournie aux agences gouvernementales devient préjudiciable au
développement d'un système d'approvisionnement en intrants basé sur
le secteur privé, parce que les prix, les quantités et le calendrier de livraison
demeurent incertains dans la plupart des cas. L'idéal serait d'intégrer ces
intrants aux importations commerciales.

Il existe deux options. D'abord, les bailleurs de fonds peuvent fournir des
devises non liêes à la place de l'aide en nature. Ces devises peuvent
servir à créer un fonds pour appuyer l'importation d'intrants. Ce fonds
doit être accessible aux distributeurs privés pour l'importation des intrants
nécessaires. Deuxièmement, les bailleurs de fonds peuvent continuer à
fournir l'aide en nature comme le font le Japon dans le cadre du Second
Kennedy Round (KR 2) et l'Union Européenne. Mais des mécanismes
institutionnels doivent être développés pour intégrer ces produits aux
importations commerciales. Les quantités, les types et la date d'arrivée
de ces importations doivent être annoncés (6 à 8 mois avant les senüs)
pour que les importateurs privés soient au courant de ce qui entre dans
le pays et se préparent pour optimiser leurs importations. Une fois les
intrants au port, des dispositions doivent être prises pour les vendre aux
enchères dans la transparence aux entrepreneurs privés et pour laisser
le marché déterminer les prix. Cela permettra au secteur privé d'intégrer
ces intrants aux importations commerciales. Les fonds obtenus de la
vente des intrants au titre de l'aide devraient servir soit aux activités de
développement quàla création de fonds pour des prêts aux petits
distributeurs. Ils peuvent servir aussi à financer la formation et l'assistance
technique pour le développement de réseaux intégrés de distributeurs.

additionnels de stockage. Certaines
de ces économies peuvent être réali
sées sur l'initiative d'entrepreneurs
privés. D'autres nécessitent des ré
formes politiques ou réglementaires.

Lorsqu'ils ne sont pas efficacement
gérés, les programmes d'intrants fi
nancés par les bailleurs de fonds ten
dent à perturber le marché. Ils doi
vent être conçus de façon à stimuler
le développement du marché (Enca
dré 7).

La coordination des filières de
semences du secteur public et
du secteur privé--Les problèmes
d'absence de nouvelles variétés ou de
faible adoption des nouvelles varié
tés mises en vente par les 5NRA
peuvent être contournés par la mise
en œuvre de politiques d'intrants qui
prévoient des rôles appropriés pour
le secteur privé et pour le secteur
public dans chaque pays et pour cha
que culture. Il n'existe pas de struc
ture institutionnelle idéale pour la fi
lière des semences. La combinaison
idéale des activités du secteur public
et du secteur privé varie selon les
pays, les types de culture et le stade
de développement agricole. La na
ture non commerciale de la plupart
des centres semenciers semi-publics,
les réglementations restrictives (phy
tosanitaires) concernant l'importa
tion et la mise en vente des semen
ces, le manque de contrôle de qualité
et d'organisation de la commerciali
sation (information et produit) cons
tituent des domaines prioritaires d'in
tervention et de développement.

Le contrôle de qualité est essen
tiel pour le commerce des semences.
Il doit être la philosophie de toute
entreprise de semences et doit être
enraciné dans la gestion et dans l'es
prit des employés à tous les niveaux.
Le contrôle de qualité consiste à iden
tifier à temps les erreurs, les omis
sions ou les commissions pour faire
des corrections afin d'éviter des per
tes financières ou des dommages ir
réparables à la réputation d'une en
treprise. Il ne s'agit donc pas d'une
fonction régulatrice avec admis/re
fusé comme options principales. Il ne

s'agit pas de condamner des champs
semenciers ou des parcelles
semencières après des investisse
ments humains, physiques et finan
ciers importants.

Le premier composant du contrôle
de la qualité des semences est la vé
rification de la qualité génétique. Cela
permet de s'assurer que les semen
ces appartiennent à la variété spéci
fiée et possèdent une pureté généti-
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que suffisante. Le second élément
concerne l'évaluation des caractéris
tiques physiques telles que la pureté
analytique. Ces capacités doivent être
développées au niveau national si
elles ne sont pas disponibles. La p0

litique, la législation et le contrôle de
qualité ne sont pas indissociables l'un
de l'autre et ne peuvent pas non plus
être dissociées des fonctions de base
de l'industrie des semences. Les p0

litiques et les réglementations



existantes doivent être révisées avec
des recommandations pour leur amé
lioration. Il convient d'évaluer l'ob
jectif de transformer la production
des semences de base en une indus
trie privée avec les Instituts Nationaux
de Semences assumant la fonction
de réglementation. Les programmes
et les procédures de mise à l'essai et
d'enregistrement des semences doi
vent être revus et les améliorations
recommandées, mises en œuvre. La
priorité doit être donnée à la forma
tion des acteurs privés du marché et
de leurs clients, les agriculteurs, dans
le domaine de la multiplication des
semences de qualité.

Développement de réseaux de
commercialisation d'intrants
privés intégrés-I1 n'existe pas une
structure idéale de réseau de com
mercialisation. Il existe plusieurs
exemples des diverses méthodes de
sélection et d'organisation des ac
teurs pendant la phase de post-libé
ralisation du marché en Afrique
subsaharienne. Presque toutes ces
structures essaient d'imiter la coor
dination verticale qui se pratique dans
les anciennes organisations
parapubliques et qui n'est pas néces
sairement adaptée. Le système d'ac
teurs et de fonctions multiples est
fondamental dans un marché com
pétitif. L'auto-sélection par les entre
preneurs basée sur le rôle participa
tif est probablement préférable à la
sélection exogène par quelques cri
tères que ce soit, même bien inten
tionnés, particulièrement à des sta
des plus avancés du développement.
Il n'est pas nécessaire par exemple
que des importateurs privés aient éta
bli des réseaux et des plans de com
mercialisation, comme cela est exigé
au Ghana et en Ethiopie. Quelques
entrepreneurs peuvent avoir un avan
tage comparatif dans les achats in
ternationaux, mais aucun dans la
commercialisation locale. D'autres
acteurs ayant un avantage compara
tif dans la commercialisation locale
(par exemple les détaillants établis)
mais aucun dans les achats interna
tionaux, ont seulement besoin d'un

accès local à l'approvisionnement.
Cependant, lorsque tous les éléments
critiques pour le développement du
marché sont inexistants ou très limi
tés (Stade Il, une sorte de sélection
éclairée serait nécessaire au premier
stade de développement du marché.

Les projets de développement du
marché en Afrique subsaharienne
sont presque exclusivement axés sur
les besoins des agriculteurs et ont
ignoré les vrais besoins des firmes
commerciales privées ou des entre
preneurs privés. Dans une étude ré
cente, les réponses7 à des questions
ouvertes portaient exclusivement sur
les contraintes à la commercialisation
des intrants au niveau des champs.
Peu d'attention était réservée aux
autres besoins des jeunes acteurs du
réseau de commercialisation. Ces
besoins comprennent les domaines
prioritaires suivants:

o L'incitation dominante nécessaire
pour stimuler les acteurs potentiels
est l'accès au crédit d'approvision
nement ou de distribution. Ceci a
été mis en évidence par les répon
ses obtenues dans le cadre de la
présente étude comme la con
trainte majeure à la participation
du secteur privé. Les projets de
développement qui en ont tenu
compte (par exemple CARE au
Zimbabwe) ont eu un succès con
sidérable. Un suivi minutieux des
plans commerciaux et les rem
boursements de crédit peuvent
minimiser les problèmes d'arriéré
de paiement. Le taux de recou
vrement des crédits à court terme
pour le fonds de roulement dépas
sera 98% avec un suivi minutieux.

o La seconde priorité est la forma
tion. Les distributeurs d'intrants
ont besoin de formation en plani
fication, gestion, commercialisa
tion, technologie et sécurité. La

7. IFDC, 1999. Un Cadre Stratégique
pour la Commercialisation d'Irrtrants en
Afrique subsaharienne.
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formation doit être fréquente,
axée sur la demande et adaptée
aux divers besoins des participants.

o La troisième priorité concerne la
diffusion et les échanges d'infor
mations commerciales. Cela peut
aller des prix mondiaux à l'offre
sur le marché, la prévision de la
demande, la disponibilité des
intrants et des produits agricoles,
les prix locaux, les informations
sur les cultures et la disponibilité
des intrants complémentaires tels
que les pulvérisateurs, les outils
aratoires, les semences de légume
et les jeunes plants.

o La quatrième priorité est liée à
l'utilisation des médias comme un
outil de commercialisation pour
faire de la publicité, se position
ner, promouvoir des marques,
éduquer et influencer les agricul
teurs et les décideurs. Peu de pro
jets de développement font la dé
monstration de ces outils de
promotion aux entrepreneurs,
peut être parce qu'ils mettent l'ac
cent sur les activités au niveau des
champs. L'expérience de l'IFDC
dans le développement de réseaux
d'agro-industries compétitives et
dans la formation des entrepre
neurs montre que des résultats
rapides peuvent être obtenus
grâce à des rencontres fréquentes
et régulières entre les acteurs du
marché pour des formations et des
échanges d'informations. Cette
condition est favorisée par la pro
motion de la formation volontaire
des associations commerciales.

L'utilité et l'importance des
associations-Il existe deux sortes
d'associations: les associations pay
sannes très courantes en Afrique
subsaharienne et les associations pro
fessionnelles qui ont reçu peu d'ap
pui efficace jusqu'à ce jour. Il existe
des différences fondamentales entre
ces types d'association. Les Associa
tions Professionnelles d'Agro-indus
trie (APA) sont formées volontaire
ment par des entreprises agréées

/j
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appartenant à des privés qui en as
surent la gestion. Ces concurrents se
regroupent au sein des APA afin
d'améliorer leurs entreprises par
l'éducation, la formation, les échan
ges d'informations et des efforts de
lobbying. Les APA ne sont pas des
centres à but lucratif, mais elles doi
vent avoir suffisamment de revenus
pour fournir à leurs membres les ser
vices nécessaires.

Les Associations de Coopératives
de Producteurs (ACP) telles que les
organisations d'Epargne et de Cré
dit (SACOS) en Tanzanie sont for
mées dans le but d'améliorer le mar
ché des produits agricoles et dans
certains cas de réduire le coût des
intrants par les achats groupés. Les
producteurs individuels au sein des
ACP mettent en commun leurs res
sources et décident de produire et de
vendre leurs produits collectivement
pour une meilleure rentabilité. Ces
associations aident également leurs
membres à emprunter de l'argent
auprés des banques commerciales ou
d'autres institutions financières en
offrant la garantie du groupe comme
nantissement. Les ACP sont essen
tiellement des entités commerciales
et doivent par conséquent être ren
tables pour survivre.

Le processus de développement de
chaque type d'associations est diffé
rent. Les APA sont généralement
régionales ou nationales et nécessi
tent des conseils d'administration
actifs et participatifs. Le personnel
doit avoir des compétences en com
munication, en gestion et en planifi
cation ainsi qu'en élaboration et en
mise en œuvre des programmes.
L'adhésion est volontaire. L'appui
financier est déduit directement des
recettes des programmes généra
teurs de revenu, des frais de service
et des cotisations. Les meilleures
APA sont dynamiques et créatives.
Elles sont évolutives et sensibles aux
caprices du marché et aux besoins
des membres.

Les ACP sont souvent locales de
nature et collective dans l'approche

du marché. Les conseils élus sur
veillent la gestion des affaires. Le
personnel est employé pour des ac
tivités commerciales. Pour assurer
leur succès, les membres doivent agir
à l'unisson et prendre les décisions
de gestion de façon consensuelle et
non individuelle. Les meilleures ACP
peuvent réduire le coût des intrants,
appuyer les entreprises locales de
transformation à valeur ajoutée ou
approvisionner efficacement une ni
che commerciale.

Les ACP sont ainsi des outils de
développement utiles pour améliorer
la commercialisation des produits
agricoles par les petits exploitants et
à l'achat des intrants. Cependant,
durant le processus de développe
ment, la compétitivité et les bénéfi
ces accumulés réinvestis produisent
un effet de levier qui stimule le pro
grès technique, économique et so
cial. Les entrepreneurs, à travers les
échanges d'expériences au sein des
associations professionnelles, déve
loppent une dynamique de groupe
qui accélère et soutient le processus
de développement. Ceci doit être
complété par des services de conseil
et d'assistance technique aux entre
preneurs individuels, afin de promou
voir des entreprises saines et d'assu
rer le développement technique des
agro-industries.

La valeur des associations profes
sionnelles réside dans la durabilité.
Une APA qui s'autofinance continue
de rapporter des bénéfices aux mem
bres au-delà de la durée des projets.
De plus, les initiatives des entrepre
neurs privés des APA visant à créer
des relations durables avec les clients
(agriculteurs) sont efficaces et rapi
des et sont de vrais facteurs de chan
gement. Les intérêts en termes de
bien-être économique des clients
(agriculteurs), la concurrence avec
d'autres entrepreneurs et la sophis
tication croissante de la demande
constituent des forces motrices de
changement dans un marché intégra
lement privatisé qui assure le trans-
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fert et l'adoption rapide de techno
logies économiquement viables.

Le modèle de vulgarisation tradi
tionnel est basé sur l'intervention des
gouvernements. fi est aussi basé sur
le contact direct avec les agriculteurs.
Une méthode qui est coûteuse pèse
lourdement sur les ressources du sec
teur public. A de rares exceptions
près, même avec des ressources tech
niques et financières adéquates, l'im
pact est souvent insignifiant. Et lors
que les ressources sont limitées,
l'impact est totalement inexistant. Le
manque de motivation, d'encourage
ment et d'orientation des clientsentrave
les efforts traditionnels de vulgarisation.

Evaluation et suivi
On ne saurait trop insister sur la

nécessité d'une évaluation et d'un
suivi continus. Cela permet de met
tre en œuvre les changements de
façon à accroître les chances de réus
site du processus de réforme. Un tel
système doit être assez flexible pour
s'adapter à l'évolution des filières.
Puisque les fonctions de réglemen
tation et de facilitation reviendront
principalement aux gouvernements,
il est logique que ces derniers assu
rent l'évaluation et le suivi des pro
cessus de réforme. Ceci nécessite un
système d'information du marché
efficace qui puisse fournir aux déci
deurs des preuves factuelles de l'effi
cacitê des réformes. De plus, il faut
développer les capacités institution
nelles pour l'analyse et l'évaluation
des politiques. Il faut aussi une colla
boration étroite entre les acteurs (pu
blics et privés) dans l'analyse, la con
ception des interventions et
l'établissement d'indicateurs de per
formance pertinents. Généralement,
un système d'approvisionnement en
intrants performant et axé sur le
marché, entraîne des améliorations
observables des indicateurs suivants:

CI Efficacité mesurée par:

.1 Le timing approprié des livrai
sons d'intrants:



De plus, les ONG doivent être im
pliquées dans l'éducation des agricul-

d'approvisionnement. Cependant,
elles doivent jouer ces rôles sans en
traver le bon fonctionnement des
marchés.
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Le rôle des ONG-Les ONG
peuvent continuer à jouer leur rôle
habituel dans la distribution de se
mences et les secours d'urgence. El
les peuvent aussi satisfaire les besoins
en semences des agriculteurs qui ne
sont pas servis par d'autres sources

o Contribution à la croissance,
mesurée par:

.1 La productivité de la main
d'œuvre et des sols;

.1 Les innovations technologi
ques.

o Efficacité mesurée par:

En ce qui concerne la filière des se
mences, l'efficacité du système d'ap
provisionnement dépend en partie
de la stratégie adoptée. L'Encadré 8
donne un aperçu des facteurs déter
minants pour des systèmes de se
mences efficaces.

.1 Le niveau d'intrants approprié
(taux d'adoption et intensité
d'utilisation).

.1 L'accessibilité aux intrants grâce
à des coûts de transaction bas
(achat, transport, stockage et
les coûts de transformation) et
à la réduction du différentiel de
prix induit par les politiques
entre les valeurs privées et
sociales;

.1 La rentabilité absolue et relative
de l'utilisation des intrants et des
investissements.

.1 L'accessibilité des agriculteurs
aux intrants (infrastructure et
transport);

.1 La disponibilité des intrants
pour les agriculteurs (débou
chés);

Appui institutionnel
Le rôle des bailleurs de

fonds-Pour transformer les mar
chés d'intrants agricoles de l'Afrique
subsaharienne en des marchés com
pétitifs et durables, tous les acteurs
doivent travailler ensemble, mais la
communauté des bailleurs de fonds
doit jouer un rôle prépondérant dans
la promotion de la coopération ré
gionale, des compétences, des insti
tutions, des infrastructures et de l'en
vironnement politique favorable pour
leur survie (Encadré 9).
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Encadré 9: Que peuvent faire les bailleurs de fonds?

OAider les gouvernements à mener des analyses macr~~~o;mques,et sectorieUes afin d'identifier les
opportunités et les contraintes qui limitent le développemerifduiable des systèmes d'approvisionnement en
intrants, de les clàsSèr· et d~ voir lesquelles mériten ,,' . Ceci, en tenant compte de l'impact
potentiel, des resSources dont dispose la mission et ' gestion, des priorités de développement
du pays bénéficiaire et d'autres activités des baille .

oSoutenir les réformes politiques et réglementaires " ce technique et financière pour l'élaboration de
cadres réglement.ires et des lois antitrust visant à évitéi'lii:fQiinàtlon des monopoles privés.

OAider le secteur public et le secteur privé à de renforcer àcourtJerme leurs capacités en analyse et en gestion.
o Organiser des formations POur le secteur public et le ~eurprivé en vue de renforcer leurs capacités en

analyse et en gestion à court et à moyen termes. :""-', .
o Faciliter la coopération régionale pour l'élaboration et l'harmonisation des politiques sur les semences dans les

zones agroécologiques similaires. Faciliter la coopération régionale pour l'achat des engrais afin d'obteilir des
économies d'échelle.

o Encourager le développement des groupements de paysanS et des associations commerciales comme nou-
veaux agents de changement. - , -,' ,_ :

OApporter un appui financier et technique pour l'élaboration de procédures de certification des semences
o Intégrer les programmes d'aide en semences assistés par lès OOlUeurs de fonds aux importations commerciales

d'intrants.
OAider les gouvernements à mettre en place des réseauX d'information commerciale.
OAppuyer le développement de services financiers dans les régions rurales.
Of"mancer le développement des routes de raccordement et d'autres infrastructures dans les régions rurales.

teurs en leur enseignant de meilleu
res méthodes de sélection des semen
ces, de stockage et de transforma
tion (par exemple: les projets de
semences au niveau du champ mis
en œuvre par Winrock International
au Sénégal et en Gambie, qui se con
centrent sur une meilleure disponibi
lité de semences de riz de qualité su
périeure, à un prix bas; les projets
SG2000 en Ethiopie; CARE; ENDA
et COMMUTECH au Zimbabwe et
en Zambie). Mais, elles ne doivent
pas constituer le noyau des systèmes
d'approvisionnement en intrants
pour décourager le développement
de systèmes de semences commer
ciales (7,37 et 14).

Les ONG peuvent jouer un autre
rôle important dans le domaine de
l'intermédiation financière pour fa
ciliter l'accès des agriculteurs aux cré
dits. Le projet CARE/Zimbabwe a
réussi dans ce domaine en metiant
des garanties de crédit à la disposi
tion des distributeurs d'intrants for
més dans le cadre du programme de
formation des agents de CARE. Au
Ghana, TechnoServe assiste dans la

production, la commercialisation, la
gestion, la comptabilité et la forma
tion des entreprises rurales en vue
de les aider à se développer au point
de pouvoir évaluer les services finan
ciers offerts par les banques. Dans
certains cas, TechnoServe se porte
garant afin que les banques aient plus
de confiance dans les entreprises
auxquelles elles accordent des prêts.

Le rôle des gouvernements
Dans le passé, la coordination verti
cale dans le domaine de la
distribution des intrants, la commer
cialisation des produits agricoles et
les fonctions de crédit était assurée
par des organisations semi-publiques
(pour les aliments destinés à la con
sommation locale) ou des joint-ven
tures entre les gouvernements et des
entreprises multinationales (pour les
cultures d'exportation). A la suite des
réformes structurelles, dans de nom
breux cas, le secteur privé a été réti
cent à prendre le relais après le re
trait du gouvernement des principales
activités du secteur agricole (15, 29,
9 et 20). Bien que les multinationa
les continuent de fonctionner en Am-
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que, leurs activités sont limitées à
quelques cultures d'exportation clés.
Dans certains pays (par exemple
Cameroun, Ghana, Malawi, Mali,
Mozambique et Ouganda), les entre
preneurs locaux, les commerçants et
les associations paysannes procurent
des services de commercialisation des
intrants et des produits agricoles.
Cependant la plupart de ces organi
sations sont restreintes et disposent
de peu de capitaux. Ainsi, il leur est
difficile d'assurer une coordination
verticale efficace de la distribution des
intrants et de la commercialisation
des produits agricoles ainsi que les
fonctions de crédit (9). L'accés au
capital reste un sérieux problème
pour la majorité des acteurs du sec
teur agricole.

L'expérience des systèmes d'ap
provisionnement à travers le monde
montre que ceux qui réussissent le
mieux sont ceux dans lesquels le rôle
du gouvernement est limité à la
facilitation des efforts du secteur privé
émergeant et à la promotion d'une
action collective pour assurer la pres
tation des services essentiels que les



entrepreneurs privés ne veulent pas
ou sont incapables de fournir. Pour
ce faire, l'intervention des gouverne
ments doit être déterminée sur la
base des réponses à la question fon
damentale concernant l'impact des
interventions publiques sur chacun
des sous-composants des facteurs
déterminants d'un système d'appro
visionnement en intrants l à savoir:
la rentabilité, les risques et l'impor
tance des activités extra-agricoles. En
d'autres termes, ce que peut faire
l'Etat pour influencer ces sous-com
posants de façon à augmenter la ren
tabilité, réduire les risques et encou
rager les activités extra-agricoles. Le
présent cadre stratégique recom
mande que les interventions publi
ques soient limitées aux sept domai
nes suivants:

o Mener une étude macro-éco
nomique et l'analyse du sec
teur agricole pour établir les
bases de l'analyse de la filière
des intrants agricoles en vue
d'identifier leurs opportunités et
les contraintes qui limitent l'émer
gence/développement durable de
systèmes d'approvisionnement en
intrants par le secteur privé (en
collaboration avec d'autres acteurs
économiques, y compris les
bailleurs de fonds). L'analyse de la
filière des intrants doit évaluer le
stade de développement des sys
tèmes d'intrants et mesurer leur

niveau d'efficacités. Ces analyses
assurent la viabilité des politiques
à promouvoir.

o Renforcer le capital humain le
long de la filière (pas seule
ment parmi les groupements
paysans) afin de permettre aux
acteurs économiques de mieux
utiliser les outils disponibles pour
augmenter la rentabilité, réduire
les risques (par exemple: achats
internationaux, meilleures techni
ques) et accroître les revenus ex
tra-agricoles. C'est le cas, par
exemple, de la formation des agri
culteurs à de meilleures techniques
de sélection, de transformation et
de stockage des semences prove-

8. Cela inclut l'efficacité technique et
économique et l'efficacité de la répartition.
Cette dernière (aussi appelé efficacité de
prix) à trait à la façon dont les ressources
limitées sont réparties entre des utilisations
et des utilisateurs qui se font concurrence
enfind'obtenir lU1 niveaud'approvisionnement
en intrants qui couvre la demande nationale.
L'efficacité technique comprend l'efficacité
de production et de distribution. L'efficacité
de production se rapporte au coOt de
production des irrtrants tandis que
l'efficacité de distribution comprend le coût
de transport, de stockage et de la
manutention des intrants. L'influence
combinée de l'efficacité de prix et de
l'efficacité technique sont mesurées par
l'efficacité économique.

Le concept d'efficacité suppose
implicitement que les systèmes de marchés
deviennent compétitifs et que les coûts de
transaction baissent, entraînant des
bénéfices nets pour les fournisseurs
d'intrants et les agriculteurs. Ainsi, le niveau
relativement élevé des coûts de transaction
peut être dû à l'existence d'inefficacités.
Cependant, bien que l'efficacité soit la
mesure appropriée de la performance du
marché à un moment donné, il est plus
judicieux de mesurer le dynamisme du
marché en analysant les vrais coûts des
fonctions de commercialisation afin de (I),
vérifier si les investissements commerciaux
ou les changements politiques et
réglementaires contribuent à réduire les
coûts de commercialisation et (2) d'évaluer
la répartition des avantages découlant d'une
spécialisation plus poussée et d'une
efficacité accrue.
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nant de leurs propres champs et les
mesures en vue de les encourager
à vendre à d'autres agriculteurs.

o Etablir un cadre réglemen
taire (comprenant une politique
macro stable, une bureaucratie
simple pour les nouveaux inves
tissements, des moyens fiables et
peu coûteux pour la résolution des
différends liés aux contrats, le con
trôle de la qualité des intrants) qui
stimule des investissements sus
ceptibles d'augmenter la produc
tivité. Ceci pourrait impliquer un
dégrèvement fiscal pour des en
treprises qui investissent dans les
domaines et des activités prioritai
res au sein et en dehors de la fi
lière (par exemple dans les régions
pluviales et dans la transformation).

En identifiant le stade de dévelop
pement, le système d'approvision
nement en intrants doit être dé
crit selon le degré et l'ampleur de
la concurrence, les forces motri
ces et le degré d'inefficacité. Ce
faisant, les gouvernements doivent
reconnaître qu'il peut y avoir des
différences de degré de dévelop
pement selon le produit commer
cial (les cultures d'exportation par
rapport aux cultures non expor
tées) et le milieu géographique à
l'intérieur du pays. Les gouverne
ments doivent alors déterminer les
activités nécessaires et appro
priées pour améliorer l'efficacité
du système et le faire évoluer vers
les stades supérieurs.

Les gouvernements doivent com
prendre que des politiques impré
visibles et des institutions instables
découragent l'investissement du
secteur privé (23). Lorsque des
réformes sont programmées, el
les doivent être basées sur l'éva
luation du système de commercia
lisation existant et non sur un
prototype de ce qu'il devrait être
(14). Si le gouvernement décide
de privatiser, il doit promouvoir
activement des politiques facilitant
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la participation des privés en éli
minant les restrictions juridiques
inutiles, en réduisant les frais de
transport et en améliorant l'accès
aux devises.

o Fournir de meilleures infor
mations du marché. Il est im
portant de noter que de telles in
formations doivent inclure non
seulement les prix mais aussi des
indications concernant les stocks,
les niveaux d'importation, les pré
visions de la demande, l'évaluation
des cultures etc. afin de favoriser
l'accroissement des investisse
ments privès.

o Développer les infrastructu
res rurales de base, de préfé
rence à travers un système de sub
vention couplée qui impliquerait le
financement local aussi bien que
la propriété. Les conditions de
couplage peuvent varier selon les
régions ou le type d'infrastructure,
en fonction des priorités
nationales.

o Porter appui à la recherche et
à la vulgarisation en vue de
développer et de diffuser des tech
niques appropriées et d'améliorer
les connaissances des agriculteurs
et des distributeurs concernant
l'utilisation et les avantages des
nouvelles techniques ayant les ca
ractéristiques des biens publics.
Ces avantages proviennent d'une
intégration des activités de recher
che et de vulgarisation du secteur
public et du secteur privé.

o Jouer un rôle central dans la
satisfaction des besoins en se
mences des ménages agrico
les et pour les cultures des
petits exploitants, particulière
ment dans les premières phases
de développement du système
d'intrants, en supervisant ou en
participant directement à la distri
bution de semences en cas de sé
cheresse ou de sinistre. Ceci doit,
cependant, se faire de façon à ne
pas entraver le bon fonctionne
ment des marchés d'intrants
compétitifs.

o Ce n'est pas une bonne idée
d'impliquer directement les
gouvernements dans les pro
grammes de crédit, simplement
parce qu'il n'est pas évident qU'ils
sauraient bien les gérer. Il est im
portant que ces services soient
fournis par le secteur privé, les
groupements paysans et les ONG
dans le cadre de systèmes bien
conçus et bien organisés (équilibrer
la concurrence et la coopération
dans des marchés d'intrants et de
produits agricoles liés). Cepen
dant, les gouvernements doivent
fournir une aide indirecte pour
renforcer les ressources humaines
de ces organisations.
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