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R6sum6
 

MAURITANIE 

Grce Ades pr(cipitations saisonni~res plus 6levdes, les perspectives des r~coltes pour 1993-94 se sont amdlior~es en Mauritanie.Une 6quipe FAO/CILSS/SSA a r(cemrnment dvalud ia production na:ionale nette de 1993-94 A145 746 tonnes. Selon les calculsde FEWS/Mauritanie, l'estimation haute de la production est de 118 021 tonnes et l'estimation basse, de 105 566 tonnes. 

MALI 

La r6colte c(rdalire de 1993-94 est moyenne au Mali. Des poches de pertes de r6coltes se sont produites dans le cercle deKayes, le delta intdrieur du Niger de la region de Mopti, I est du cercle de Douentza ainsi que dans la region des lacs au sud-ouestde ]a region de Tombouctou. Les achats et les stocks existants permettront de faire face Aces p~nuries locales de c~rdales. 

BURKINA 

Pour ]a troisi me ann(e cons(cutive, la production nationale de crdales est supdrieure Ala moyenne. L'aide alimentaire d'urgencene sera pas n(cessaire, malgr6 I'existence dans certaines zones, pour la deuxitme ou troisi~me annde consecutive, de deficitscdrdaliers localis6s. Le Gouvernement devrait pouvjir faire face au moyen de ses propres ressources Atous problnes urgents de
sdcuritd alimentaire pendait l'anne Avenir. 

NIGER 

De graves p~nuries alimentaires pourraient se produire dans certaines r6gions du Niger malgrd une rcolte cdrealire moyenne(d'un volume net de 1,8 million de tonnes). Le Gouvernement nigrien a demandd environ 55 000 ionnes d'aide alimentaire 
d'urgence pour les zones affectes. 

TCHAD 

Des pr(cipitations tardives et faibles dans une bonne partie de la zone sahdlienne ont eu pour effet de rdduire la superficiecultivde et de faire baisser les rendements. Les prix des c~rdales sont montds en fl che en juin. Les villages affectds sontabandonns et la distribution de secours alimentaires a commencd. Scion les estimations du Gouvernement, 312 000 personnesde la zone sahdlienne auront besoin d'une distribution de vivres pendant neuf mois. Dans la zone soudanienne, les cultures de rizirrigudes se sont solddes par une perte quasi totale et la production de sorgho de la saison des pluies a gravement souffert d'unepdriode de s(cheresse au mois de juin. D'apr s le Gouvernement, 553 000 personnes, dont 265 000 dans la zone soudanienne,auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence pendant quatre mois de la p~riode maigre (mai Aaoft). Les stocks de sdcurit6alimentaire priv~s et gouvernementaux serviront Aravitailler les zones d(ficitaires. Des importations d'urgence seront ntcessaires 
pour assurer la distribution alimentaire et reconstituer les stocks de s(curitd. 

ETHIOPIF 

En d(pit d'une r~colte g~ndrale plut6t bonne pour la saison du nelter (saison principale)-infdricure d'au moins 6 % Ala r(colterecord de l'anndc dernitre, mais tout de meme sup6ricure Ala moyenne,-l'Ethiopie doit importer des cdr&ales Ahauteur de plusd'un million de tonnes et ses besoins urgents se montent Aenviron 500 000 tonnes. Ces besoins concernent essentiellement lesregions sujettes A la s(cheresse du nord et du nord-est qui ont W frappdes par de graves pertes de cultures. Une mauvaiserdpartition des pr6cipitations a W ]a cause principale des r~coltes (16ficitaires dans I'ensemble du pays. De fortes precipitationsont provoqud des inondations et des niveaux excessifs d'humidit6 des sols dans l'ouest et le centre du pays. Des situations des(cheresse se sont produites dans le rtiord et le nord-est. Des changements saisonniers du calendrier des pr(ipitations ont enoutre influencd les semailles et la croissance. Les attaques de parasites et une baisse de l'emploi d'engrais dans d'autres zonesexc6dentaires ont eu pour effet d'augmenter les pertes globales de cultures. 



Carte 1. Riksumi regional Evaluation des r6coltes 1993/94 
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3 Evaluation des ricoltes 

DANS LA REGION FEWS 
La production agricole de 1993-94 

est proche de la moyenne : le Tchad et 
l'Ethiopie sont aux prises 

avec 1'ins curit6 alimentaire 
Laproductionc(rdalire nationaleest prochede lamoyenne Niger, la situation des pAturagcs de la zone sah(lienne a 

ou supdrieure A]a moyenne dan, tous les pays de la r6gion du 6galemcnt W mediocre Amauvaise, aggravant la pression sur 
Saheletdelacornedcl'AfriquesuivisparFEWS, al'exception les ressources des zones agricoles proches. Au Mali, les 
du Soudan. S'il y a qa et IAdes zones oi la rcolte est mauvaise paturages sont proches de la moycnne et ilssont excellents en 
et tr~s mauvaise dans tous les pays, sauf la Mauritanie, c'est au Mauritanie. 
Tchad et en Ethiopie que les dfficits r~gionaux ont le plus 
d'impact sur la stcuritd alimentaire des populations. Aperiu des pays 

La situation economiquc de l'Ethiopie demeure 
fondamentalement prtcairc. Mime si l'on tient compte de l'aide Ethiopie 
programm(e ct des importations commerciales pr6vues, les 
quantitds de vivres disponibles sont bien loin des besoins de la I1existe deux dvaluations de la production pour
population du pays. Au Tchad, des p3turages m6diocres et des l'Ethiopie-calcultes scion des m~thodes analogues, mais A 
p~nuries d'eau sont venus s'ajouter aux d6ficits locaux pour des p6riodes diffdrentes-l'une de 5 706 000 tonnes, 6lablie 
provoquer des mouvements de population inhabituels de la zone par l'Entreprise dthiopienne de commercialisation des c r~ales 
sah(lienne du nord vers les zones urbaines et m(fidionales. Au (EGTE), l'ancicnne AgriculturalAlarkeiing Corporation,en 

octobre, l'autre effectu&c en novembre par I'Organisation des 
Dvaluation du franc CFA :incidences sur Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et Ic 

la sfcurit6 alimentaire dans les Programme alimentaire mondial (FAO/PAM) qui se chiffre A 
pays couverts par FEWS 6 938 000 tonnes. L'estimation de la FAO/PAM est 

gmnralement accept6e aux fins de planification.
La d~valuation ie50 % di franc (FA decide le12janvier La r~colte sup~rieurc A)la moyenne de I'Ethiopic masque

suscite des inqui6tudes supplhnentaires au sujet de las6curit6 de profonds 6carts r~gionaux. Sur les cinq regions les plus
alinentaire des mninages urbains etruraux des pays du Salhel couverts productives de l'Ethiopic, une seule-la province de l'Arsi
par FIWS. S'inscrivant dans le cadre de I'ajustemcnt structurel
 
dans laregion, cette d cision a pour but iepromnouvoir lacroissance devrait avoir une bonne r6colte en 1993-94. Ls cultures (surtout

economnique longtenne. COcitemIesulepouraitentrainerunebaisse mais et l6gumineuses) ont t endommag(es par des

des revenus etde l'accbs aux vivres pour les groupes modcr)encni, precipitations insuffisantes dans le nord et l'cst, une saturation 
fortement ci extr mement vuln6rables. Dans le contexte de d'eau dans I'ouest, des parasites migratoires te!g quenon
lajustement. les r6percussions de la s6cheresse ou d'au'res chocs t rclbrants et sautcriaux (visant surtou! le sorgho), ainsi qu'une
pouvant frapper les 6conomies locales touch es pourraient aussi baisse de l'emploi d'engrais.
&ircplus profondes. Les puragcs ont d gnralement hons, saufdans lc sud

La d6valuation vise ,promouvoir laproduction locale de biens de I'Omo, lenord et sud des basses tcrrcs du Harar (pluies
d'exportation. Mis i part les produits animaux, ]a situation actuelle 
des march~s internationaux des produits iebase limitera les per- insuffisantes) el la r6gion des Afars (inondations). En outre, la
spectives d'un dtveloppenicnt immn6diai des 6changes. sdcurit6 continuant de r6gncr dans la plupart des regions a

Les populations u'baines pauvres seront peut-tire particuliL&'emcnt pennis une augmentation de la superficic totale cultiv(e, cc
affectes par les hausses du pfix des vivies imnports tels que lerizetle qui a quelque peu contrebalancd des rendements faibles.
bW6ainsi que par lahausse des couts du cuiburant etdes transports. Les La Commission de secours et de reltvcment (RRC) estime 
consonnalturs des zones urales, surtout ceux qui dtpendeni d'une 

niani~re ou d'une autre des migrations vers les centres urbains, quc quclquc 3 millions de personnes auront bcsoin d'une aide
pourraient aussi se trouver gravemcnt touches par les hausses des pr alimentaire d'urgence en Ethiopie en 1994 cause de pees
des biens de consommation Les hausses des prix des intrants agricoles de cultures. A cela viennent s'ajouter 1,4 million de personnes
hnport~s tels cngrais ct qui auront besoin de secours pendant une partie de 'anne pourque les les produits petroliers pourraient produite 
une hausse g~n(rale des prix des produits agricoles et nuire aux des raisons li(es A l'homme-personncs deplac~cs, anciens
rendements futurs. combattants, personnes revenant du Soudan, de I'Erythr(e et 

Cet important changement de politique ajoute une nouvelle du Kenya. La RRC a demandd une aide alimentaire de
dimension non n~gligahle .l'analyse de Ia vuln~abiit, i a su- 448 000 tonnes pour faire face aux besoins des ces personnes.

veillance et AI'interpr:ation des indicatcurs d'alerte prcoce du
 
projet FEWS.
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Tchad 

La r(colte nette de 1993-94 du Tchad qui se monte A 
630 300 tonnes, est proche de la moyenne de 1986 A1992. 11 
y a pourtant des zones or la production est mauvaise ou 
extrCmement mauvaise (dans le nord de la zone sah(lienne et 
dans le sud-ouest). On signale des rdactions rapides et 
inhabi.uellement vigoureuses aux pertes de r6coltes. Dans la 
zone sahdlienne du centre-nord, of les pAturages ont W 
insuffisants et de courte duroc, des villages entiers sont 
abandonn6s, leurs habitants se d6plaqant vers les localitls plus 
importantes pour y chercher de l'aide. Dans le sud-ouest, on 
signale que la r(colte de tubercules sauvages a commenc6 six 
mois plus t6t que d'habitude. Les estimations des besoins en 
aide alimentaire vont de 13 000 tonnes--valuation du Systtme 
d'alerte pr(coce (SAP) pour la zone sah(lienne-i 
36 000 tonnes-estimation du Gouvernemeni pour I'ensemble 
du pays. USAID/Tchad pourrait effectuer des missions 
d'6valuation suppldmentaires pour ddterminer dans quelle 
mesure et avec quelle rapidit6 la situation s'est d~t(rior e depuis 
lek 6valuations d'octobre et de novembre. Avec 16 000 tonnes 
de stocks d'aide alimentaire mis en place dans les principales 
localit(s, il sera possible de faire face rapidement aux situa-
tions les plus graves. 

Mauritanie 

Bien que la production soit mediocre en Mauritanie depuis 
quelques anndes, on s'accorde en gdndral A penser que 1993-
94 sera une nrcolte record.Avec les trois quarts de la production 
annuelle restant A r6colter, les estimations pour la rncolte 
de 1993-94 vont d'un volume net de 105 800 tonnes a 
146 700 tonnes. Le chiffre infdrieur reste proche du record des 
quelque derni~res anndes. Los piaturages sont excellents. Les 
infestations des criquets plerins constituent toujours une 
menace pour les r~coltes sur pied, mais cette menace pourrait 
disparaitre si les essaimns poursuivent leur mouvement vers le 
nord. 

Burkina 

La production cdr&alirc nette du Burkina (2,1 millions de 
tonnes) est sup6rieure A la moyenne pour la troisidme annde 
consdcutive. Peu de zones de production connaissent des 
d(ficits, mais on s'attend i ce que les dventuels besoins d'aide 
alimentaire en 1994 puissent dtre satisfaits par le Gouvemement 
(sur une population de 9,9 millions d'habitants, environ 
100 000 restent fortemen. vuln(rables). 

Mali 

La r(colte c&r~ali.re de 1993-94 du Mali est lgd~rement 
supdrieure Ala moyenne. 11y a quelques zones r6duites, dans le 
Mopti e! le sud du Gao, of la production a W faible. Le Systf.me 
national d'alerte pr~coce a estimd que quelque 47 000 habi
tants des regions de Mopti et de Gao auraient besoin d'environ 
1 300 tonnes d'aide alimentaire en 1994. Etant donnd le vol
ume brut de la r6colte (2,1 millions de tonnes), le volume des 
stocks se trouvant dans le pays et le comportement des prix des 
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cdrdales A la fin de 1993, l'importation de vivres au titre de 
I'aide d'urgence ne devrait pas dtre n~cessaire en 1994. 

Niger 

Au Niger, la production cdrdali rc pluviale est proche 
de la moyerme (la production nette de 1993-94 est de 1,8 mil
lion de tonnes, soit 199 kilos par habitant). Si 'on y ajoute les 
stocks se trouvant dans le pays et les importations de c3r~ales 
pr~vues, le solde cdr6alier du pays est exc dentaire. 

Toutefois, plusieurs arrondissements ont 6td frapp(s par la 
scheresse et ont produit des r~coltes bien inflrieures Ala 
moyenne. En novembre, le Gouvernement estimait que les vil
lages les plus vulndrables auraient besoin de 55 000 tonnes 
d'aide alimentaire en 1994. Des pourparlers sont en cours dans 
la communaut6 des donateurs pour determiner la manitre de 
r(pondre Ala demande d'aide attendue du Gouvemcment. 

Les prix du mil dans la zone CFA 

Les dc.andes relatives au marchd traduisent des situations 
contrast~es entre le Tchad et les autres pays de la zone CFA 
suivis par FEWS. Les prix du mil pour 1993 dans I'ensemble 
des quatre pays prdsentent une lente tendance it la hausse apts 
l'excellente r(colte de 1992-93 (voir figure 1). Les prix ont 
culmind au mois de juillet au Mali, au Niger et au Burkina, 
puis ont chutd, comme d'ordinaire, juste avant la pdriode de la 
rcolte. Au Tchad, les prix du mil ont chutd britvement apr s 
le mois de juillet avant de se redresser rapidement. Si l'on ex
amine les prix region par r6gion au Tchad, on ne constate pas 
de chute en prdvision de la r6colte dans la zone sahlienne 
(voirlechapitreconsacrdauTchad).Cecomportementdesprix 
d6note un marchd pessimiste au sujet des disponibilitds en 
produits de base dans un proche avenir. On a constat6 cc schma 
pour la dernire fois au Tchad, au Mali et au Burkina it la suite 
de la rcolte mediocre de 1990-91. A cette 6poque, la produc
lion provenant de la forte r(colte de 1991-92 avait fait 
redescendre les prix. Dans le cas du Tchad, il reste Avoir si la 
r colte de 1994-95 sera aussi forte. Si cette r(colte de 1994-95 
est aussi faible que celle de 1993-94 dans les zones affect6es, 
leTchad pourrait se trouver confrontd Atde graves probl mes 
de s(curitd alimentaireen 1995, surtoutdanslazonesah6lienne. 

REGION FEWS
 

http:Systf.me
http:c&r~ali.re
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Figure 1. Rgion FEWS: prix moyens du mil 
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Carte 2. Mauritanie :RWcapitulation de i'6valuation des rlcoltes 
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MAURITANIE 
La r6colte 1993/94 

est prometteuse 

Scion un rapportpubli par I'ambassade des Etats-Unis en Mauritanle Ic 30 dicembre 1993 

RESUME 

Depuis la campagne 1990/91, la production cerialire lo-
cale a t tres faible, passant bien en dep) de 100 000 tonnes 
par an. Cette anne, les perspectives sont meiljeures
1'estimationlaplus bassedont on dispose est de 105 000 tonnes 
net, la plus haute 6tant de 146 000 tonnes (voir tableau 1). 
L'dcart importantentre ces deux estimationss'explique par le 
fait que I'on ne dispose que des estimations relativeso la pro-
duction des culturesdiu dieri (pluviales).Les informationssont 
incompletes ou inexistantes concernantla productiondes trois 
atres regimes dominants : cultures irrigues (r~coltes 
d'octobre o dcembre et pendant la saison chaude), walo 
(alluvionnaires,recoltees de dcembre ofevrier) et bas-fonds 
(cultures de basses terres rcolties en novembre-dcemnbre). 

Le Service de statistiques agricoles (SSA) n'a pas encore 
publi les chiffres de production pour les cultures pluviales. 
Certainessupeificies de riZ irrigu ont te rdcoltles. Les cut
tures alluvionnaireset de basses terres ne sont qu't)un ou deux 
mois de la recolte, selon les dates d'ensemencenent. 

La premiere valuation des recoltes pour 1993/94 a tc 
publiee en novembre par une equipe conjointe d'evaluation 
FAO/CILSS/SSA (Organisationdes Nations Unies pour 
lalimentation et t'agriculture,Comnite permanent inter-Etais 
de lutte contre la secheresse dans le Sahel et le Service de 
statistiques agricoles du Ministre mauritanien diu 
dveloppement ruralet de t'environnement)et de la SONADER. 
Selon ces estimations, la production de 1993/94 serait de 
146 000 tonnes. En dcembre 1Q93, le Ministre dii 
developpement ruralet de t'eiwironnementapubli des chiffres 
r~viss de 115 000 tonnes. D'aprs h's calculs de FEWS/ 
Mauritanie,la production, selon t'estimation haute, serait de 
118 021 tonnes et. selon l'estimation basse,de 105 565 tonnes. 

Des infestations gcneralis~es de criquets pblerins et de 
sauteriauxpersistent(voir carte No 2). Le Ministre intresse, 
la FAO et d' itres organisationsinternationalespoursuivent 
leursoperationsde traitement.Les dgts aux cultures de dieri 
rluviales)et irriguessemblent avo"ir t limnits, mais les cul-
tures de bas-fonds et de walo (alluvionnaires),qui sone toujours 
stirpied, restent vulnerables. 

FACTEURS DETERMINANT LES
 
DISPONIBILITESALIMENTAIRES
 

RWsultats des r~coltes 

La r6colte de cette annde devrait dtre la meilleure des 
demibres anndes d'aprbs les chiffres publids par I'dquipe FAO/ 
CILSS/SSA. Scion cette dquipe, la production cdr~alibre nette 
de cette anne scrait de 145 746 tonnes, soit le double des 
prdvisions de l'6quipe pour 1992/93, qui dtaient de 
72 753 tonnes. La r~colte des cultures de dieri (pluviales) s'est 
achev(c en octobre, mais on ne dispose pas encore des 
valuations finales de la production. Le SSA mauritanien n'a 

pas encore tennind sa deuxirne s6rie d'enquetes sur le terrain 
sur la production de dieri. 

Fstimations r(vis&s du Ministre du dfveloppement rural 
et de 'environnement 

A la fin d~cembre de 1993, un conseiller technique du 
Gouvernement a dvalu l'estimation de la FAO/CILSS/SSA et 
a produit une estimation rdvise A 114 999 tonnes. Les raisons 
de la r6duction de cette demi~re estimv.1ion sont les suivantes : 

* 	 Ls chiffres de la FAO/CILSS/SSA sont fondds sur une 
superficie ensemenc(e pour des cul: ures pluviales de 
146 330 hectares. Or, au cours de la mneilleure des 
demires ann(es (1988), Ia superficie ensemenc(e n't1ait 
que d'environ 105 000 ha. 

* 	 A cc jour, une seule enqudte sur le terrain (de ]a 
superficie ensemnenc c) a dt6 effectue par le Service 
de statistiques agricoles (alors que, nonnalement, trois 
enqudtes sont tennin(es A la fin de ]a campagne). 

* 	 Les zones de walo ensemenc(es sont vraisemblablement 
r6duites par rapport Al'ann6e dernitre, dtant donnd que 
les d(charges d'eau prtvues du barrage de Manantali 
(Mali) n'ont pas t mnendes il bien; il n'y a eu que trois 
jours de nise sous eau au lieu des deux sernaines 
prdvues. 
Bien que les cultures de riz pluviales et irrigu~es aient 
dans une large mnesure tLchappd aux d(fgats provoqu s 
par I'invasion de criquets p0elrins, les autres cultures 
de basses terres, de l'aval du barrage et alluvionnaires 
demeurent vulndrables. Une projection de perte de 10 % 
a par la suite 6td applique aux cultures traditionnelles 
autres que de dieri (l'emplaceinent des barrages et des 
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9 E.aluation des ricoles 

Tableau 1. Mauritanie Estimation des r3sultats des r coltes de 1993/94 
(en tonnes) 

FAO/ CILSS/ FEWS FAO/CILSS/ FEWS FEWS 
SSA chiffres bruts SSA chiffres chiffres nets chiffres nets 

nets (estimation haute) (estimation basse) 

Dieri 
Walo 

69 161 
15826 

42 455 
9 136 

58 787 
13452 

36 087 
7783 

36087 
6226 

Bas-fonds 25 992 25 992 22 093 22 093 17 675 
lruce SONADER 7266 7 210 6 176 6 129 4903 
Rizi~res irrigu&,es priv~e. 33 667 35 910 18 601 19 840 17 215 
Cdraes traditionnelles inigu~es privies 5", 33 43 28 22 
Rizlbws inigu6es SONADER 30614 34082 16 914 18 830 17 287 
Cfr~a'es traditionnelles inigu6es SONADER 1 379 1 404 1 172 1 193 955 
Saison froide 3 360 5 122 2 856 4 354 3 482 
Saison chaude 10230 3 1) 5652 1 713 1713 

Total 197545 6,1464 145746 118050 105565 

Notes et sources 
FAO/CILSS/SSA. 
1. Les estimations de FEWS ont 6t obtenues de la manire suivante 
a) Les estimations relatives au dieri ont t . produites par AGRIIYMEIT 
b) Les totaux correspondant au walo de l'ann6e deiiii~re ount 6t6 rIduits de 20 % du fait (les inondations tardives et insuffisantes (un cinqtiine
seulement de la zone de l'ann6e demirm dans le Gorgol) du fleuve St6ntgal cette ,inne. 
c) Estimations de la FAO/CILSS/SSA relatives aux basses terres. 
(1)Estimations de la SONAI)ER c-,mprenant le plini1tre (Ie M'Pourie. Fstimation haute d'un rendement de 4.2 tonnes/ha, estimation basse
 
de 3,8 tonnes/ha (trois dans le cas (ILM'Pourie).

e) Estimations des cultures in-iguds pivies fournies par la lederation nationale des agriculteurs et la SONADEIR.
 
f) Dcrue SONAI)ER - agriculture allhvionnaire en dehors du fleuw, Stntgal avec [aide finauci~re de l'organisne agricole seni-public
SONADER. 
g) L'evaluation basse (Ie FFWS a 61t calculce. par I'application (jun taux de perte de 20 % aux crtrales traditionnelles non pluviales au titre 
(ies pN~tes projetdes dues aux acridiens. 
2. Chiffres nets de production calculis sur la base de pourcentages traditionnels de perte (diffirence entre le poids du grain sur 6pi et le poids
du grain seul, apr~s traitement) : 15 %(dans le cas du sorgho, du mil et du umais; riz: 35/15 % (chiffre du CILSS fond6 sur tine pele de 35 % 
dL 1'6pi au paddy et de 15 % du paddy au grain). 
3. CeUiaies traditionnelles : mais, mil et sorgho. 

zones d'agriculture alluvionnaire est indiqud sur la carte 105 566 tonnes. L'dvaluation basse comprend une projection
No 3). de perte de 20 % de l'ensemble des cdr~ales traditionnell,s

Au 20 d~cembre 1993, le Ministr du ddvcloppcinent ru- (autres que le riz) qui sont toujours sur pied (walo, bas-fonds et 
ral et de I'environnement avait ddcid6 de s'en tenir I'estimation d~crue) du fait des attaques d'acridiens. (En 1988, annie de 
rdvisde de 114 999 tonnes jusqu'" cc quc le SSA termine une graves invasions ttcridiennes, le Ministre du d~veloppement
deuxitme sprie d'enquOtes sur le terrain et public de nouveaux rural et de l'environnement a signal6 une perte de 17 % des 
chiffres. cultures de sorgho.) Les dquipes de lutte antiacridienne et 

d'enqute du Ministtre signalaient AlIa fin du mois de d cembre
Estimations ie FEWS pour la production de 1993/94 d'importants essaims de criquets p~lerin dans le Boghe et 

d'autres parties du Brakna (la wilaya de B3rakna contient de
Dans le rapport de FEWS pr~alable aux r~coltcs de 1993, trts imponantes zones de culture de basses terres et de walo).

FEWS/Mauritanie estimait la production nationale pour 1993/ Des agriculteurs de la region arrivant I Nouakchott au ddbut 
94 A 110 684 tonnes. La SONADER et Ia Fltdration des de janvier parlaient de destruction de rcoltes par les acridiens 
agriculteurs ont rvis6 leurs 6valuations de la production de riz et les cantharides. 
irrigu6.. FEWS/Mauritanie a rdvisd les chiffres de 
septembre 1993 en tenant compte des nouvelles donn~cs rela- Autres observations relatives aux projections des 
rives au riz, des informations secondaires rdunics par FEWS/ r coltes de 1993/94 
Mauritanie (6volution de la saison des pluies depuis le rapport 
de septembre, effets des invasions de criquets ptlerins et de Le riz irrigu6 cultiv6 par le secteur privd fait l'objet de 
sauteriaux, observations sur le terrain, analyses des images deux estimations quant lhisuperficie. Scion Ia Fdration des 
satellitaires et donn(es rela 'es aux pdriodes de froid et de agriculteurs priv(s, les zones cultivees ont presque doubld par
ndbulositd) ainsi que les projections de la FAO/CILSS/SSA. rapport AI'ann~e deminre pour se situer A13 300 ha cette annie 

L'estimation haute de la production de FEWS/Mauritanie (avec un rendement d'environ 2,7 tonnes par ha) contre 
se situe ddsormais A 118 021 tonnes. L'estimation basse est de 6 776 ha l'ann6e dernire. Scion la SONADER, les rizires 
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Tableau 2. Mauritanie : Stocks alinientaires actuellement 

disponibles compares a 1991/92 et 1992/93 

(en tonnes)
 

1991/92 1992/93 1993/94 

Stocks dans 

les exploitations 5 000 5 000 0 

Stocks de la CSA 50 362 7 950 14 390 

Secteur priv6 

(n6gociants et 

SONIMEX) 21 021 57 300 49 000 

Total 76,383 70,250 63,390 


Notes : 1. La SONIMEX est lasociWt6 nationale d'imponl-export. 
2. La CSA est laCommission de s6curit6 alimentaire. 

Sources :CSA. SONIMEiiX, CPA (Comit6 de planification de l'aide 

alimentaire)
 

priv6es reprdsentaient au total 9 619 ha avec un rendement 

l'ha d'environ 3,2 tonnes (les chiffres de ]a SONADER ont te 
utilis6s pour calculer l'estimation basse de FEWS et ceux de la 
Fdcration dats le cas de l'estimation haute). Le responsable 
de la F6dration a indiqu6 que ces estimations dtaient lond6es 
sur le nombre d'agriculteurs venant s'approvisionner en diesel 
aupr6s de ses services. 

La supcrficie ensenenc6e des rizitres irrigu6es de hi 
SONADER est pass~e de 5 945 ha P'anne demitre A 7 432 ha 
cette annde, 1016 ha 6tant cultivs AM'Pourie, dans le Trarza. 

Les estimations relatives aux has-fonds ont t3r~duites 
(sur la base de l'estimation de la FAO/CILSS/SSA) par rapport 
au rapport de FEWS pr2alable aux rccoltes pour 1993 6tant 
donnd que les images METEOSAT prdsentaient des ruptures 
dans les precipitations il la fin de juillet et au debut d'aobt. Ces 
pdriodes de s6cheresse pourraient reduire hi production dans 
d'importantes zones de bas-londs dans le Hodh ech Chargui, 
le Hodh el Gharbi et I'Assaba. 

AGRHYMET a fondd ses u6valuations de la production des 
dieri sur l'analyse des pluies de l'annte, leur espacement et les 
dates d'ensemencenlent par rapport aux ann~es pr&c6dentes. 
Ces rendements sont appliques au:" .:hiffres des superficies 
ensemenc~es des ann~es ant rieures lorsque le total des 

6cipitations 6tait semblable I celui de cette annde. 

Etat des pfiturages 

L'asstchenent saisonnier des paturages dans le suIet I'est 
du pays s'est ternin avec la fin de la saison des pluies. A trs 
peu d'exceptions prts (Moughataa de Neina dans le Hodh 
ech Chargui et Moughataa de Magla Lahjar dans le Brakna), 
l'6tat des paturages rstemeilleurque ces demiOres annes dans 
le Hodh ech Chargui, le Hodh el Gharbi, Ic Gorgol, lc Brakna, 
le Guidimaka et le sud de I'Assaba (voir hi carte No 3). Les 
images de l'indice de vgtation par ht diffrence normalis&e 
(IVDN) indiquent des niveaux de verdure suptrieurs zAceux de 
I'annce demitre et la inoyenne sur neuf ans (1982-1990) dans 
les zones de p~tturage les plus importantes. Ces niveaux sont 
6galemnent sup6rieurs dans de nombreuses zones de ptturage a 
ceux de 1988, qui 6tCait une honne anne du point de vue des 
pr6cipitations, de la croissance des pAturages et de hi produc-
tion cdr6alire. Certains 6leveurs de hi wilaya de Trarza ont 

Evaluation des r.colies 

Tableat 3. Mauritanie: Aide alimentaire attendue en 1994 
(en tonnes) 

Donateur Type Quantit Vente Distribution 
gratuite 

PAM/ 
Allemagne Sorgho 2 013 2 013 
PAM/USA Sorgho 14 390 14 390 
France B1h 2 000 2 000 
France 1i1 3 000 3 000 
France Sorgho 2 000 2 000 
Espagne B16 4 800 4 000 800 

Suisse Sorgho 1 800 1 800 
Japon BI 3 500 3 500 
PAM Riz 1 087 1 087 
PAM 1I1 13550 13550 

Total 48 140 14500 33640 

Notes : 1. PAM - Programme alimentaire mondial. 
2. L'aide alimentaire se r6partit entre, vivres ,i vendre et vivres 
distribu6s gratuitement, 
Source : PAM 

signal6 que les p~iturages dtaient les meilleurs de mnmoire 
r6cente, bien que les sauteriaux et les acridiens aient provoqud 
certains d6gftts. 

Contrairement aux dernires ann~es, les donn6es de l'indice 
IVDN pour le mois de novembre indiquaient 6galement un bon 
dcveloppement des pdturagos dans le nord du pays, dans le 
centre ct 'est d'Inchiri entre Akjoujt et Choun dans l'ouest de 
l'Adrar. En novembre, les prncipitations ont ad plus fortes que 
linonnale dans le Tiris Zeminour (Zouerate et Bir Moghrein), 
ob les perspectives en matire de paturagcs se sont trouv es 
amnl3iortes. 

De inauvaises conditions dans le nord ont entraind au cours 
des quelques dernitres annces de fortes concentrations 
d'animaux dans les wilayas du sud. 

Criquets p~Ierins 

Los criquets p~lerins sont toujours presents dans le Trarza, 
le Brakna, le Tagant, I'lnchiri, l'Adrar et le Tiris Zeminour 
(voir carte No 2). D'importantes cultures de bas-flonds et de 
walo sont toujours sur pied dans de nombreuses zones. 

Les acridiens poursuivent leur mouvement vers le nord et 
un essaim trLs important est descendu sur Boghe (Brakna) Ala 
fin de dceinbre, venant apparemment du Suinegal. 

Des operations intensives de trailement ct de relevd se 
poursuivent dans toutes ces zones. De nouveaux 
approvisionnements en pesticide sont arriv6s fin d~cemnbre, mais 
ils scront probablement 6puis6s dans quelques semaines. La FAO 
a signahd que plus de 57 OW ha avaient dtd trait(s en d6cembre. 

Stocks de vivres actuels, aide ainentaire et importations/ 
exportations comiacrciales projetCes 

Aprs plusicurs anndes de mauvaiscs rncoltes, les stocks 
de crales dans les exploitations sont considr6s comme dtant 
nuls. Les stocks commerciaux sont les plus difficiles 1' 

MAURITANIE
 



Evaluation des ricoltcs 

Tableau 4. Mauritanie : Solde r6r~alicr estimatif pour 1993/94 
(en tonnes) 

Besoins en c6r6ales 

Population en 1994 (estimation) 
Consommation de c6rtales 

(nombre d'habitants x 165 kilos de 
c6r6ales par an) 

Semences ct p.rtes dues A 
l'alimentatioai animale 

Reconstitution des stocks (agriculteurs-: 5 000 tonnes; secteur 
commercial: 57 140 tonnes; Gouvemement-stock de s~curit6 
6 000 tonnes) 

Total 
Approvisionnement en c r~ales pour 1993/94 

Production c~r6alire nette 

Disponible dans les stocks nationaux 

Aide al imentaire prograimnie 

Importations commerciales 

Total 

Solde cbalier provisoire 

FEWS CPACSA 

2214495 2296000 

365 392 378 840 

12600 12600 

68 140 68 140 

446 132 459 580 

105 711 114 999 
63 390 63 390 
48 140 4S 140 

213000 213 000 

430 241 439 529 

-15 891 -20051 

11 

FAO/CILSS/SSA 

2296000 

378 840 

63 140 

441 980 

145 746
 
63 390
 
48 140
 

195 000
 

452 276
 

10296
 

Note: FEWS/Mauritanie-chiffies de population pour 1994 ournis par l'Office national de statistique. 
Sources: FAO/CILSS/SSA, CSA/CPA 

d6terniner ilcause du imanque d'infornation sur les importa-
tions, mis Apart les chiffres provenant ,iu port de Nouakchott, 
mais la Commission de s~curi. alimentaire (CSA) les a 6valu~s 
A 49 000 tonnes (voir tableau 2). L'aide alimentaire pour la 
pdriode allant de novembre 1" 3 ft octobre 1994 devrait se 
situer au total A 48 140 tonnes kvoir tableau 3). 

Le Cornitl de planification de l'aide alimentaire (CPA) a 
examin6 Ia possibilit d'utiliser h ..ffres des importations 
commerciales de 1992/93 pour t6tablir des projections 
pour 1993/94. Les chiffres de l'annc~e deroire dtaient de 
213 027 tonnes. La FAO/CILSS/SSA a utilis6 le chiffre de 
195 000 tonnes. Des quantites inconnues de vivres importds 
sont reexportes vers 'e Mali et le S~n~gal. En outre, il n'est 
pas du tout certain (.It le sectcur priv6 soit en inesure d'dgaler 
les importations de l'ann&e dernirec faute de devises fortes. 

FACTEURS DETERMINANT L'ACCES 

AUX DENREES ALIMENTAIRES 


I1existe trois estimations distinctes pour le solde c6r~alier 
de la Mauritanie : le tableau provisoire du Comitd technique 
du CPA, un tableau provisoire de la FAO/CILSS/SSA et 
l'estimation basse de la production de FEWS (voir tableau 4). 
De nouveaux chiffres concernant l'aide alimentaire annone~e 
par le PAM ont old inclus dans tous les tableaux. 

Les soldes craliers de la Mauritanie sont d'une utilit6 
limitde lorsqu'ils sont calcul s i cette pcriode de I'annde t1ant 
donnd que de notnbreux chiffres importants ne sont pas 
disponibles. Les chiffres relatifs 4 lia production cdrdaliOre ef-
fective, les volumes d'importations pour l'annCe it venir et le 

volume de, importations qui scront rdexportdes ne sont que 
des hypotheses. Par ailleurs, les avis different quant Asavoir si 
l'alimentation animale doit dtre incluse dans le calcul des 
besoins en c6rdales et les chiffres de population ainsi que ceux 
qui concernent la consomination humiaine par habitant sont 
l'objet de discussion. 

Lechiffredepopulatioi'sup~rieurCPA/CSA(utilis tgalement 
par la FAO/CILSS/SSA) a & adopt de fa on Atenir compte du 
retourdu S~n~g1, en 1989, de noibreux expatn~s mauritaniens. 
Comme on l'a indiqud dans des rappor,' FEWS antrieurs,I'arriv& 
de Mauritaniens du Stndgal en 1989 a W compens~e Par un 
nurmbre 6quivalent ou supdrieur de Mauritaniens qui on( quia le 
pays pendant la tenme p~node, de sortie que FEWS/Mauritanie 
utilise tin chiffre de population inf~rieur. 

Lc Comit6 technique du CPA a propose de porter le chiffre 
actuel de consommation de 165 kilos par pcrsonne et par an Af 
176 kilos, sur la base des rOsultats d'une 6tude inen~e en 1988 
par i'Office national de statistique. De plus, il a propos6 
d'adopter le chiffre de population de I'Officc. Le solde crtalier 
sera de nouveau r~vis par l'incorporation de ces modifica
(ions, avant d'ttre souinis au Coinit6 du CPA afin d'etre exainin6 
par les donateuts. 

Scion le scenario faible dtabli par FEWS reiatif zila pro
duction nette, il pourrait y avoir un deficit de plus de 
15 000 tonnes en 1994. D'aprs l'estimation de la FAO/CILSS/ 
SSA 6tablie fin octobre, il pourrait y avoir un excodent de plus 
de 10 000 tonnes. Selon le scenario ro.vis6 du Ministre du 
d(veloppement rural et de l'environnement, le dficil pourrait 
d(passer les 20 000 tnnes. (L'estimation du CILSS comporte 
un chiffre inftricur pour les importations - 195 000 tonnes 

et ne tient pas compte de l'alimentation anirnale ou des 
semences.) 
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Figure 2. Mauritanie : Cours duiril Nouakchott en 1991, 
1992 ct 1993 
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I1faudra sans doute plusieurs mois avant que l'on ne dis
iprse de chiffres plus complets concemant les recoltes. 

Donn~es 6conomiques 

Lcs prix du mil a Nouakchott sont en baisse depuis octobre 
(voir figure 2). Ce.te baisse traduit la presence sur le march6 
de mil et de sorgho recenment recoltds. Toutes les c6rdales ne 
proviennent pas de sources int6rieures; selon les negociants, 
une bonne paitie des cereales disponibles a W impornde du 
Mali. 

Les information, concernant les prix foumies en novembre 
par les voyageurs arrivant d'autres parties du pays sont, pour 
ur kilo de sorgho, en monnaie locale (oughiya-UM), les 
suivantes : Kaedi, 25 UM, Boghe, 30 UM et S6libaby, 
18 A20 UM. 

LE POINT SUR LA VULNERABILITE 

Rsidents du Tagant 

On n'a pas requ de renseignernents complmentaires 
concernant les populations du Tagant classdes comme 
extrdmement vulndrables par FEWS/Mauritanie dans 
l'Evaluationde vulnerabilit de FEWS pour 1993. L'UNICEF 
indique qu'il ne dispose pas de nouvelles informations en 
matire de nutrition; le fait que ses programmcs ont W 
suspendus (Acause du manque de fonds) dans cette zone isole 
pourrait signifier que los groupes vulnerables qui ont b~ndficid 

Evaluation des recolics 

de ses services connaissent une situation encore plus difficile. 
Les effets positifs de la recolte de dattes sont tennines, la plus 
grande partie des stocks 6tant dpuisee. 

Le 	Service de statistique agricole ne s'est pas rendu dans 
les wilayas pour evaluer ]a production. Si la recolte est bonne A 
Achram et dans d'importantes zones agricoles de bas-fonds 
(Iguewan, Derroum, Rachid) il faudrait ameliorer la securite 
alimentaire dans la region. Lcs recoltes de ces zones se font 

en fevrier-mars. 
On continue de signaler des essaims d'acridiens qui 

menacent les cultures. Tant que l'on ne dispose pas 
d'informations plus prdcises concernant les recoltes, les popu
lations des moughataas de Moudjeria, Tidjikja et de Tichit sont
toujours considerees comme hautement vulneables. 

Les agropasteurs des wilayas de Trarza, Brakna, Gorgol et 
Assaba classes dans la liste des groupes forement vulnerables dans 
l'evaluation de 1993 ont b~neficie de meilleures precipitations 
pendant cette canpagne et de paturages en bien meilleur 6tat. Les 
sauterelles et les criquets plerins ont detruit de vastes 6tendues de 
pturage dans le Trarza, mais meme les zones restantes sont de 
qualit6 suprieure Acelle des dernires annees. 

La chute des prix des cereales devrait ameliorer l'acct~s 
aux 	vivres des populations au pouvoir d'achat limit. C'est 
pourquoi le niveau de vulndrabilite de ces dernitres popula

tions n'est devenu que faiblement vulnerable. 

Populations pauvres des zones urbaines 

Les populations pauvres des zones urbaines n'ont pas vu 
d'amelioration spectaculaire de leur situation. Elles restent 
fortement vulnerables Acause par exemple de la grave recente 
des conducteurs de minibus qui assurent le seul moyen de trans
port entre le centre de la ville et les collectivites "P. K." (de 5 A 
15 kilomtres du centre-ville). A cause de cette grove, de 
nombreuses personnes n'ont pu se rendre leur travail. Dans 
les petits magasins des zones peripheiques densement peuplees, 
les prix restent superieurs Aceux de la ville. 

R6fugies maliens 

Les refugies maliens sont actuellemnent au noibre de 
46 000 et, d'apr s un reprdsentant du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les rdfugids, peu d'entre eux rentrent chez 
eux. II n'y a pas de plans de rapatriement immidiat, Acause, 
semble-t-il de l'absence d'accord entre le Gouvernement malien 
et le Gouvernement mauritanien. Ces rdfugies disposeraient de 
suffisamment de vivres, d'eau, de soins de sante et de logements, 
mais ils sont toujours moddrement vulnerables. 

Agriculteurs de la r6gion du fieuve S6n6gal 

La situation de ces agriculteurs s'est sensiblement 
arniliorde grAce Ades precipitations saisonnitres plus fortes et 
Aune meilleure recolte de dieri. Les tensions civiles et la 
presence militaire ont diminud le long du fleuve. Cela a permis 
aux residents de s'adonner Atla pfche et de franchir le fleuve 
pour se rendre plus librement au Senegal, si bien qu'ils ne sont 
plus que l~grement vuln(drables. 

MAURITANIE
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CONCLUSIONS 

Les perspectives des r(coltes en Mauritanie pour 1993/94 
sont tr~s bonnes, mais ilsubsiste de nombreuses inconnues. Un 
seul des quatre principaux programmes agricoles a indiqud des 
chiffres de production, chiffres qui ne sont pas d.finitifs. 

Le cheptel devrait disposer de vastes dtendues de paturages, 
qui sont verdoyants dans le sud et l'est et ont ccmmencd Ase 
dbvelopper dans le nord. 

Les criquets plerins sont presents dans de nombreuses 
parties du pays et l'dtendue des d gaits aux cultures des bas-
fonds, de walo et de d(crue est impossible Apr~voir. Fin 
ddcembre, des agriculteurs de la zone de Boghe signalaient des 
attaques acridiennes sur les cultures de bas-fonds et de walo. 
Sur la base de l'estimation basse de FEWS/Mauritanie portant 
sur une production de pros de 105 566 tonnes, la Mauritanie 
pourrait faire face a peu prOs A29 % de ses besoins. Si les 
importations du secteur commercial sont dgales Acelles qui 

ont tt signaldes l'annde dernire (213 000 tonnes) et si l'aide 
alimentaire promise arrive cette annie (48 140 tonnes), une 
bonne partie du deficit de production pourrait dtre comble. 

Les problmes lids Ala distribution et Al'accts aux cdrdales 
disponibles, surtout pour les populations les plus pauvres et les 
plus isoldes (Tagant, Adrar) persisteront. Une dvaluation plus 
'romplte de la situation alimentaire r(gionale ne sera possible 
que dans plusieurs mois, lorsque l'on disposera des chiffres de 
production d(finitifs. 

La Mauritanie affichera un deficit cir6alier (les ann6es 
exceptionnelles, la Mauritanie ne produit que 40 % de ses 
besoins en c6rdales) et les contraintes alimentaires se 
poursuivront dans plusieurs parties du pays, surtout parmi les 
groupes identifids comme dtant vuln(rables. Le d6ficit prdvu 
de 15 000 A20 000 tonnes (qui pourrait tre sensiblement plus 
dlevd scion les niveaux effectifs des importattions) devra dtre 
compensd par une combinaison d'aide supphdmentaire de la 
part des donateurs, une augmentation des importations ou une 
hausse de la production. 
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MALI 
Des r sultats moyens, avec des 

poches de mauvaises r coltes 
Scion un rapport rcndu public par USAID-Mali le15 diceinbre 1993 

RESUME 

Le Gouvernement nialien chiffre 6 2,07 millions de tonnes 
la production brute de ccriales de la campagne 1993/94, soil 
un peu plus que la tno venite de 1,96 million de tonnes de la 
pjriode 1986-92 (voir carte No 4). Ledebut tardifde la saison 
des pluies, so fin pr'coce, le bas niveau des fleuves et des lacs 
expliquent les mauvaises rcoltes dans le Cercle de KayeS, le 
Delta intrieur dui Niger; lest du Cercle de Douentza et la rgion 
lacustresilue au sud-ouest de Tombouctou (voir carte No 4). 

Le Syst~me d'alertle pr oce (SAP) a recontmand de 
distribuer 1 300 tonnes Ie c reales a 47 000 personnes 
moderement vulnerables habitant les r~gions de Mopti et de 
Gao. Dons la zone sahelienne, on surveille aussi de pros la 
situation de 200 000 autrespersonnes odcrcment vuhntrables. 

A lain d'octobre, h'sprix duii til0111commelInce; abaisser daLytuIc ai. L'oCiobr d on 'cl ieleinr's nl ccan onlar dalts 

augmentent dans la zone sah;lienne dufait de la baisse des tours 
du mil, ce qui indique qu'apr's tIrois annL'es de recoltes 
satisfaisantesl'offre de c r~ales est adeLquate. Les besoins locaux 
seront satisfaits par le conitmerce ou graceatu stocky existants. II 
n'est pas necessaire d'imporlerune aide alintentaire d'urgence. 

FACTEURS DETERMINANT LES 
DISPONIBILITESALIMENTAIRES 

Rsultats des rcoltes 

La rfcolte de la campagne 1993/94 a dtd moyenne. La 
saison des pluies a commencd avec un retard de 10 A20jours
dans le sud-est et dans l'ensemble de la zone sah~lienne. 
En 1993, les pluies cumul6es ont atteint Ia moyenne normale 
de la pdriode de 30 ann~es (1961-90) dans la plupart des regions 
sauf le Cercle de Kayes (juste au nord de Iaville de Kayes), qui
n'a requ que 50 %des pr cipitations normales, ainsi que le 
long de la frontitre du Burkina (80 %des pluies normales). 
Les pluies se sont brutalement arr~ttes i) la fin de septembre 
dans la region de Mopti, roduisant les rendements des cultures 
tardives. 


Les niveaux saisonniers du Niger, du Bani et du Sdndgal 
ont did infdricurs Ala moyenne. Les images IVDN (Indice de 
vdgdtation par Ia diflfrence nonnalisde) montrent que la crue 
dans le Delta intdrieur du Niger a &t6 moins dtendue qu'en 

Tableau S.Mali Production brute de c6r6ales par habitant 

Production Population Production 
brute apri~s la r~colte brute par 

Carnpagne (tonnes) (estimation) habitant, kg 

1986/87 1727 144 7606 128 227 
1987/88 1 638 893 7 742 065 212 
1988/89 2 195 945 7 881 687 279 
1989/90 2 156 439 8 025 098 269 
1990/91 1 769 284 8 172 405 216 
1991/92 2 416 651 8 323 717 290 
1992/93 1 809 252 8 479 149 213 
1993/94 2 073 365 8 638 819 240 
Moyenne 
(1986-92) 1959 087 - 244 

Notes: 1. l.s c6r6ales sont lemil, lesorgho, leriz, lefonio et lebW6.2. Les statistiques de population sont projetces, par r6gion, Apartirdes taux de croissance qui ressortent du recensement de 1987. 
Source :Direction nationale de l'agriculture (DNA)/Direction 
nationale de la statistique et de l'informnatique (DNSI), Mali 

la moyenne. Les r coltes sont dgalemcent mauvaises dans le 
Cercle de Kayes, ofi les pluics ont commenc avec plus d'un 
mois de ietard et n'ont atteint que la moiti6 du niveau cumuld 
normal. Au sud de Tombouctou, le bas niveau des lacs explique 
]a reduction de la r(colte de c6r6ales de d~cruc. 

En octobre 1993, le Gouvernement a publi6 les r6sultats 

provisoires de son 6valuation de la r6colte de cr6ales de la 
campagne 1993/94. La production brute est estim&e a2,07 mil
lions de tonnes, soit plus que la moyenne de 1,96 million de 
tonnes de la pdriode 1986-92. La production brute par habi
tant s'inscrit ainsi A242 kilogrammes, soit presque la moyenne
de 244 kg par personne de la pdriode 1986-92 (voir tableau 5). 

Etat des paturages 

Pour le fourrage de saisons siches, les perspectives sont 
moyennes dans la zone sah(lienne, mais plus m6diocres que la 
moyenne dans le Delta intdrieur du Niger c dans le nord de la 
rgion de Kayes. Dans le Delta intdrieur, Ia mindiocritl de la 
crue explique la faible productivit des pilturages dans cette 
region de pfilturages traditionnels en saison stche. Les images 
IVDN montrent un brunissement pr(coce du Delta int~rieur 
(voir figure 3). Dans la region au nord de Kayes, les faibles 
precipitations de 1993 ont r duit la biomasse cumulke. Dans 

moyenne, ce qui a affect6 les cultures (voir cane No 5). ces deux regions, avant le debut de la saison des pluies en 1994, 
Une crue rdduite, allant de pair avec une fin trop prdcoce les pfaturages se d6graderont assez vite. Toutefois, on ne signale

des pluies dans la region de Mopti, a affect la r~colte de riz. pas d'dpizooties graves du b~tail ou des autres animaux. 
La production de riz AMopti est infdricure, assez nettement, A 

MALI
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Figure 3. Mali :Evolution de la biomasse dans le Delta 

int6rieur du Niger 
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Information sur les stocks de denr(-es 

Selon le Gouvernement malien, les stocks de denres 
alimentaires sont A leur niveau normal. Le Ier dtcembre 1993, 
l'Office des produits agricoles maliens (OPAM) a fait 6tat d'un 
stock de cdr(ales de 52 290 tonnes. Les stocks commerciaux 
se trouvant dans les greniers de I'OPAM repr~sentaient 
1307 tonnes. A ce niveau, les stocks sont suffisants pour 
rdpondre aux besoins des populations qui ont souffert de 
mauvaises rcoltes locales (voir tableau 6). 

Aide alimentaire et importations/cxportations 
commerciales projet~es 

Se fondant sur une estimation de la rtcolte de la 
campagne 1993/94 et des estimations du pouvoir d'achat des 
m~nages, le SAP a recominandd de disiribuer 1300 tonnes de 
c.rdales A 47 000 personnes habitant quatre arrondissements 
des regions de Mopti et de Gao. En outre, 200 000 personnes 
habitant la zone salidlienne sont considdr&es comme 
moddrdment vuln(rables a l'inscurit6 alimentaire et pourraient 
avoir besoin d'une assistance .jusqu'ft la prochaine rcolie. Le 
SAP pourrait recommander d'autres distributions a mesure 
qu'on connaitra mieux la situation dans certains arrondissements 
(Konna, Goundaka, Mondoro et Anderamboukane). 

Les autoritds maliennes continuent de foumir une assis-

Tableau 6. Mali :Production et consommation par region 
(tonnes) 

Taux de 
Estimation dc 

de la Production Besoins couverture 
population brute de des besoins 

Rigion 	 en avril 1994 1993/94 consommation (pourcentage) 

Kayes 1 200612 246657 243000 102 
Koulikoro 2 238 920 356 786 452 000 79 
Sikasso 1 460 605 423 959 295 000 144 
S~gou 
Mopti 

1 517002 
1 384 326 

690724 
288 636 

306000 
280 (X)0 

226 
103 

443 847 55 125 90000 61 
Gao/Kidal 393 508 11 478 790 000 15 

Total 8638 820 2073 365 1 745 000 

Notes 1. La region de Kidal 6tait autrefois un arrondissement de la 
region de Gao. 
2. On a appliqu6 d laproduction brute un taux de consommation 
annuel par habitant d 202 kg.
3. Les statistiques de population ont tc projetbtes ,partir des taux de 
croissance par region ressortant du recensemuent d 1987. 
Source :Direction nationale de l'agriculture ()NA) et Direction 
nationale de la statistique etd l'inforniatique (DNSI) 

tance aux rapatri~s qui rentrent, dans le nord du Mali, de 
Mauritanie, d'Alg(rie et du Burkina. Sur 1000 tonnes pr~vues,
elles ont distribud 500 tonnes dans la region du Kidal A la fin 

de novembre 1993. 

FACTEURS DETERMINANT L'ACCES 
AUX DENREES ALIMENTAIRES 

Besoins projetcs 

D'aprts I'estimation de la production nationale brute et 
des rdsultats de l'enquete dc consommation effectude par la 
Direction nationale de la statistique et de l'informatique, le 
Mali devrait d~gager un exc~dent c~rtalier de 344 000 tonnes, 
avant importations et exportations. Cet exc dent provient des 
r(coltes de rail et de sorgho. Mais il existe en riz un important 
deficit et, du fait de mauvaises rbcoltes, ilexiste aussi des 
dtfficits rgionaux. 

onnees C-conomiques 

Les prix du inil ont baissd dans l'ensemble du Mali apr6s 
un maximum observd en aoflt 1993 (voir figure 4). On retrouve 
liI'6volution observbe en 1991 apr~s une bonne r6colte. En 
cinq ans, le prix courant du mil n'a W plus faible qu'une seule 
fois. 

Les iernes de l'6change "chbvres-mil" se sont redresses 
en novembre. Scion le SAP malien, cela est dQ surtout A la 
baisse des prix du mil, qui profitera aux dleveurs, qui troquent 
leurs animaux contre du grain. 

MALI
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Figure 4. Mali: Cours du mil, moyenne dans la capitale et les tensions se sont g~ndralement attdnudes dans le nord. Le Haut 
rigions Commissariat aux r~fugids (ONU) organise le rapatriement des 

rdfugies qui souhaitent rentrer. Les autoritds, les donateurs
150 

intemationaux et les ONG contribuent 5 cet effort qui devrait 

125 faciliter la rdinsertion des rapatrids dans la socidtd malienne. 

CONCLUSIONS 
IL 75.......-.. l .......... 

50 La r(colte 1993/94 devrait dtre suffisante pour r6pondre 
aux besoins alimentaires nationaux. Des problnes de sdcuritd 

25 et d'dquipement font que le march6 des c~r(ales ne peut pas 
enticrement combler les d(ficits locaux. La distribution d'une 

0 certaine quantit6 d'aide alimentaire puis(e dans les stocks de 
stcurit( nationaux sera donc ncessaire. 

A la suite de ]a r(colte de 1993/94, on ne s'attend 5 aucun 
changement important dans la vulnerability d'ensemble du pays. 
Cependant, les petits agriculteurs, dans les cercles de Kayes et 

c. 1990 - 1991 _ 1992 1993 de Tombouctou, qui ont eu plusieurs mauvaises r(coltes, et les 
tenanciers dans les zones rizicoles de la region de Mopti 

Source: Syst~me d'infomation sur les marchs maliens deviendront plus vuln~rables en 1994. 

LE POINT SUR LA VULNERABILITE 

Les habitants des cercles de Bandiagara et Douentza restent 
moddr&ment vulndrables; ceux des regions de Gao, Tombouctou 
et Kidal sont trbs vulndrables en raison de probI¢mes de s~curitd. 
Les habitants du Cercle de Kayes restent moddrcment 
vuln rables en raison de mauvaises r~coltes dans plusieurs zones 
au cours des demieres annes. Des rdfugi~s maliens continuent 
Arentrer de pays voisins (Mauritanie, Algdrie, Burkina). Les 

MALI
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BURKINA 
R6coltes exc6dentaires en 1993 mais 1'image 

IVDN montre des zones i probl'mes 
Scion tn rapport rendu public par USAID-Burkina le16 dcenbrc 1993 

RESUME 

Le Burkina Faso ne devrait J)as avoir besoin d'aide 
alirnentaire d'urgence en 1994. Des pluies bien rtparties sur pre sque lo t on c' I pa n L rc de~l esimp r-presque lout le pays ontn,tlonn ;un exc~dewt deec&r&aesc r~a inilior
tant. Les autorit&s prevoient un excedent ctrealier de 
213 000 tonnes pour la campagne 1993/94. Malgr cette situ-
ation favorable, quatre provinces (BoulkiemdW, Nahouri, 
Sanniatenga et Tapoa) ont pour la troisieneantne cons'culive 
une production infcrieure o la inovenne. Cela nepeut que reduire 
encore le pouvoir d'achat des petits exploitants dans ce prov-
inces, de sorte que 100 000 persopines seraient ntodretnet 
vungrables. 

FACTEURS DETERMINANT LES 

DISPONIBILITES ALIMENTAIRES 


RWsultats des roltes 

Les estimations provisoires officielles font dtat d'une pro-

duction cdr&alitre, en 1993/94, supdrieure A la moyenne 

de 1986-92. Ces estimations donnent i penser que le Burkina 

Faso n'aura pas besoin d'aide alimentaire d'urgence pour 

satisfaire ses besoins de consommation cette annde. Le 

Gouvernement chiffre a 213 000 tonnes l'excddent de la pro-

duction de c~r~ales (production moins consommation, sans autre 

apport de cdrdales). Ce total se 
ref1tte aussi dans I'Evaluation 
pr~liminairedes rcoftes de FEWS pour 1993, qui repose sur 
une analyse de l'imagerie IVDN. L'excddent national de 
cdr(ales, de 379 000 tonnes, inclut I'aide alimentaire et les 
importations commerciales pr6vues (voir tablcau 7).

Malgrd cet exc dent, les autoritcs devront faire face a 
plusieurs pdnuries rcgionales. En effet, d'apr s les chiffres 
officiels, la production par habitant de la campagne 1993/94 
sera infrrieure A la moycnnc 1986-92 dans les provinces de 
Boulkiemdd, Gnagna, Nahouri, Sangui6, Sanmatenga, Sissili 
et Yatenga (voir tableau 8 et carte No 6). 

L'ins(curitd alimentaire, au Burkina Faso, n'apparait 
qu'apr~s plusicurs ann~es de production infdrieure A]a moyenne. 
FEWS/Burkina estime que le deficit de la production sur quatre 
ans dans les provinces de Boulgou, Boulkiemidd, Nahouri, 
Sarunatenga, Sanguid, Gnagna, Sissili et Tapoa fait que leurs 
habitants sont mod(rdment ,ulndrables (voir tableau 9 et indice 
de vulndrabilitd FEWS, page 48). 

Tableau 7.Burkina :Estimation de Ia production nationale de 

c6r~alcs en 1993/94 

Population en juin 1994 (hstination) 9 900 000Consommation annuelle par habitant en kg 190 

IESOINS 1li CtRI3ALliS POUR LA CONSOMMATION 
1993/94 

Consoniniation de c6r6ales pr6vue en 
1993/94 

Reconstitution des stocks (non disponibles 
pour laconsonunation) 
OFNACER 
I)ans les exploitations 

13 000 
3 000 

10 000 

1881 000 

Besoin total de c6r6ales 1993/94 

OFE DE CEREALES 1993/94 

1 894 000 

Production tiette estini6e en 1993/94 2 100 000 
Stocks disponibles dans le pays 

(OFNACER) 20 000 
Aide alimentaire progranmnie en 1993/94 18 000 

Secours catiolique CATIIWEL 13 000 
PAM 5 000 

Importations commerciales pr6vues 1993/94 135 000 
1316 35 000 
Riz 100000 

Offre totale de c6r6ales 1993/94 2 273 000 

Estimations du solde national de 
c6r6ales en 1994 379 000 

Offre apparente en kg par habitant 230 

Sources : Institut national de la statistique etde la d6niographie, Projet 
diagnostique permanent II (CILSS), Office national des c6r6ales, 
Grinds nioulins du Burkina, Caisse de p6r6quation 

La campagne cirkalire 

Precipitations 

Dans le sud du Burkina, les pluies ont commencd Ala fin 
mai, au debut juin, alors que la pdriode normale est la mi-mai. 
Elles ont ditinfdrieures a la moyenne vers le milieu de juillet
puis au debut d'aot. Ces braves pdriodes de scheresse ont 

BURKINA
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Tableau 8. Burkina :Totaux 1990-92, et estimations, pour 1993, de la production nette de cdr~ales, en kg 
par habitant 
(Ecart par rapport Ala moycnne) 

Province Moyenne 
1986-92 1990 


D6ficit 

Boulgou 166 -124 

Boulkiemd6 150 -36 

Nahouri 109 -75 

Sanmatenga 152 -46 

Sangui6 189 -67 

Gnagna 209 -56 

Sissili 194 8 

Tapoa 187 17 

Kadiogo 13 -9 
Yatenga 129 -20 

Exc~dent
 

Como6 239 -60 
Gournna 239 -50 
liou6t 199 -68 
Sourou 189 -132 
Oudalan 122 -19 
Mouhoun 239 -57 
Oubritenga 191 -34 
Kouritenga 126 -94 
Passord 170 -111 
Ganzourgou 192 3 
Poni 206 46 
Baz6ga 203 -71 
K6n6dougou 287 -73 
Ban 174 -111 
Namentenga 172 -49 
S6no 184 21 
Zoundwdogo 205 -65 
Soum 143 -69 
Bougouriba 268 -36 
Kossi 325 -34 

Moyenne 181 -51 


Source: Institut national dc lastatistique et de lad6mnographie 

entrafrid des diminutions localisdes des rcndements de mais e 
de sorgho blanc. 

Dans le Centre du Burkina, les pluies ne se sont pas 
installdes avant la mi-juillet. I1a donc fallu planter en meme 
temps le sorgho, le mil et les arachides, et le manque momentand 
de main-d'oeuvre a obligd A r6duire les surfaces emblavtes. 
Les pluies ont dtd3 insuffisantes au d6but de septembre, au mo-
ment de la floraison, et cela explique aussi une lg6re haisse 
des rendements. 

Dans l'ouest du pays, le niveau cumuli6 des prCcipitations 
pendant la campagne a did inf.rieur il la moyenne, mais les 
pluies ont ditbien rlpanies, cc qui a donn6 une bonne r~colte. 

Dans les trois provinces du nord de la zone sah~lienne, les 

pluies ont commencd plus tt que d'habio.,de, ilami-juin, raina 
les pr(cipitations sont restes inferieures itla moyenne pen-
dant toute la saison. Elles se sont arrt~tes t~t dans l'ann~e, et 

Estimation Total 
1991 1992 1993 1990-93
 

-35 -9 10 -158 
-18 -35 -50 -139 
-1 -6 -17 -99 

-31 -4 -15 -96 
68 -59 -78 -136
 
-39 9 -54 -140
 
50 -81 -77 -100
 
-47 -14 -2 -46 

-7 -7 -7 -30 
119 -7 -36 -5 

38 -5 44 17 
-1 5 14 -32 
31 22 37 22 
68 94 54 84
 
42 57 28 108
 
43 61 74 121
 
58 28 62 114 
61 93 101 161 
33 116 60 98 
49 64 30 146 
54 72 11 183 
84 91 73 177 
84 77 115 203 
70 130 83 172 
53 113 71 188 
91 122 15 249 
139 66 107 247 
135 118 37 221 
61 192 246 463 
156 163 207 492 

39 39 31 58
 

les indispensables pluies de septembre on( did infdrieurcs Ala 
moyenne (AOuahigouya iln'est tomb6 que 56 mm, alors que 
la moyenne sur 30 ans est de 103 mm), cc qui explique 
l'existc;ice de poches peu dtiendues ob les rlcoltes sont presque 
inexistantes et la qualitd des pAturages gravemcnt alfectc. 

Indice de v(gtation par la diffrence normaliskc (IVDN) 

la carte No 7 prdsenle une image r~capitulativc de la sdrie 
chronologique d'images IVDN dans les d(partenments du 
Burkina. Elle mnontre I'ccart, en 1993, par rapport i la 
moyenne 1982-90, du IVDN cumult, depuis la dlcade ou 
I'indice a commenc ,iaugmenter jusqu'%celle oimil a atteint 

son maximum. On a lMtun indicaicur de la quantit6 de 
photosynthse totale pendant la peiode de croissance des cul
tures. 

BURKINA 
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Tableau 9. Burkina: Estimation de !4pr ,ducidon nette de c~r(:ales en 1993/94 

Province Estimation 
de la Production 

Production 
par habitant 

en pourcentage 
population 

cn avril 1994 
(milliers) 

Besoins 
(milliers dc 
tonnes) 

nette 
(milliers de 

lonnes) 

Solde 
(milliers do 

(tonnes) 

Production 
par habitant 

(kg) 

Moyenne 
par habitant 

1986-92 

de la 
moyenne en 

1993 

Bouglou 499 95 88 -7 176 166 106 
Boulkiemd6 408 78 41 -37 100 150 67 
Nahouri 130 25 12 -13 92 109 84 
Sanmatenga 424 81 58 .23 137 152 90 
Sangui6 243 46 27 -19 111 189 59 
Gnagna 296 56 46 -10 155 209 74 
Sissili 326 62 38 -24 117 194 60 
Tapoa 205 39 38 -1 185 187 99 
Kadiogo 790 150 5 -145 6 13 46 
Yatenga 572 109 53 -56 93 129 72 
Comod 322 61 91 30 283 239 118 
Gounna 380 72 96 24 253 239 106 
|Ioudt 800 152 189 37 236 199 119 
Sourou 338 64 82 18 243 189 129 
Oudalan 133 25 20 -5 150 122 123 
Mouhoun 364 69 114 45 313 239 131 
Oubritenga 340 65 86 21 253 191 132 
Kouritenga 242 46 55 9 217 126 180 
Passor6 239 45 55 10 230 170 135 
Ganzourgou 239 45 53 8 222 192 116 
Poni 272 52 59 7 217 206 105 
Baz~ga 377 72 104 32 276 203 136 
K~nodougou 174 33 70 37 402 287 140 
Bam 179 34 46 12 257 174 148 
Namatonga 222 42 54 12 243 172 141 
Seno 286 54 57 3 199 184 108 
Zoundw6ogo 186 35 58 23 312 205 152 
Soum 233 44 42 -2 180 143 126 
Bougouriba 255 48 131 83 514 268 192 
Kossi 419 80 223 143 532 325 164 

Total 9890 1879 2092 213 212 
 181 117
 

Note :On retient une consommation annuelle de 190 kg par habitant.
 
Source :Institut national de ]astatistique Ct de la d6mographic
 

La qualit, de la saison de croissance, indiqu(c par cettc inauvaises conditions de cultures qui ont prdvalu dans le sud 
photosynthtse totale, a d~passd la tmoyenne sur prcsque tout le du Burkina et le sud du Mali expliquent que les cours sont plus
Burkina. Les six provinces du Nord (Soun, S(no,Saninatenga, 6lev~s qu'en 1992 au rnarch6 de Niankologo, dans le sud, mais 
Gounna, Comot et Houdt) font cependant exception, puisque cela n'aura pas un effet important sur les quantit s disponibles.
la fin pr(coce de la saison a :ntra),i6 une reduction des Sur cc narch(:, le kilo de rail est pass6, d'aofl Aoctobre, de 
rendements de c(r~alcs et de la quAlit( des pitturages. 58 francs CFA ?'76 francs CFA, alors que I'an dernier au mn~me 

moment, les cours baissaient. Dans los mnarchs du nord du 
pays, les cours du inil sont plus faibles encore que 'an dernier 
en raison de l'arrive tardive d'une aide alirnentaire en

FACTEURS DETERMINANT L'ACCES octobre 1993. 
AUX DENREES ALIMENTAIRES 

Le march6 des animaux 

Le march6 des c~rales Le tail repr~sente, pour une grande proportion des 
agriculteurs du Burkina Faso, une formne d'6pargne. La qualitd

L'an dernier, les cours du inil ont W infdrieurs t litdes paturages est le ineilleur indicateur de a sant, decc secteur 
moyenne, aprts l'excellente rtcolte de 1992/93; ilmarque un de I'6conomnie. Las pluics ayant 616 infftic'res A la moyenne
fI(1chisserent normal pendant le second semestre de 1993. Las en septerubre dans le nord du pays, lus palurages sont 
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Carte 7. Burkina: Evaluation des r coltes derivee des IVDN 
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g nralement en mauvais dtat. Cela entraine un d(placement Figure 5. Burkina: Tcrmes de I'&lhange entre ies ch~vres 
des animaux vers le sud-est du pays ob les paturages sont en et le mil 
tr s bon 6tat depuis maintenant deux ans. Cette transhumance 16 1.4 
est normale au Burkina.
 

Le march6 des animaux a marqud des signes de bonne santo. 
 1.2 
En septembre 1993, la vente d'une chtvre permet d'acheter 
140 kg de mil, contre 80 kg seulement en septembre 1991. La 12 
figure 5 montre l'6volution des termes de l'6change entre les <
 
chcvres et le mil entre 1991 et septembre 1993, en moyenne, 
 08 
dans cinq grands marchs. 0.8 

0.6LE POINT SUR LA VULNERABILITE 
E
 

0.4 

L'Evaluation de vulnrabilitW 1993 de FEWS signale que
 
dans cinq provinces (Boulkiemd6, Sanmnatenga, Nahouri, 
 0.2 
Boulgou et Tapoa) 40 %au momrs dce la population serait trs 
vulnerable. Dans ces provinces, les plus vulndrables sont les 0 
petits exploitants. La production nationale de c6rtales en 1993/ " 
 ' 
 '
 
94 a W supdrieure a la moyenne, mais la production, dans les 
 - ' = "
 
provinces les plus vulntrables, est restte inf'rieure a la tnoyenne
 
el le nombre de petits exploitants tres vuln~rables ou ,, 

Z6 

modtr~ment vuln~rables ne changera pas. FEWS/Burkina 
estime qu'il y a encore plus de 100 000 personnes tr, - chevrcs mil (sacs de 100kg) 
vul rablesvr contre m 

Grace au bon 6tat des paturages et ilde bons tennes de 
1'6change, les populations agropastoralcs sont nettement moins Note I)onn6es relatives Acinq march6s (Djibo, Gorom Gorom, 
vuln rables. Pouytenga, Kaya etYouba), moyenne 1991-93 

Source: FEWS/Burkina 

CONCLUSIONS 

Les estimations officielles et celles de FEWS/Burkina de 
la production de c rtales donnent Apenser que la production 
par habitant d6passera la moyenne sur sept anntcs, pour la 
troisiine ann(e consecutive. 

Le pays n'aura pas besoin d'aide alimentaire d'urgence, 
mais son gouvernement dcvra peut-etre apporter une assistance 
,A100 000 petits exploitants trts vulnt~rables dans cinq prov
inces ob la scheresse a encore donn6 une production de cmrtales 
inf rieure a la moyenne. 

La Commission nationale de secours d'urgence e!de 
rdhabilitation, et ses services provinciaux, reptrent des poches 
de mauvaises r~coltes, mettent au point des plans d'action et 
dffinissent des interventions A entreprendre. FEWS/Burkina 
continue A aider les autorits en fournissant les r~sultats de 
I'analyse du IVDN, par d partement, ce qui permet aux 
responsables locaux de comparer la croissance des cultures avec 
la moyenne de longue dur6e. 

BURKINA
 



Carte 8. Niger : Rcapitulation de I'Evaluation des rcoltes 
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NIGER 
Pnuries regionales malgr( une 

recolte moyenne 
Scion un rapportrendu public par USAID-Niger le23 dicembre 1993 

RESUME 

Selon les donn~es actuelles du Miistnre de l'agricultureet 
de l'levage (MAE), la rcolte 1993/94 devrait perneure de 
satisfaire environ 93 % des besoins alimentaires dit Niger 
en 1994(la productioniiette e.vtd'eviron 1,8 million de tonnes; 
la population diu pays est d'eiron8,9 millions d'habitawts). 
Si 'on y ajoute h's stocks actuels du pays et les importations 
attendues, le solde ceralier du pays presente un exc~dent de 
quelque 5 %. 

It reste plusieurszones localises d'inswcurit alimnentaire. 
Le Gouvernement nig -rienestime que les populations les plus 
vulnerabhes auront besoin d'environ 55 000 tonnes d'aide 
alimentaire et a detande aux donaieurs de fournir cette 
quantitY. 

FACTEURS DETERMINANT LES 
DISPONIBILITESALIMENTAIRES 

Resultats des r~eoltes 

Scion le Ministre de l'agriculture ct de l' 6levage, Ia r6colte 
de c6rdales nawionale de 1993/94 (cultures pluviales de railct 

sorgho) ddpasse tout juste 2 millions de tonnes (volume brut), cc 
qui est proche de la moyennc des cinq ann(es pr~ctdentes 
(1986-1992), mais lg6remcnt inf(rieur aux totaux de 1992/93. 

Scul le d~partement de Dosso a enregistrd une production 
globale de mil et de sorgho sensiblement sup~rieure t lIa2 641 tonnes de riz et liaminoterie nationale disposait de 
inoyenne de 1986 a 1992 (voir tableau 10). Le changeinent le 
plus marqud a t6 enregistr6 dans le d panement de Diffa, qui 
n'a produit que 86 % de la moyenne de sept ans et 35 % de la 
production de 1992. 

A l'6chelon administratif infricur (arrondissement), 21 des 
35 arrondissements ne dcvraient pas satisfaire lcs besoins en 
matire de consommation (voir tableau 11). La baisse de pro-
duction la plus niarqu~e s'est produite dans l'arrondisscment 
de N'Guigmi (12 % de la moyenne), suivie de Diffa, Bouza, 
11l61a et Tanout, qui ont enrcgistr6 moins de 60 % de leurs 
moyennes respectives. Dans le d0partcinent d'Agadts, les 
arrondissements de Bilna, d'Arlit et de Tchirozdrine, qui sont 
essentiellement pastoraux, ont produit de quoi satisfaire une 
faible proportion de lers besoins en cr6ales projetds reais, 
comme par le pass6, ils &dpendrontd'approvisionnements des 
zones agricoles du sud du pays. 

Etat des pfturages 

Les d~placenents de bWtail vcrs lc nord ont did insignifiants 
en 1993. La plupart des troupeaux sont restids dans les limites 
mridionales de la zone pastorale it cause des risques 
d'inscurit6 dans les zones septentrionales. Si une majorit de 
troupeaux restent dans le sud, un surpeupleinent des zones 
agricoles peut susciter un conflit avec les agriculteurs, cc qui 
pourrait affecter les disponibilit6s de fourrage avant la saison 
des pluies de 1994. D'apr~s lc MAE, le d but tardif et 
l'insuffisance des pr cipitations ont contribud it la inauvaise 
situation des paiturages el it une mauvaise production. La pro
duction totale de fourrage (paturages naturels plus rdsidus 
agricoles), selon les estimations, indique que seuls les 
d~partemcnts de Diffa, de Dosso et de Zinder ont enregistr6
des niveaux de production suffisants. Dans tous les autres 
d~partements, la production ne suffira pas Ar(pondre aux 
besoins norinaux. 

Les rsidus agricoles (dans les zones agricoles) ont 6 
suffisants et devraient contribuer a attdnuer les effets de la 
mauvaise situation des paiturages. Beaucoup de zones pastorales 
n'ont pas ditpleineinent utilis~es pour des raisons de s~curit6, 
cc qui a nui ii I'acces g nral au fourrage. 

Information sur les stocks de denrCes 

Au 30 novembre, les stocks de sdcurit6 de mil du 
Gouvemrnent nig~rien se situaient a environ 44 235 tonnes. 
L'organisme rizicole semi-public disposait en plus de 

710 tonnes de bld. I1y avait 1 069 tonnes d'autres stocks 
alimentaires d~tenucs par Ic Programme alimentaire inondial. 

Aide alimentaire et importations/exportations 
commerciales projetles 

Le Gouverneinent a denandd aux donateurs de foumir 
55 000 tonnes Alitre d'aide imindiate en faveur des popula
tions les plus vulndrables. Scion lcs estimations du 
Gouvemenent, les populations moins vulndrables auront besoin 
de 118 000 tonnes supphlmnentaircs afin de pouvoir traverser la 
ptriode difficile prc~dant lIaprochaine recoltc. 

La deinande d'aide alimentaire a 616 calculke sur la base 
d'i nbrnations obtenues au moyen d'un questionnaire sur la 
sdcurit6 alimentaire mis au point par le Syst~mne d'alerte prdcoce 
(SAP) du Niger. Cc questionnaire portait sur la situation 

NIGER
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Tableau 10. Niger : Solde de la production 1993/94, par dpartement, de rail et de sorgho en cultures Ipluviales-pourcentage des 
besoins satisfaits (en tonnes) 

Production Production de 
Estimation Estimation Estimation Besoins do Solde Production moyenne 1993 en pourcentage 

de la population do la production do la production consommation estimatif par habitant par habitant do la moyenne 
Dpartement 1993/94 brute 1993/94 nette 1993/94 1993/94 1993/94 1993/94 1986-1992 do 1986-1992 

Tillab6ry 2 142749 386907 328 871 452084 -123 213 153 169 91 
Dosso 1 269 325 405 633 344 787 276 046 68 741 272 246 111 
Tahoua 1538 461 369 740 314 279 332 457 -18 178 204 212 96 
Maradi 1 735 775 466 110 396 193 373 384 22809 2M 257 89 
Zinder 1 711 376 428 866 364 526 367 365 -2839 213 232 92 
Diffa 201 709 21 502 18277 42 587 -24 310 91 106 86 
Agads 282 451 721 613 56602 -55989 2 6 33 

Total 8 882 347 2079479 1 767546 1 900525 -132979 199 211 94 

Sources :Pour les tableaux 10 et 1I, chiffres de production fournis par le Gouvernement et taux de consommation d'USAID 

agropastorale, les prix des cdr~ales et des animaux sur le march, 
la sante et l'alimentation, ainsi que d'autres variables socio-
dconomiques. 

Le Programme alimentaire mondial s'attend a ce que l'aide 
alimentaire en 1993/94 au titre de projets comporte 
16 349 tonnes de mil et de sorgho ainsi que 4 512 tonnes 
d'autres stocks alimentaires (voir tableau 12). Scion les esti-
mations du Gouvernement nigdrien, les importations 
commerciales de cdrdales seront comparables au totad de l'ann6e 
demire, qui dtait d'environ 94 000 tonnes. 

FACTEURS DETERMINANT L'ACCES 
AUX DENREES ALIMENTAIRES 

Projections des besoins 

Les projections en matitre de consommation du pays 
sont ventildes dans les tableaux 10 et 11, avec un deficit 
total de la production pluviale de pros de 133 000 tonnes 
(cultures pluviales de mil et de sorgho). La production 
pluviale de mil et de sorgho repr~sente 95 %de la produc
tion cdrdalire totale du Niger et de 70 1 80 %du total de la 
consommation alimentaire. Si 'on prend en compte les es
timations relatives Atd'autres cultures cdr~alires (cultures 
irrigu~es, contre-saison) le solde national reprdsent au tab-
leau 12 fait apparaitre un d6ficit de production au niveau 
national de prbs de 79 000 tonnes. Si 'on ajoute les stocks 
disponibles et les importations potentielles, on obtient un 
excddent global de plus de 92 000 tonnes. 

Donn~es 6cononiques 

Prix du march 

II ressort des donnes du Systme d'information sur les 
marchds (SIM) que les cours du mil ont baissd au cours de 

l'ann e dans l'ensemble du Niger. Les prix 6taient de plus de 
20 %inf~rieurs Aceux de 1992 dans les d6parlements d'Agads, 
Maradi et Zinder (voir figure 6). La lgt&re pointe de juillet et 
la baisse cons~cutive des prix du mil sont le signe de vastes 
stocks c6ralicrs, provenant tr~s vraisemblablement de la rdcolte 
dc 1992/93. Los prix ont 6galement did affects par It baisse du 
naira et le coOt moins 6levd des importations de tail du Nigeria. 

De septembre a novembre, les prix des animaux ont baissd 
(voir figure 7). Les prix sont de 10 A15 % infdrieurs dans le 
cas des caprins males adultes dans les d~partements de Diffa, 
d'Agads et de Maradi, par rapport Ala minme pdriode de l'anne 
prdc~dente. Les prix du b~tail, dans I'ensemble du pays, sont 
d'une mnanire g~n~rale de 15 % moins dlevds que la moyenne 
de cinq ans (1988-1992). En 1993, les prix des animaux n'ont 
pas enregistrd de pouss~e saisonnire traditionnelle, ce qui 
signifie que l'offre d'animaux d6passait it demande sur la 
plupart des grands march~s. Malgrd la faiblesse des prix des 
animaux, la chute des cours du mil a ralenti la baisse saisonnie 
des termes de l'dchange gdndraux caprins-mil. Si l'offre 
d'animaux continue de d~passer la demande, les termies de 
1'echange pourraient se ddtdriorer fortement, surtout dans les 
zones d~ficitaires en crdales. 

Autres facteurs 6conomiques 

L'Assemble nationale a adoptd le budget pour 1994 Ala 
fin de ddcembre. I1s'agit d'un budget d'austdritd, qui est 
toujours financd dans une large mesure par des donateurs 
intemationaux, et en premier lieu la France. Les traitements de 
la fonction publique continuent de reprdsenter une part 
importante des ddpenses de fonctionnement. Los pourparlers 
entre le Gouvernement nigdrien et le Fonds mondtaire interna
tional se sont r~cemment terminds sans grands progrds au sujet 
d'un programme d'ajustement structurel. LL Gouvemement doit 
faire davantage d'efforts pour r~duire les traitements de la 
fonction publique tout en augmentant les recettes. 
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Tableau 11. Niger : Solde de la production 1993/94, par arrondissenent, de mil et de sorgho en cultures pluviales - pourccntage 
des besoins satisfaits (en tonnes) 

Production Production de 
Estimation Estimation Estimation Besoins de Solde Production moyenne pourcentage 

Arrondissement 
de lapopulation 

1993/94 
de laproduction 
brute 1993/94 

de laproduction 
nette 1993/94 

consommation 
1993/94 

estimatif 
1993/94 

par habitant 
1993/94 

par habitant 
1986-1992 

de lamoyenne 
de 1986-1992 

Bilma 9409 0 0 1 985 -1 985 0 0 
Arlit 117 060 82 70 23 372 -23 302 1 2 50 
Tchiroz6rine 155 981 639 543 31 245 -30 702 3 8 38 
N'Guigmi 26383 240 204 5 132 -4928 8 68 12 
Niamey 516 213 9 329 7930 98 080 -90 150 15 12 125 
Main6 Soroa 86870 10095 8581 18636 -10055 99 136 73 
Diffa 88457 11 167 9 492 18819 -9327 107 220 49 
Bouza 207 131 26 448 22 481 45 307 -22 826 109 256 43 
Ouallam 223 001 29 182 24805 48635 -23 830 111 164 68 
Tahoua 293 484 47090 40027 62 447 -22 420 136 173 79 
Madarounfa 412 334 69 627 59 183 84995 -25 812 144 165 87 
Mirriah 682 555 120 320 102 272 144 241 -41 969 150 194 77 
Keita 180589 37 731 32071 39427 -7356 178 204 87 
11161a 205 124 44045 37 438 44595 -7 157 183 353 52 
Tchin Tabaraden 77954 17274 14683 16049 -1366 188 136 138 
Tdra 356296 78906 67070 77 123 -10053 188 286 66 
Filingu6 341 254 75 891 64507 74 238 -9 731 189 230 82 
Tanout 221 059 50 698 43 093 47 771 -4 678 195 369 53 
Dakoro 315 909 73011 62 059 68335 -6276 196 214 92 
Kollo 318 951 75706 64350 69 813 -5 463 202 223 91 
Mayayi 269 997 66780 56 763 59 155 -2392 210 241 87 
Dogondoutchi 390 163 97 497 82 872 84 857 -1 985 212 88 241 
Gour6 196272 54668 46 468 42038 4430 237 291 81 
Tillab6ry 169994 48 725 41 416 36 815 4601 244 193 126 
Boboye 254039 76211 64779 55527 9252 255 240 106 
Agui6 207684 62927 53 488 45 451 8037 258 271 95 
Tessaoua 265 139 81 522 69 294 57 570 11724 261 346 75 
Konni 311 504 98 193 83 464 67355 16 109 268 243 110 
Say 217 041 69 168 58 793 47379 11414 271 275 99 
Matameye 200 487 65 172 55 386 43665 11721 276 265 104 
Magaria 411 003 138 008 117 307 89650 27657 285 218 131 
Dosso 310 995 108 128 91 908 67271 24637 296 244 121 
Madaoua 262675 98959 84 115 57277 26 838 320 226 142 
Loga 110553 42062 35 753 24 118 11635 323 226 143 
Gaya 204 075 81 735 69 475 44273 25 202 340 171 199 
Guidan Roumdji 264 712 112 243 95 406 57 879 37527 360 191 188 

Total 8882347 2079479 1767546 1900525 -132979 199 211 94
 

N'Guigmi). Les populations d'arrondissements d(ficitaires

LE POINT SUR LA VULNERABILITE comme ceux de Kolo, Mirriah et Dogondoutchi ne devraient 

&_tre
que ldg~rernent vulndrables, ayant acc~s Ades stocks et A 
d'autres sources de revenus. 

La plupart des populations vulni~rables se trouvent dans Les arrondissements de Tanout et de Loga ont eu une 
des zones qui ont subi un d~ficit de la production crdalire campagne meilleure que pr~vu. Apr6s avoir subi l'annde deminre 
(voir tableaux 10 et 11). I1s'agit de la totalitd des d~partements des p~nuries alimentaires g~ndralisdes, I'arrondissement deTanout 
d'Agads et de Diffa, de la plus grande partie de ceux deTahoua ne connait cette anne qu'un lager d~ficit de production, en restant 
et de Tilabdri et de quelques arrondissemnents des d~partements toutefois modtr nent vulnerable. Celui de Loga, qui est parvenu 
de Maradi et de Zinder. tout juste faire face i ses besoins de 1992/93, a connu une 

Les effets du dc~ficit c r~alier se fcront le plus sentir dans campagne exceptionnel'c (148 % des besoins satisfaits) et est 
les populations des arrondissements qui ont enregistrd plusieurs d(sormnais considdrd comme l(gtrernent A mnodrment 
campagnes m(diocres cons(cutives (Ouallam, Diffa, Kefta et vulndrable. 
lllla) ou des chutes de la production par habitant (Bouza, 

NIGER 
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Tableau 12. Niger :Estimation du solde ctr~alier national Figure 7. Niger : Agads-termes de I'change entre les chvres 
pour 1993/94 et lemil de janvier 1991 A octobre 1993 

Population en avril 1994 (estimation) 8 900 000 16 1.4 

Consommation par personne (kg/an) 190/220 14 .1.2 

BESOINS EN CEREALES EN 1993/94 < 12 

Consommation de c6r6ales projetc pour 1993/94 1 900 525 .8 

OFFRE EN 1993/94 	 .6 

Stocks disponibles 59720 .4 
Greniers publics 44 235 
Volant rgulateur public 3 352 2 
Stocks comnerciaux 3 297 
Stocks dans les exploitations 8 836 0 o 

Stocks des donateurs . ' .-
Production nette estimative de 1993/94 , , 

(pluviale :1 767 546 tonnes; irrigue: 
49 957 tonnes; contre-saison :13 145 tonnes) 1 821 648 W 

Aide alimentaire programm.e pour 1993/94 16 349 - chvre - mil (sacs de IGO kilos) 
Inportations commerciales projetes pour chvre contre mil 
1993/94 94844 

Source: FEWS/Niger 
Disponibilit6 totale en c(r~ales pour 1993/94 1 992 561 
Estimation du solde cc ralier national 
pour 1994 92036 

Quantit6 appareniment disponible par 
habitant (en kilos) 224 CONCLUSIONS 

Note :Les taux de consomnmation par habitant varient des zones 
rurales (190 kg) aux zones urbaines (220 kg). Malgrd une anne c&dalifre moyenne, le Niger connait 
Source: FEWS/Niger une fois de plus des poches de pt~nurie alirnentaire. Les zones 

les plus durement touchies, en plus des zones non agricoles,
Figure 6. Niger: Zinder-comparison des prix du mil d'un mois sont situdes dans les d~partements de Diffa, Tahoua et de 
i I'autre Tilab~ri. Plusieurs d~partements de ces zones ont connu 

80 	 plusieurs mauvaises ann~es cons6cutives (Ouallarn, Diffa, Kelta 
et Illa) et ob cette annie, laseront plus vuln~rables que 1IA 

70 production a 6td Ig6rement infdrieure Alalnoyenne. 
La redistribution int(rieure des stocks disponibles devrait 

60 contribuer Afaire face aux besoins les plus urgents. 

50 Des pourparlers ont W engags avec a cornmunau des 
.donateurs afin de d(tenniner les mesures Aprendre pour donner 

40 suite Ala detmande du Gouvemement qui porte sur 55 000 tonnes 
bd'aide alimentaire imindiate. 
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Carte 9. Tchad Rcapitulation de I'Evaluation des rcoltes 
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Evaluation des ricoltes 

TCHAD 
R6coltes catastrophiques 

dans des zones tr s localis es 
Scion un rapport rendu public par USAID-Tchad It 22 diccmbrc 1993 

RESUME 

Le debut tardifdes pluies et des precipitations infirieures 6 
la noyenne, combines t de graves attaques localis~es de 
sauterelles et d'oiseaux se sont traduitspar une production
ceralireinferieure t' la mnovenne dans une bonne parti deda 
zone sahlienne(voir carte No 9). Plusieursprfectures de la 
zone sahelienneont eu uneproduction infrrieureo la nhovenne. 
Celiesde Salaniat,de ChariBaguirmi.de Kanen i diA Lac ont 
constitu des exceptions. 

La production de riz irrigu a it extrntement faible dans 
la zone soudanienne, la production ceraliWrepluviale avant 
souffert deprecipitationsinsuffisanteso plusieursendroits.Les 
prix du raildans le Sahel ott tnontu en fl~che en juin au lieu de 
baisserlentement. Les prix d sorgho ont commence t) grintper 
dans la zone soudanienne en septembre,plusieurstnois plus tot 
que la pdriode norniale.Les stocks actuelsprives et de scurite 
pourraientsuffire 6 r~pondreel peu prose la moitie des besoins 
estinhatifv en crales des regions deficitaires.Des intporta-
tions au titre de l'aide alimnentaired'urgencesont necessaires 
Four rdpotulreaux autres besoins et reconstituerles stocks de 
securite alinientaire. 

FACTEURS DETERMINANT LES 

DISPONIBILITESALIMENTAIRES 


Rsultats des r&oltes 

Selon lesestimations, laproductionc~rdaliretotalcdevrait 
tre proche de la moyenne pour l'ensemble du pays. Quatre 
prefectures de la zone sah6liennc (Ouaddaf, Batha, Biltine et 
Gudra) devraient avoir une production sensiblement infdrieure 
Ala moyenne. La production c(rdalir nette pour 1993/94 est 
dvalue A 294 925 tonnes dans la zone sahlienne et Ai 
335 376 tonnes dans la zone soudanienne (voir tableau 13).
Est compris dans ces estimations le sorgho de contre-saison 
cultivd grace Al'humidit6 rdsiduellc de sols lourds argileux et 
rdcolt au debut de 1994. 

La saison des pluies a commenc tard dans la zone 
sahdlienne et s'est terminde tat, si bien que les prtcipitations 
totales ont dit moins importantes que la normale. En outre, des 
pdriodes de s~cheresse ont nui aux cultures. Des attaqIuCs 
localisdes de sauteriaux et aviaires ont caus6 d'importantes 
pentes de cultures dans certaines parties de cette zone vers la 
fin de la campagne. Selon les responsables de l'agriculture dans 
la prefecture de Batha, it cause du debut tardif de la saison des 

pluies, seulement la moitid environ de la superficie ensemenc~e 
en 1992 aurait 06 ensemenc6c en 1993 pour ce qui est des 
ccrdales. Une r6duction de la superficie et une baisse des 
rendements sont la cause des deficits c6r6aliers de la zone 
sahlienne. 

Les prefectures rizicoles de la zone soudanienne ont subi 
des pertes de r~coltes parce que le Logone n'a pas atteint son 
niveau d'inondation. De vastes dtendues n'ont jamais 6td 
ensemenc(es ou ont W abandonn6es pendant Ia saison de 
v~gtlation. De plus, dans certaines parties de la zone 
soudaniennc, les pr(cipitations ont & inftrieures en 1993 A 
celles de 1984, annze de la pire s~cheresse de Il'histoire r(cente. 
D'Uaprs les informations recueillies rtcemment dans les 
prdefcctures de Tandjil6 et du Logone occidental, la production 
c~r~ali0re de la saison des pluies a 6t nettement inf6rieure A 
ce qui dtait pr vu daxs les estimations de production d'octobre 
(voir carte No 9). 

Etat des paiturages 

Le d6but tardif de la saison des pluies dans la zone 
sah~lienne a nui Ala situation des paturages ainsi qu'A la pro
duction cdr~alitre. D'apr~s les images de IVDN, une bonne 
panic de ]a zone sahlienne n'a commencd verdir qu'au moins
10jours plus tard clue la normale. La v(gttation ne s'est pas 
6tendue aussi loin au nord que d'hahitude et la saison s'est 
terminde brutalement dans toute la zone sah0l1ienne. La con
figuration de la vtgtation en 1993 a entraind une rdduction de 
la superficie des paiturages, une biomasse inf~rieure A la 
moyenne dans les zones de paturage et une transhumance 
pr~coce des troupeaux vers les paturages du sud de la zone 
sah6lienne. Selon les 6quipes d'fvaluation, les d(placements 
traditionnels vers lc lac Tchad ct les zones m6ridionales se sont 
produits environ deux mois plus t6t qu'a la p(riode nonnale, 
cc qui n'a fatit qu'aggraver la pression sur les maigres ressources 
en pftturage et en eau des voics de migration. 

Stocks alimentaires existants 

Aprts deux ann6es de production sup~rieure Ala moyenne, 
les mnnages devraient disposer de rdserves de ctrtales. C'est 
peut-trc graice aux reserves priv~es que les prix des c6rdales 
n'ont augmentt que lentement dans les zones de perte de 
r6coltes.Toutefois, de nombreuses zones sahOliennes d6ficitaires 
sur lc plan de la production de c.r~ales en 1993 ont dgalement 
subi dcs d~ficits en 1992. Les r servcs ctr daUrcs des mdnages 
scraient dpuis es dans les zones At approvisionner 
imnmdiatement (voir carte No 10). Les niveaux des stocks 
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Tableau 13. Tchad : Production c~r~alire nette et production par habitant en 1993/94 

Production par 
Production par habitant 

Production Production Population Besoins en Solde de Ia Production par habitant en 1993 en 
c&talire brute cralitre nette en 1994 c6r6ales production habitant 1993/94 1986-1992 pourcentage 

Pr6fecture 1993/94 1993/94 (estimation) (en tonnes) (tonnes) (kilos) (kilos) de Ia moyenne 

Zone saharienne 

Borkou-Ennedi 
-Tibesti 0 0 72227 10 184 -10 184 0 0 

Zone sahlienne 

Batha 17600 14960 294700 41553 -26593 51 94 54 
Biltine 11 310 9614 191 419 26990 -17 377 50 73 68 
Chari Baguirmi 133 120 113 152 1 280961 180615 -6746 388 65 135 
Gu6ra 27 440 23 324 313 706 44233 -20 909 74 148 50 
Kanem/Lac 61 140 51 969 541 198 76 309 -24 340 96 59 163 
Ouaddai 41 760 35 496 562 580 79 324 -43 828 63 75 84 
Salamat 54600 46410 190259 26826 19584 244 193 126 
Total sah6lienne 

zone 346 970 294 925 3 374 822 475 850 -180 925 87 84 104 

Zone Soudanienne 

Mayo Kebbi 118 540 100759 839 115 118 315 -17 556 120 122 98
 
Tandjil6 61 710 52 454 468 780 66098 -13 644 112 156 72 
Logone occidental 38 930 33 091 465 608 65 651 -32 560 71 76 93 
Logone oriental 73 470 62 450 450 470 63516 -1067 139 154 90
 
Moyen Chaff 101 910 86624 761 870 107 424 -20800 114 119 96 
Total soudanienne 

zone 394 560 335 376 2985 842 421 004 -85 628 112 124 90 

Total g~nral 741 530 630 301 6 432 891 907 038 -276 737 98 102 96 

Notes : 1. Statistiques d nmographiques provenant du recensement de 1993, projection 6tablie sur Ia base d'un taux de 
croissance de 2,3 %. 
2. Consomnation calculke sur la base de 141 kilos par habitant et par an. 
3. Production nette sur la base dun facteur de 0,85. 
Sources: Gouvememnent/)SEED, Gouvementent/ONDR 

commerciaux ne sont pas connus. Les stocks de sdcuritd du 
Gouvernement reprdsentent pr.s de 13 000 tonnes qui ont W FACTEURS DETERMINANT L'ACCES 
dispos~es dans des greniers rpartis dans l'ensemble du pays AUX DENREES ALIMENTAIRES 
pour pouvoir dtre distribudes rapidement. 

Aide alimentaire et importations/exportations Projections des besoins 
commerciales projet~es 

On dispose pour la premitre fois de statistiques 
L'achat de 5 000 tonnes de cdrdales est en cours pour d~mographiques sOres grAce au recensement de 1993 (voir tab

compldter les stocks nationaux de sdcurit6 alimentaire au leau 13). On dvalue les besoins en c6rdales a 907 000 tonnes, 
moyen de fonds de contrepartie d'USAID. Les vivres sur la base de ces chiffres et d'une consommation nationale 
distribuds par le Programme alimentaire mondial au moyen annuelle de 141 kilos par personne Les estimations concernant 
des projets en cours au Tchad s'6Mltvent at un total annuel la population ont W-affect~es d'un taux de croissance de 2,3 % 
d'environ 5 000 tonnes. I1 n'y a pas eu de relevtd des impor- pour dtablir les besoins en c~rdales au milieu de 1994. Le tab
tations de cdrdales cominerciales depuis 1989, annde ob leau 13 indique que les besoins en cr~ales de l'ensemble des 
quelque 24 000 tonnes de cdrdales diverses ont W prefectures, - l'exception de celle de Salamat, sont sup~rieurs 
enregistrdes. Le flux net du commerce informel de cdrdales Atla production cdr6alire estimative, mme dans les prefectures 
Atravers les fronti&es avec le Soudan, le Niger, le Cameroun de la zone soudanienne ob la production cdrdalire est moyenne 
et la Rdpublique centrafricaine, n'est pas connu. en 1993/94. 
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Figure 8. Tchad: Zone sahlienne--prix nominal du rail 
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Donnzes 6conomiqucs 

Dans la region sah(lienne, les prix du mil sont rests faibles 
de novembre 1992 jusqu'A juin 1993, lorsqu'ils ont commenci 
Agrimper (voir figure 8). Selon le schema habituel, les prix 
montent pendant les deux premiers trinestres de l'ann6e, puis 

Figure 9. Tchad Onest e Ia zone soudanienne-lrix nominal 
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Notes : 1. A cause des troubles civils, les prix n'ont pas t6 relevts 
dans l'ouest de lazone soudanienne au d6but de 1993. 
2. Comprend les 'illes de Pala, Moundou, Doba etSarh.
Source : Gouvemement/ONC 

Figure 10. Tchad: Termes de I'&hange ovins-mil dans la zone 
sahClienne 
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se mettent Abaisser enjuin ou juillet lorsque l'on aune meilleure 
ide des perspectives de la recolte. Le faible niveau des prix 
des c6rdales au cours de la prernir parlic de 1993 tient peut-
Fntre Al'existence d'importants stocks restant aprs deux bonnesr6coltes generales ou bicn A une baisse gdn~rale du pouvoir
d'achat. L'augmentation de la fin de I'ann6c s'explique trs 

vraisemblablement par le fait que 'on s'est rcndu compte que
la r~colte 1993/94 1rait ,auvai.c iJanI' zone sqhtlienne. 

Les prix du sorgho ont comnenc Amonter dans la zone 
soudanienne jusqu'en septeinbre et se situaient environ A 
50 FCFA le kilo en novembre (voir figure 9) aprts une pouss~e 
en mai (les prix du marchi n'ont pas 616 relevds pendant lesquatre premiers mois de 1993 dans cette zone). Ce changement 
se produit deux Atrois mois plus t6t que la normale et traduit 
sans doute une p(nurie de sorgho dans la zone. Le prix du riz 
dans les pr~fcctures de Tandjil et du Logone occidental n'a 
pas baissd apr~s la moisson, ce qui est le signe d'une perte de 
recoltes. Les agriculteurs vendent les animaux de trait pour 
actieter des grains dans Ia prc:fecture de Tandjili La vente 
g~n(ralisde d'animaux de trait rc:duira la productiviti future et 
est sans doute le signe de l'absence de stocks de c6rales dans 
la zone rizicole. 

Pour les bleveurs de la zone sah(lienne, les termes de 
l'6change ovins-mil se sont d~t(rior(s depuis le debut de la 
baisse des prix du mil en juin. La tendance ,la baisse enregistr(e
de mai Adicembre rappelle l'(volution constat(e A la fin 
de 1990. Joints Aune mauvaise situation des pAturages, de 
faibles rendements de mil dans une bonne partie du Sahel 
devraient aggraver encore davantage ces termes de l'dichange
dans les mois Avenir, au dbtriment des leveurs, dont Ia 
vuln(rabilit6s'en rouvera aggav(e. 

Les fonctionnaires n'ont pas tOipayds depuis longlemps. 
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Carte 10. Tchad Besoins en aide alimentaire et fourniture d'aide 
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- -- Frantitrco intcrnationales i Stock cii place dc 3 Ai100 tonnes 

- -- Limitcs dc prdfcctures g Stock en place de 101 A 8(X) tonnes ' 

Assdchcmcnt saisonnicr 

SCapitale Stock en place de 1 050 A 4 949 tonnes 
* Chef-lieu de prefecture 
* Villcs cl villages Zones n6cessitant une aidc immediate 

Lo sisnnerZone rizicole affectt~c Source FEWS/Tchad; 
mm Gouv. tchad.IQNC 

FEWS, janvier 1994 
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Tableau 14. Tchad : Populations ayant besoin inindiatement 
d'une distribution de vivres d'urgence 

Nombre de personnes Besoins en c~rtales 
Prefecture concemes (tonnes) 

Kanen 101 536 6 580 
Batha 115 882 7 457 
Biltine 65 552 4 248 
Ouaddai 18 185 1 178 
B.E.T. 11 000 712 

Total 312 155 20 175 

Note : Bcsoins en c6r~ales fond6s sur 60 % de 141 kilos par personne 
et par an pendant neuf nois. 
Source : Ministtre tchadien de l'agricultui-e et de I'environnement 

Cette perte de traitement de la fonction publique fait passer cc 
groupe de population de la catdgoric legtrement vulnerable i 
mod~rdment vulndrable. 

LE POINT SUR LA VULNERABILITE 

La campagne 1993/94 a commenc enl'absence de groupes 
extrmcment vulnrables, peu de groupes se situant dans les 
catdgories mod6rment il fortement vuln6rables. Les distribu-tion dcc~ralcsontr~dic dns es~ncsa vun~rbilr~ 
tions de c~rdales ont r~duit la vuln 3rabilit6 dans les z.ones 
affect~es des prefectures de Kanein, Ouaddaf, Batha, Biltine et 
du Logone oriental. 

La mauvaise rcolte de 1993/94 a eu puiur effet d'amener 
d'importants groupes de population " des degrds divers de 
vulndrabilitd a la famine, surtout parmi les populations agricoles 
et agropastorales de la zone sahelienne. Une distribution 
d'urgence de 485 tonnes de vivres pr6lev~es sur les stocks de 
s~curitd mis en place a comnencd dans la prefecture de Batha. 
Les indicateurs de l'aggravation de la vuln~rabilitd sont la perte 
de r~coltes, l'absence de rcserves de c~rdales, les migrations 
familiales et le depart de villages entiers de zones manquant de 
vivres et d'eau potable, l'assichernent des puits profonds et le 
recours pr6coce Ades stratgies de survie dont la r colte de 
plantes sauvages et la destruction de termitires pour rtcup~rer 
les r6serves de c~rdales enterrees. En outre, les zones vis~es 
par les migrations dans le sud des zones sahelienne et 
soudanienne se trouveront plus vuln~rables ft cause de ]a hausse 
de ladeinande de production alimentaire et de stocksinarginaux. 

Dans son analyse d'octobre de la vuln~rabilitt dans le Saliel, 
le projet SAP financ6 par l'Union europ6enr,, "dnumdrd 14 can-
tons des prefectures de Batha, Biltine et Kanem connaissant 
des "difficult~s alimentaires", ce qui correspond i) pcu pros, 
pour le FEWS, A la cat~gorie "fortement vulnerable". De 
nombreux autres cantons de six prefectures ont did classes "en 
difficultd dconomique", soit, pour le FEWS, moddrdment 
vulndrables. Selon les estimations du SAP, les besoins 
alimentaires d'urgence de la zone sah lienne sont de 
11 000 tonnes pour 1994. Le Gouvernement tchadien a lancd 
Aht mi-ddcembre un appel pour obtenir d'urgence des secours 
alimentaires. Scion cet appel, 312 000 personnes de quatre 

Tableau 15. Tchad : Populations ayant besoin d'une distribu
tion de vivres pendant Ia plriode maigre de quatre mois 

Prefecture 
Nombre de personnes 

concemes 
Iesoins en 

c~rales (tonnes) 

Zone saharienne 
Borkou-Ennedi 

-Tibesti 1 800 225 

Zone sah~lienne 
Kanem 58 904 1 696 
Batha 32231 928 
Ouaddai 58 094 1 673 
Chari Baguirni 52 363 1508 
Gudra 38 455 1 108 
Lac 21 352 615 
Biltine 19 115 551 
ibtal zone sah~lienne 288 313 8 303 

Zone soudanienne 
Tandjil6 13 800 3 974 
Logone occidental 4 000 1 152 
Logone oriental 7000 202 
Mayo Kebbi 79 390 2 302 
Total zone soudanienne 264 930 7 630 

Total g6n~ral 553 243 15933 

Note Besoins en cn~ales fondus sur 141 kilos par personne et paran pendant quatre ranis. 
Source: Minist~re tchadien de l'agriculture et de I'environnenient 

prefectures de la zone sahilienne et d'une pr6fecture de la zone 
saharienne sont extrdmement vulndrables et ont besoin pen
dant neuf mois de 20 175 tonnes de cdrdales (voir ]a carte No 8 
et le tableau 14). Par ailleurs, 553 000 personnes de quatre 
prefectures de la zone soudanienne, de sept pr~fecturos de la 
zone sahelienne et d'une prdfecture de la zone saharienne ont 
W d~signdes "fortement vulndrables" par le Gouvernement et 
auraient besoin d'environ 16 000 tonnes de cdrdales a distribuer 
pendant les quatre mois de la pfriode maigre de 1994, de juin 
a septembre (voir tableau 15). 

D'apr~s les estimations du Gouvernement tchadien, de 
nombreuses personnes font partie de la catdgorie "extrdmement 
vulndrable", que le SAP qualifierait de fortemient ou 
inoddrdment vuln~rables. En outre, le Gouvemement situe une 
sous-r6gion (11 000 personnes) de la zone saharienne dans la 
cat~gorie "extremement vulndrable". Un 6lment capital de 
I'analyse du Gouvernement est que les besoins en distribution 
de vivres, qui se montent "A36 000 tonnes, d6passeraient le stock 
national de sdcuritd alimentaire et exigeraient l'importation 
d'urgence de c~r6ales pour r~pondre aux besoins alimentaires 
de 1994. Le stock de sdcurit6, qui devrait bient6t dire portd de 
13 000 5 18 000 tonnes, suffirait ii rdpondre aux besoins en 
vivres i)distribuer selon le scenario du SAP. 

Une dquipe procde actuellement Al'dvaluation de la situ
ation alimentaire dans quatre prefectures du sud-ouest pour 
ddtenniner le degr6 de vulndrabilit6 et le nombre de personnes 
qui auront besoin d'une aide alimentaire. Dans ces zones, la 
rcolte de tubercules sauvages commence six Asept mois plus 
t6t que la r6colte traditionnelle de la pdriode maigre. Le 
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Gouvemement tchadien devrait foumir des d !ails au sujet de 
la vulndrabilit et du nombre de personnes ayant besoin d'une 
aide alimentaire dans la zone B. E. T. Des missions d'.valuation 
du SAP viennent de rentrer des prdfectures du Lac, de Kanem, 
de Batha et de Bline. Leurs conclusions pourraient avoir pour 
effet de reclasser des cantons qui sont inodrdment vulndrables 
dans la catdgorie des fortement vulnilrables. 

CONCLUSIONS 

Les mauvaises rdcoltes de ctales et la mauvaise situa
tion des pAturages dans une bonne pattie de la zone sahclienne 
ont rendu de nombreuses personnes vulnrables i. la lamine. 
La perte de cultures de riz et de ftibles rendements du sorgho 
ont rendu les populations des prefectures du sud-ouest plus 
vulnrables. Le dcgr de vulndrabilitecet I'aide dinentaire 
requise sont en cours d'valnation dans toutes les prefectures 
affectes. Le Gouvernement demande 36 000 tomnncs de crZales 
pour faire face aux besoins alimentaires de 1994 mais 
18 000 tonnes de stocks de sdcurit6 pounaient suffire. La re
constitution e, le maintien de stocks de vivres d'urgence 
exigeront l'importation de ctraales. 
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Carte 11. Ethiopie : Recapitulation de l'4valuation des ricoltes 
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ETHIOPIE 
D6ficit alimentaire de un million de tonnes et aide 
d'urgence 'afournir 'acertaines r6gions malgr6 des 

r6coltes dans l'ensemble plutdt bonnes 
Scion in rapport rndu public par USAID-Etliopic Ic 17 diceinbre 1993 

RESUME 

Au niveau national, la saison principale (meher) de 1993 a 
et decevante, sans toutefois tre catastrophique. La produc
tion est inftrieurea celle de l'anmne dernieredans tomes les 
zones excedentaires 6 l'erception de I'Arsi. Le centre, 'ouest 
et le nord-ouest du paYS ont reu de fortes precipitations qui 
ont entrave les travaux agricoles ei sature lesol. Dans les zones 
deproduction excedentaire,les cultures ont souffert d'une baisse 
de 25 % de l'utilisation d'engrais par rapport a l',,,nee 
derniere. 

Dans les regions moins productives du tiotd-e.,t, de Pest et 
de l'extr~me sud, la secheresse a ete la cause principale de 
pertes de cultures. Les c eales secondaires (nta's et sorgho), 
qui constittent es aliments de base des populations pauvres, 
on! gravement souffert des periodes de s&'heresse dA milieu de 
la campagne. De nombreuses zones ont ettregistre des niveaux 
d'infestation parasitaire anormalement eleves du fail de con- 
ditions ntOtorologiquespropices (Ila reproduction. l)e mestures 
de lutte contre les parasites non migrateurs se sont reveles 
insuffisantes. 

Selon les estintations de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alinentation et lagricultureet le Progranne alimentaire 
niondial (FAQ/IAM), la recolte totale de meher de cer;ales el 
de lgumieuses est de 6 938 000 tonnes, soil 6 % de tioins 
que la recolte record de 1annee dernire. Si l'oi prend en 
compte l'accroissement de la population, cela se traduira par 
une baisse de la production tar habitant de 123 6i115 kilos et 
portera les quantites a importer en 1994 a un peu phs de un 
million de tonnes. 

Sur le plan regional, ii ya eitde graves pertes de recoltes, 
si bien qu'une aide d'urgence doit trefournie dans le Wello, 
le sud el' est du Tigray, le Harerghe, 'Onto et la patrtieorientale 
du S. Gonder. On estinte que, dufait de cesfacteurs naturels, 
quelque 3 millions de personnes auront besoin de secours 
alintcniairesen 1994, de mnme que 1,4 million d'autres 
personnes et ce, pour des raisons caus~es par l'homme 
(personnesdeplacees, personnes rentrant chez elles et anciens 
militaires).La Commission de secours et de relevenent (RRC) 
evalueprovisoirement les besoins cn aide alimentaired'u ence 
de ces groupes ta 567 000 tonnes; si 'on dduit les stocks et le 
report d'une saison o l'autre, les besoins se montent ti 

450 000 tonnes. 
Au-delo de ces secours alimentaires, ilest inpratifde 

rechercher d'urgence des solutions 6 long terme altdeficit 
alimentaire structurel. 

FACTEURS DETERMINANT LES 
DISPONIBILITESALIMENTAIRES 

R11sultats des r~coltes 

RC.olte dtimeher (principale) 

Cette annde, les agriculteurs ont pati de pr cipitations 
excessives ou insuffisantes se produisant au mauvais moment. 
Des ptriodcs de secheresse dans le nord ct l'est de l'Ethiopie ct 
la saturation en cau dans l'ouest ont endommag6 les cultures. 
La s(cheresse a 6 telle dans certaines zones que les r~colhes 
ont 616 entitrement pcrdues (voir carte No II). 

Les infestations exccptionnclles de plantes adventices et 
de ravageurs provoqu(es par ces conditions m3tdorologiques 
n'ont fait que r~duire les rendements et souligner los &normes 
probhmnes d'acc~s aux herbicides et aux pesticides. Le Ministere 
de l'agriculture a lutt6 efficacement contre les ravageurs 
migrateurs (acridiens et hdgionnaires) mais, notamment pour 
des raisons financitres, il n'a pas 6tdpossible de lutter par des 
moyens chimiques contre les ravageurs non migrateurs comme 
les t1rTbrants et les sauteriaux. D'une manire gn6rale, les 
herbicides n'ont quasiment pas t utilis~s D'iinportantes pertes 
de cultures auraient 6td provoqutcs par ces ravageurs 
extritmement nuisibles. 

L'emploi d'engrais a W inft~rieur de 25 %aux niveaux de 
l'ann&e dernitre, ce qui est d'autant plus dt~ccvant que l'on 
esprait une augmentat ion importante. Les achats d'engrais sont 
surtout limit~s aux zones plus rentables et trts productives, et 
sont hors de port e de la majoritd des exploitants pratiquant 
I'agriculture de subsistance. Ce ltacteur compte peut-6tre pour 
quclque 27 % de la reduction de 6 % par rapport aux niveaux 
de production de la campagne 1992/93'. 

L'amndlioration g6ndralisde de la stcurit6 a permis 
d'accroitre la superficie cultiv~e totale. La FAO signale que de 
vastes 6tendues ont t(cultivdes pour la premit~re fois dans 
l'ouest et que les superficies de sorgho et de mals ont augmentd 
dans l'ouest et les basses terres du centre et du sud. Les semailles 
secondaires et tardives ont bien donnd dans de nombreux 
endroits grace a la prolongation exceptionnelle de la saison 

I. Pour un rapport do 5 A I, laFAO estime quo ]a baisse de 30 000 tcines 
dans Iemp!oi d'engrais reprsente urne perte de 150 000 tonnes pour lapro
duction c&rali~re, soil environ 27 % do I&art entre lesestimationus do laFAO 
pour lesrtcoltes de mcher do 1992/93 etcelles de 1993/94. 
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des pluies, qui a permis d'augmenter encore les superficies 
totales cultives. Cela compense dans une certaine mesure les 
rendements tr(s faibles, mais la production devrait malgrt tout 

tre infricure Acelle de 1992/93. 

Rsumi par culture 

Le maYs, principale c6rdale de base, a surtout souffert de 
l'alternance de pluies excessives et insuffisantes. L'Entreprise 
6thiopienne de coinmercialisation des ctrdales (EGTE, ancienne 
socidt . de comimercialisation des produits agricoles) estime que 
la production totale de mifs sera de 34 % infdricure a cell 
de 1992/93. C'est la sdcheresse qui a constitu6 le principal 
probltme dims I'Arsi, la rt.gion de Sud, leHarerghe, E. Shewa et 
certaines parties du Wello et du Tigray, les cultures ayant 06 
enti~rement perdues dins certaines parties du S. Shewa, N. Wello 
et du Harerghe. Les cultures de mals des zones de production 
occidentales (Jima, Illubabor, Welega L.:E. Go.jam) ont souffert de 
la persistance des pluies entre la saison du beig (secondaire) et la 
saison de kirent (grandes pluies se produisant pendant la saison 
du meher) qui a gravement entrav6 la preparation des sols et 
provoqu6 la saturation en eau des plantcs (jaunissemcent ct cpis 
chctifs). La reduction de l'einploi d'cngrais a 6galement nui au 
rendement de mais dans les zones exccdcntaires. La grd1e a 
endomrnag' certanes cultures das l'ouest. 

Le sorgho r(. ste d'une manir gtncrale inieux A hi 
stcheresse, mais il a subi des contraintes analogues. La pro-
duction nationale globale est sup~rieure Acelle du inais et 
de 16 % suptricure Acelle de 1992/93, scion les estimations 
de I'EGTE. 11s'est toutefois produit d'importanes pertes 
localis~es dans le Harerghe et dans le nord-est, ilcause de la 
sicheresse de la mi-saison et des ravageurs (surtout la plante 
parasite striga et les ttrthrants). 

L'orge et le bW, qui sont cultivcs A)des altitudes plus 6levtes, 
se sont mieux comports. Des pluies excessives et la rouille 
noire ont endoininag les cultures dins I'Arsi et les zones basses 
du Bale. Les d(g'ts de lirouille noire ont ctd limit(s du fait 
qu'elle s'attaque gtntralenent aux cultures i.la fin du cycle de 
croissance. Le bW est surtout une culture de consommation 
urbaine, tandis que l'orge est plut6t consomme dans les zones 
agricoles (consommation des nenages et cominercialisation 
locale). 

Le tel"est surtout une ci~r&,Ie de consommation urbaine et 
une culture de rapport dans les zones rurales. Parmi les 
principales creaies, c'est la seule qui ait gntralcnient donn6 
de bons rtsultats, stuf dans les zones ob les pertes de r6coltes 
ont did quasi totalos (N. Wello, est et sud du Tigray). Les 
principales zones de production de tefsont le Go.jam et certaines 
parties du Shewa. Seni en juin ou juillet, I, tel' a zJTntralcment 
dchappd aux effets les plus destructeurs de la s(cheressc de la 
mi-saison. En de noinbreux endroits, le tel ii ensemencement 
tardif et de cycle court a profite de la prolongation de la saison 
des pluies jusqu'en octobre. 

Les ddgdts occasionnts par les sauteriaux aux cultures de 
tef dans I'Arsi et le Bale ne devraient pas avoir de graves 
rtpercussions sur lhproduction. Les pluies trs tardives qui se 
sont produites pendant la moisson dans l'ouest et le centre du 
pays ont occasionne' certaines pertes d'ordre quantitatif et 
qualitatif. Les pertes pourraient augmenter sensiblement si les 

pluies de d6cembre ont W aussi importantes dans le Gojam 
qu'on la signalt rtcemnment. 

L'annte a W exceptionnellement bonne pour le mil, qui 
ne reprtsente toutefois qu'une part infime de la production 
ctrtalitre totale de l'Ethiopie (quclquc 3 % cette annie). 
Cultiv6 dans des zones liinittes de basse altitude du Gojam, du 
Gonder et dims certaines parties du Tigray et du Welega, ilsert 
surtout Ala fabrication d'une bire de mtnage. 

Les l(gumineuses constituent environ 9 % de la produc
tion totale de vivres et constituent le plus :;ouvent une importante 
culture de rapport. Les inauvais rcndements de cette annie sont 
le rtsultat de pr6cipitations trs irrtgulires. Dans les hautk-s 
terres (dega), les ftdveroles ct les haricots de plein champ ont 
souffert d'un excs de pluic et de l'invasion de plantes 
adveniticee. Li r~colte de pois chiche n'a pas encore 6t6 fvalue. 
Dans les basses tcrres, les prix inttrcssants de l'ann&e demire ont 
poussC les agriculteurs Aplanter de plus grandes superficies de 
haricots blancs, mais des pluies excessives suivies de piriodes de 
sicheresse pendant la floraison ctla monte en grdine ont donn6 
de mauvais rendements. Malgrt l'extension des superficies, 
l'EGTEestimequelarccoltetotaledel guincusesserad'environ 
10 % inftrieure Acelle de 1992193. 

Les donn~es disponibles ne pennettent pas de quantifier 
les autres cultures. Scion les observations sur le terrain, 
noaimment de la FAO et du Ministrc de I'agriculture, 
l'imrortante culture de patates douces a t16 gravement 
cndornmag&e par les charan~ons dans le sud, surtout dans l'Omo 
ct le Konso. On ne dispose pas d'dvaluation de la production 
d'enscie (fausse banane- important aliment de base dans le 
sud-ouest) pour cette annte. 

Aperqus :)ar zone 

Les zones de production 6lev(e du Gonder, du Gojam, du 
Shewa, de l'Arsi et du Ble assurent pros de 75 % de la production 
certalitre du pays. Seul l'Arsi devrait enregistrerune bonne rtcolte, 
qui dtpassera peut-6tre la production de 1992/93. 

Zones de production MIevve 

Arsi - Les prcipitations ont dttd abondantes et l'emploi 
d'engrais a peu pr~s normal. La stcheresse qu'ont connue les 
basses terres ne devrait pas avoir d'effet majeur sur la produc
tion glohale de la region. L'Arsi reste la principal, zone de 
production exctdentaire. 

Bale - La production de bidcdevrait dtre dgtrement 
inf~rieureicellede 1992/93. Lcsculturesont Wendominages 
par des pluies excessives et l'cmploi d'insecticide n'a pas atteint 
les niveaux de l'anne demi0re a cause des hausses de prix. 

Gonder - Dans I'ensemble, la production sera inftrieure 
Alcelle de l'anne dernitre. Las cultures ont ttendommag6es 
par de forles pluies, ainsi que des attaques de trTdbranis et de 
plantes adventiccs. Dans le sud-est de la partie rn6ridionalte du 
S. Gonder, une p~riode de sichercsse qui s'est produite enjuillet
aoeit, combince Aide graves attaques de sauteriaux, a rtduit les 
rendements de rnais et de sorgho. 

Gojam - La rtcolte de 1993/94 devrait dtre proche de 
celle de l'annte deminre inalgrd des precipitations, avec satu
ration en eau, exceptionnellement fortes. Grace I des pluies 
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anormalement tardives et 4 I'humiditd rdsiduairc du sol, certains 
agriculteurs de W. Gojam ont pu produire une deuxime rdcolte 
d'orge et de lgumineuses. L'emploi d'engrais a W Apeu pros 
identique Acelui de 1992. 

Shewa - La reduction de l'emploi d'engrais devrait faire 
baisser considdrablement la production. W. Shewa el le nord 
E. Shewa ont enregistr6 des pluies exceptionnellement fortes, 
qui ont nui Ala culture, entrainant la saturation des sols et I'arr&t 
de croissance des cultures. Dans l'ensemble, la production 
devrait etre bien en deqA de celle de 1992/93. 

Dans les autres zones de l'ouest, pros de 10 mois de pluic 
ont eu pour effet de retarder et de rtduirc la preparation des 
sols, provoquant la saturation de ceux-ci par l'eau et entrainant 
une croissance incontr6lable de plates adventices. Malgrd une 
augmentation des superficies ensemenc~es (grace it la raise en 
culture de nouvelles terres et zAdes secondes r6coltes de tefct 
de ldgumineuses), les rendements ont 0t sensiblement r(duits 
et la production devrait 3tre infi~rieure 'tcelle de 1992. 

Zones de faible proluction 

Les zones qui connaissent les profl~me , les plus graves 
sont concentrzes dans les r~gions normalement ddficitaires et 
marginales, qui ont g~ntralement connu une trs mauvaise 
campagne. 

Hautes terres du nord-est - L'est du Tigray, N. Wello 
et le S. Wello et la zone adjacente du N. Shew;t connaissent de 
nouveau des prohl~mes de disponibilit~s et d'accs aux vivres, 
dus essentiellement aux perles de rcoltes provoqu(es par la 
stcheresse. La plaine de Raya et Kobo, normalement produc
tive (nord-est 'Au Wello et sud-est du Tigray) a gravement 
souffert 2 Dans I'est et le sud du Tigray, les pluies ont bien 
commence3 mais se sont arr316es au milieu de Ia saison. Le centre 
et l'ouest du Tigray se sont mieux comportts, mnalgin 
l'irr6gularit des pluies et les dcgats provoqucs par les ravageurs 
et la grele. 

Dans I'ensemble, la rccolte de la rcgion a 616 infrieure 
aux niveaux de 1992/93. Moins de personnes ont besoin d'une 
aide alimentaire dtant donnd que les pertcs de recoltes ont eu 
lieu dans des zones moins denstnent peupl(es (d'apr~s la 
Socidt6 de secours du Tigray, certains achats locaux seraient 
possibles darts l'ouest du Tigray). 

N. Wello - Le N. Wello a subi de trs graves pertes de 
cultures de la saison principale, avec des pertes totales et quasi 
totales dans les basses terres et de lourdes pertes (peut-dire 
jusqu'A 50 %) dans les hautes terres du centre. On signale deja 
que la situation nutritionnelle se dmtriore dans l'ouest, vers 
l'est du S. Gonder. La situation est exlremement critique dan, 
le nord-ouest (zone de Sekota, anciennement Wag Awraja), ob 
les approvisionnements en vivrcs s'6puisent d6jil et ob 
davantage de personnes se dplacent plus tit que d'habitude it 
Ia recherche d'aide. 

S. Wello - Production satisfaisante dans certaines zones. 
E. et W. Harerghe - L'augmentation des superficies 

ensemenc~es a tO contrebala,,e par une mauvaise r6partition 
der pr6cipitations et des attaques parasitaires. Dans les zones 

2. Ce c idvrai, toucher plus grave ient Iapprvig:tmneent des marcths (es 
zones ,ies que la subsisiance des agriculeurs de Raya et Kobo. 

plus productives d'altitude moycnne et 6levde, les principales 
cultures ont profitd de bonnes pluies en septembre et octobre. 
Les cultures tardives ont bien donnd, mais la s6chercsse du 
milieu de la saison a provoqu6 de lourdes pertes de cultures 
dans les basses terres de rendement plus faible. E. Harerghe a 
subi des pertes localis~es et des rductions de rendement. Dans 
les waredas d'Asebot et de Mieso, les pertes de mafs ont did 
completes. On situe les rendements de sorgho al un maximum 
de 200 kg/ha (soit environ 12 % des rendemcnts de 1992 dans 
la mnme zone). Trdbrants ct siriga ont provoqud des d6gats 
consid6rables. 

Gonder - Lcs basses terres du S. Gonder, pros du S.Wello 
(voir carte No 11), sont sujettes l lIa stcheresse et i l'ins6curit6 
alimentaire. Cette ann~e a 66 particuli&ement dificile ilcause 
d'une combinaison de prncipitations inopportunes (d(but tardif 
et fin tardive), de grdle et d'attaqucs parasitaires 
(essentiellement t(rdbrants et sauteriaux). De fortes pluies 
tardives ont gravement endommag6 les cultures de tel' et de 
rail. On s'attend Ades pnuries alimentaires localisdes. 

Omo et Konso (Rtgion Sud) -- Cette zone a souffert de 
pr6cipitations insuffisantes et de fortes infestations parasitaires. 
Les insectes ont gravement endommag6 les cultures de palate 
douce, les riduisant peut-tre de moiti6. La r~colte de beIg 
de 1993 a W plut6t bonne dans lc nord de l'Omo, mais les 
stocks sont Opuis~s et la recolte de meher sera trs mauvaise. 
Lat rccolte de beig de 1994 sera ddterminante car les stocks 
devront dtre reconstitus. 

EKtimations quantitatives (ie la production 

II est particuli0rement difficile d'6valuer la production cette 
annde, car on ne dispose pas de donnes suffisantes. L'estimation 
du Ministre de I'agriculture concemant la production de la 
campagne prc~dente, qui sert normalement de base A 
l'6valuation annuelle de la FAO et du PAM, n'a pas encore 6tt 
6tablie d~finitivement. Une fois de plus, le Bureau central de 
st:utistique ne formule pas d'6valuation sur I'agriculture cette 
annOe, toutes ses ressources &rant accaparees par le futur 
recensement de la population. La RRC a procd6 il son 6lude 
annuelle de la situation de l'agriculture, mais elle ne quantifie 
pas la production. 

On dispose actuellement de dour. 0valuations provisoires 
de la production : le rapport de la mission d'&.valuation FAO/ 
PAM et les valuations de I'EGTE. Les valualions sur le ler
rain de I'EGTE datent d'octohre, celles de la FAO/PAM ayant 
&Ofiites en novembre. Les mthhodes sont semblables, mais 
les conclusions diflfrent sensileinent (voir tableau 16). 

Selon les estimations de la FAO, la production brute totale 
de meher de ctr~les destin,es .i I'al imentation humaine 
(cr6ales c 1,gumineuses) sera dc 6 938 00(0 tonnes, chiffre 
inf(rieur de 6 % I lIa production record de 1992/93, mais 
sup.rieur lIa moyenne des :.,, annes postrieures i lIa famine 
(1985-1990) et qui occupe la deuxitmne place parmi les 
6valuations de la FAO. L'6valuation de I'EGTE, qui est de 
';708 000 tonnes, est infbrieure de It % i l',valuation de 1992. 
Las chiffres de la FAO/PAM sont g~nralement acccptts comme 
base de planification el servent aux calculs de consommation 

prtscnt s plus loin. Les estimations de I'EGTE sont fournies 
aux fins de comparaison. Pour des donntes plus prtcises 
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Tableau 16. Ethiopic Estimations concernant la production c~r(~alitre de meher 1993/94 

Estimations de laFAO/PAM Estimations de IEGTE 
c6r~ales + 16gumineuses - cc3r6ales alimentaires c~r~ales + Igumineuses - crbalcs alimentaires 

R6gion (en milliers de tonnes) (en milliers de tonnes) 

(1)Tigray 298 20 318 441 16 457 

(3) Amhara 
East Gojam - -I 244 35 279 
West Gojam - - - 448 25 474 
North Gonder - - - 372 60 431 
South Gonder - - - 237 53 289 
North Shewa - - - 271 67 337 
North Wello - - - 144 16 161 
South Wello - - - 178 37 215 

Total 1932 391 2323 1593 293 2 156 

(4) Oromiya 
Arsi - - - 592 35 627 
Bale - - - 86 4 92 
East Harerghe - -I 72 4 77 
West Hlarerghe I - - 80 4 84 
Illubabor - - - 138 6 145 
Jima I- - 79 6 85 
East Shewa I - - 359 25 383 
Nothwest Shewa I - - 181 25 206 
West Shewa -- - 362 7 359 
Borena -I - 14 2 16 
East Welega - - - 195 7 202 
West Welega - - - 8 0 8 

Total 2 166 124 2 93 

(5) Somali 
Total 20 0 20 - - -

(6) 
Mateke 40 0 40 31 1 31 
Assossa - - - 6 0 6 
Benshangu ...... 

Total 40 0 40 37 1 38 

Sud 
Waredas sp~ciales !I 1 12 - - -
N. Omo - - - 35 5 40 
S. Omo -- - I - 2 
(N.etS.Omo) 81 6 88 - - -
Kefa (ancienne region) 103 11 115 - - -
Keficho -- - 84 - 92 
Maji -- - 2 - 2 
Kembata -I - 112 8 118 
1ladlya - - 91 60 97 

Gurage 439 29 455 212 5 226 
Bench - - - 9 13 9 
Sidama 185 11 195 27 0 27 

Total 820 58 878 573 40 613 

(12) Gambella 
Total 20 0 20 - - -

Fermes d'Etat 129 - 129 120 - 120 
Colonies 65 15 80 - - -

Totaux nationaux 6 256 682 6 938 5 234 474 5 706 

Notes : 1. Totaux 6tablis Apartir de chiffres non arrondis.
 
2.- - repr6sente des zones non 6valu6cs ou qui Wont pas fait l'objet d'une 6valuation distincte.
 
3. Les comparaisons r6gionales avec les ann6es pr6c6dcntes ne sont pas possibles f cause du changement des iimites administratives. 
Source: EGTE 
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concemant les diffdrentes cultures, se reporter au tableau 17. 

Etat des pfturages 

La situation concemant les paturages et les disponibilitds 
en eau a dtd d'une mani re g~ndrale bonne, Al'exception du 
sud de l'Omo, de la partie adjacente du Borena, du nord et du 
sud des basses terres du Harerghe (precipitations insuffisantes) 
et des Afars (inondation de l'Aouach risquant de limiter 
gravement les disponibilitds en paturage). D'apr s les rapports 
locaux, la campagne a W tr.s bonne pour l'dlevage dans la 
plupart des zones, les taux de reproduction ayant W 
satisfaisants. Les prix du bMtail sont g6nralement soutenus par 
rapport Al'anne dernire et aux prix des c,' ales. 

La relance g~ndrale de l'dconomie pastorale renforcera la 
sdcuritd alimentaire des groupes pratiquant I'6levage, grace aux 
produits animaux tels que le lait, a l'am(ilioration du pouvoir 
d'achat Acourt terme sur les marchds des cdrdales et Ala recon-
stitution des avoirs. 

Stocks de vivres actuels 

Des prix des crdales stables et faibles (surtout pour cc qui 
ust du mafs, malgrd le d6ficit de production attendu) indiquent 
l'existence de stocks commerciaux provenant de l'excellent 
r(colte de I'annde dernitre. Pour l'observateur attentif des 
marchds cdr&aliers dthiopiens, les stocks devraient baisser et 
les prix monter sur les principaux marchds au cours du premierpeir 
trimestre de 1994. Dans certaines zones, les ngociants ne 

s'attendent pas , des hausses importantes avant la seconde 
moitid de 1994, tandis que dans les zones touch~es par la 
s~cheresse, les marchds locaux enregistrent ddjA des hausses 
de prix. 

Dans les zones de production du belg, oO les pluies de 
fdvrier Aavril permettent une r6colte secondaire, les stocks sont 
presque 6puisds, mdme la oO la r~colte principale a 6td bonne 
(nord de I'Omo). 

Les stocks gouvemementaux se composent de la r~serve 
de sdcuritd alimentaire (EFSR), qui se situe actuellement a 
59 000 tonnes, et des stocks de 1'EGTE, qui devaient se monterau 31 d( ccmbre 1993, scion les pre3visions, A 123 916 tonnes 

de c(rdalcs alimentaires (plus 2 512 tonnes d'oldagineux). 
La FAO/PAM dvalue A 80 000 tonnes (total des cdr ales 

et vivres d'appoint) les stocks d'aide alimentaire se trouvant 
dans le pays. La FAO inclut dans ses calculs 39 000 tonnes 
annoncdes en 1992/93 mais non livrdes, cc qui donne au total 
un report d'aide alimentaire pour 1994 de 119 000 tonnes 
(106 000 tonnes de cdrdales plus 13 000 tonnes de vivres 
d'appoint). 

Projections des approvisionnemcnts commereiaux et au 
titre de l'aide 

L'quipe FAO/PAM a dtabli les previsions ci-aprs pour 
les dchanges commerciaux en 1994 : 

Exportatiors transfronti.re : 45 000 tonnes de cdrdales 
(surtout vers l'Erythrde) plus 20 000 tonnes de 
l(gumineuses, contre une dvaluation totale de 
35 000 tonnes en 1993; 

Tableau 17. Ethiopie : Comparaison des estimations des 
rcoltes, par culture, de I'EGTE entre 1992/93 et 1993/94 

Meher Meher Difference 

1992/93 1993/94 en pourcentage 

'retf 1 108 426 993 793 -10 
1316 1052 257 930 661 -12 
Orge 1043 060 1041 163 0 
Sorgio 833 350 970 234 16 
Mais 1550 314 1018 438 5 
Mil 153 072 160 026 -34 

Fermes d'Etat 176 922 119 769 -32 

Total, c6ale, 5 917 401 5 234 084 -12 
gumineuses 526 818 473597 -to 

Notes : 1. Production des fernes d'Etat pour 1993/94 mais, 72 783 
tonnes; bW, 44 666 tonnes; sorgho, 2 320 tonnes. 
2. Cr6alcs alimentaires : c6rales + l6gunineuses. 
Source : EGTE 

Tableau 18 : Ethiopie : Projection des hesoins en matiire de 
consommation et solde par habitant 

Population en juin 
1994 (estimation)' 54 780 000 

Production de grains en 1993/94
(estimation de Ia FAO)2 6 322 000
(roductione e a Abtn 115kg 

Productionestimativeparhabitant______ 

Total des besoins en mati~re de consommation 
pour 1994 

Sur la base de 135 kilos/personnel 7 395 300 
Sur la base de 180 kilos/personnel 9 860 400 

D6ficit de production sur la base de besoins 
de 135 kilos/personne 1063 300 

l)6ficit de production sur la base de besoins 
180 kilos/personne 3538 400 

Notes : I. FAO, Special Alert No 242; projection 6tablie t partir do
I'estimation de l'Office central de statistique, au taux de croissanceofficiel de 2,9 % par an. 
2. Ibid. Comprend I'estimation de la productirn do c6r6ales ot de 
Ikgumineuses de la saison principale 1993, plus les pr6visions 
dioriques de 500 000 tonnes pour le belg, moins 15 % au titre des 
pertes postmessiales, des semences et des usages autres 
qu'alimentaires tels que la fabrication de boissons alcoolis6es (pasde doduction au titre de l'alimentation du b~tail). 
3. Le taux stationnaire ie consommation utilis6 par la FAO/PAM 
dans son dvaluation de 1993, ibid. on notera que l'6valuation de Ia 
FAO pour 1992 6tait fonde sur le meme chiffre de consommation 
pour les c6rnales, auquel 6tait toutefois ajout6 22 kilos (en 6quivalent
cereales) pour la consommation d'ensete, de racines ou tubercules etde produits animaux, co qui donnait un taux d'ensemble par habitant 

de 157 kilos. Tous les chiffres de co tableau concement les grains 
uniquenient (ciriales et 16guminouses). 

4. Taux de consommation vis6 : cc taux reprsente l'objectif 
gouvernemental de 2 000 calories par personne et par jour, dans 
l'hypothise ob) les criales alimentaires constituent 86 % de laconommation. 
Source : FEWS/Ethiopie 
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" 	 Importations transfrontirc de 50 000 tonnes 

(essentiellement du sorgho en provenance du Soudan), 
soil Apeu pros le memc niveau que l'annee demiTre; 

" 	 Importations commerciales de creales par les ports 
d'Assab et de Djibouti devant reprdsenter au maximum 
100 000 tonnes. Cc chiffre est fondd sur le niveau 
effectif d'importations de cdreales avant les importa-
tions commerciales de 1989/90 (prives et 
gouvernementales) le niveau des quatre annes 
consecutives ayant dt6 null. 

Compte tenu des chiffres de la FAO/PAM et de l'appel du 
Gouvernement du 13 ddcembre 1993, les propositions relatives 
AI'aide alimentaire sont actuellement les suivantes : 

" 	 Commission de l'Union europ(cnne (UE) - 150 000 
A160 000 tonnes, dont 80 000 tonnes au titre de l'aide 
programinme, 50 000 tonnes d'aide achemine par des 
ONG (projets et secours) et peut-etre 30 000 tonnes 
destindes Ala reserve de sicuritl alimentaire (EFSR); 

" 	 Lc PAM pr(voit actuellement de lancer un appel portant 
sur un total de 150 000 tonnes, venant s'ajouter aux 
45 000 tonnes d'aide alimentairc programinme au titre 
de projets; 

" 	 USAID-Ethiopie demnande 115 000 tonnes d'aide 
alimentaire d'urgence dans le cadre du titre II, en plus 
de son programme ordinaire pr vu de 60 000 tonnes. 
Des quantites supplhmentaires seront peut-.tre 
disponibles dans le cadre du titre 111, sous r6serve de ]a 
satisfaction de la conditionnalit( du programme par le 
Gouvemement de transition d'Ethiopie. Au stade actuel, 
tous les chiffres relatifs zl l'aide alimentaire sont 
provisoires. 

FACTEURS DETERMINANT L'ACCES AUX 

DENREESALIMENTAIRES 


Projection des besoins 

Le tableau 18 indique le deficit, au niveau national, entre 
la production cdrdalire intericure nette et les besoins en mnati~re 
de consommation pour 1994. En l'absence d'estimations fiables 
concernant la populaticn des nouvelles entitOs administratives, 
on ne dispose pas de vk ntilation par rngion. Le tableau indique 
une production par habitant moycnen pour l'en.-mble du pays. 
La repartition !,ograph!ique de la production ct dc P':cc~s aux 
vivres est tr~s intgale. 

On constatera que le chiffre stationnaire de I FAO/PAM 
de 35 kilos de cnrales ct de 1,guinincuses par personne c1 par 
an reprdsente environ 1460 calories par jour. Par ailleurs, le 
deficit de la production crealitre indiqu6 ici (production 
intrieure nette moins les besoins en consommation, soil 
1063 000 tonnes) represente un calcul different des imnporta-
tions ncessaires dtablies par la FAO/PAM (disponibilitd totale 
nette y compris les stocks, moins l'utilisation totale, dont les 

3. Samia Zekaria Gutu "Cereal, Pulse and Oilseed Balance Sheet Analysis for 
Ethiopia: Update" (Analyse du solde die I'Ethiopie concernant les c&ales, les 
Igumineuses et los ol,3agineux : mise i jour), document de travail No 4 du 
PAM/Ethiopie, aoft 1993. 

Evaluation des ricoltcs 

Tableau 19. Ethiopic : Populations ayant besoin d'une aide 
alirnentaire en 1992-1994 - &valuation de la RRC 

Personncs Facteurs Facteurs causes Total 
touchdes naturels par l'homme 

1992 4500 000 1 661 385 6 161 385 
1993 2 371 158 1 839 929 4 231 087 
1994 (est.) 3040000 1376000 4416000 

Source: RRC 
usages non alimentaires, soit 1025 000 tonnes). 11 n'y a pas de 
contradiction entre ces deux chiffres. 

Facteurs 6conorniques 

Les prix des cdr&ales so't assez faibles et stables, mais 
devraient augmenter au d6but de 1994. Les prix du betail sont 
gendralement soutenus. L'acc~s materiel aux marches s'est 
amtliord cette ann~e dans des zones comme le Harar et le 
Borena grace Aune aunelioration de la s~curitd. I1y a en outre 
des signes d'une reprise du petit commerce priv6 A la suite de 
la pacification et de la likcralisation, ce qui devrait dtendre lcs 
reseaux d'approvisionnement des marches. 

Les cultures de rapport (alimentaires ct autres) sont 
d'importantcs sources de revenus pourde nombreux agriculteurs 
pauvres. Le cafr et le khat, les pfincipales cultures de rapport 
du Harar, sont prosp&res. On attend une bonne production de 
cafe, grace aux variations biennales des rendements et A la 
flamb e des prix comine suite Ala dvaluation du bin dthiopien 
(1 dollar U. S. = 6 bin). Comme on l'a not6 plus haut, le tef a 
connu d'une inanitre gentrale ure bonne annte, sauf dans les 
zones ob le revenu qu'il procure est Ic plus necessaire. Les 
1kgumincuses et d'autres cereales constituent d'autres sources 
importantes de revenus, de merme que les olcagineux. Le noug 
et lc colza (deux des principaux oleagineux cultives dans l'ouest, 
le nord-ouest et certaines parties du nord-est) ont &6 plantes 
sur de vastes superficies du fait des prix interessants de l'annde 
dernire, mais les rendements sont mauvais a cause des 
precipitations excessives et des ddgats provoqus par la grdle. 
La production de lin, cultiv6 surtout dans l'Arsi et le Bale, a 
W Z)peu pros nornale. 

Les marches du travail semblent actifs. On a signald des 
migrations prcoces au depart des zones agricoles du nord 
affecttes par la secheresse, mnais il est difficile de jugerdu succes 
de ces migrations, c'est-a-dire de la demande de main-d'oeuvre. 
Les salaires journaliers dans les zones nirales sont d'environ 
6 birr (soit environ I dollar U. S.) dans lc Tigray et sont 
beaucoup plus bas (3 A4 birr) dans le N. et le S. Wello. I1y a 
b--aucoup plus d'emplois urbains occasionnels dans le Tigray 
et le N. et le S. Wello. Des travailleurs migrants du nord du 
figr qti,ti - rendent AHumera, dans le nord du Gondar, semblent 
irouvcr du travail, mais il s'agit de travail agricole saisonnier. 

Le rarnassage ct it vente de bois, de charbon de bois et de 
four'age est une source courante de revenus panni les groupes 
lcs plus pauvres de la plupart des rdgions-on ne signale Ace 
jour ni niveau inhabituel de l'offre ni chute des prix de ces 
produits de base. 
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LE POINT SUR LA VULNERABILITE 

D'apr.s 'Evaluationtde vuincrabilite 6tablie par FEWS 
pour 1993, les collectivit6s agricoles pauvres en ressources et 
sujettes Ala s(cheresse constituent le principal groupe souffrant 
d'insdcuritd alimentaire. Ce sont ces personnes qui ont le plus 
souffert des pertes de r6coltes et des deficits de production. 
Scion les estimations provisoires de la RRC, un peu plus de 
3 millions d'agriculteurs et d'agropasteurs auront besoin d'une 
aide alimentaire pendant une pantic ou la totalitd de 1994. 

En outre, 1,4 million de personnes classdes comme 
souffrant d'insqcurit6 alimentaire pour des raisons causdes par 
l'homme (personnes d plactes AI'intdrieur du pays, militaires 
d6mobilissctpcrsonnesrentrantchezelles)auront besoind'une 
aide pendant une parie de I'ann(e. Scion les estimations de la 
RRC, le nombre total des personnes entrant dans ces cat.gories 
vuln(rables a baiss, de prOs de 500 000 au cours de l'ann~e 
dcoulde. 

Bien que la principale rtcolte et la disponibilitd de vivres 
par habitant soit sensiblement infdrieure 1 1992/93, le nombre 
de personnes que le Gouvemement a pris en compte dans sa 
demande d'aide alimentaire d'urgence n'est que l6grement 
sup~rieur (voir tableau 19) c le volume total d'aide alimentaire 
d'urgence demand6 est infrieur 't cclui de l'annze derni&e. 
Ces ajustements tiennent pour une bonne part Ala r.installation 
progressive des personnes d.plac.es et ddimobilis(es. Ces 
changements sont dgalement le fruit de la politique du 

Gouvernement tendant A.faire passer progressivement le pays
de la d~pendance I'dgard de distributions de vivres d'urgence
"uneA aide davantage lite au d.veloppement. 

Le nombre de personnes touch~es par les facteurs 
naturels pourrait monter en flche dans certaines zones si la 
rtcolte du belg 1994 se soldait par un 6chec. 

CONCLUSIONS 

D'importantes quanttds d'aide alimentaire d'urgence sont 
n(cessaires pour alimenter les populations des zones agricoles 
affcctes par la s~clieresse et pour pr(venir le risque d'une ag
gravation de la vuln(rabilitd. 

Les groupes de personnes d plac6es et ddinobilis(es 
r~clament une part supplkmentaire, bien qu'en baisse, des 
ressources humanitaires. Malgr6. les pertes de cultures 
dranatiques enregistrzes au niveau des regions, cc n'est pas, 
dans l'ensemble, une ann6e particulitrement mauvaise pour 
l'Ethiopie, encore que, scion les estimations, des importations 
de 1 million de tonnes de grains soient n cessaires, dont la 
moitid sculement peuvent 6tre classdes comme besoins 
d'urgence. L'norme deficit structurel, qui traduit l'incapacitd 
persistante de la ,/roductivit6 de l'agriculture Asuivre le rythme 
de l'accroissement de la population, apparaft de maniere 
6clatante cette ann(e. 
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Niveau de Situation de 
vulnerabilite vuln&rabilit6 

VULNEA:AILITE::'. Maintien ou 

accumulation 
.... ! d'avoirsr 

et 

i-rtservation de la 
strat~gie de 
production 

choisie 

IVULNERABILITE 	 P:::lonction dans les 
iiMOD)gREEI~Iil avoirs 

et 

Maintien de la 
strat~gie de 
production 

choisie 

VULNIRiMil IYI7 
FOfRfE Epuisement des 

avoirs 

et 

Bouleversenient de 

la strat~gie de 


production 

choisie 


VULNERABILIE' liquidation 
EXTREME des moyens de 

ANGERl production1) 

et 


Abandon de la 
stratgie de 
production 

choisie 

AMI INE .Misi'e 

Strat~gies et comportements 
de reaction typiques 

Avoirs, ressources et richesse: accumulation 

d'avoirs, de ressources et de richesse additionnels 
ou variation nette minimale sculcment (privation 
normale ou variation saisonnitre) des avoirs, des 
ressources et de la richesse durant Iatun6e, de 
fa~on , r~duire au minimum le risque. 

Stratgie de production ics changem nts 
6ventuels de strat6gie de production sont 
essentiellement volontaires, darts la perspective 
d'ull gain et ne sont pas lies ' des difficultds. 

Avoirs, ressources et richesse : la rdaction 
consiste i puiser dans les avoirs, ou h liquider 
des avoirs mineurs, h 6conomiser les ressources, 
a rdduire au minimum les ddpenses, i accepter 
de -se serrer la ceinture" hors de saison (par 
exemple en puisant dans les reserves 
alimentaires, en r6duisant la quantit6 de 
nourriture consommdc, en vendant ch~vres 
ou routons). 

Stratogie de production sousleftet de la 
tension, le changement de la strat~gie de 
production ou d'obtention de revenu nest 
niodifide que de faton mineure (modiflications 
mineures des praliques culturales, cueillette 
modeste de denr6es sauvages, transferts et 
prets entre minages, etc.). 

Avoirs, ressources et richesse :liquidation des 
ressources "productives" (par exemple vente de 
semences, d'outils agricoles, de boeufs, de terres, 
d'animaux reproducteurs, voire de troupeaux 
eltiers). 

Stratdgie de production : les mesures prises 
sont assez couteuses et modifient tr~s nettement 
le mode de vie du m~nage cl de Pindividu ou son 
milieu, etc. (travail salari6, qui prend du temps, 
vente de bois de f[eu, mise en culture de terres 
marginales, migration des jeunes adultes h Ia 
recherche d'un travail, emprunt auprts de 
marchands L des laux 6levds). 

Avoirs, 1essoni.res et richesse : liquidation des 
ressources "productives' (par exemple vente de 
semences, d'outils agricoles, de hxeuls, de terres, 
d'aninaux reproducteurs, voire de troupeaux 
enliers). 

Stratdgie de production : recherche de sources 
non traditiomicles de reveiu, d'emploi ou de 
production, qui exclucnt les sources pr6f6res ou 
usuelles (par exemple, migration de families 
enfi~rcs). 

'ljutes les solutions sont 6puisees : plus d'avoirs 
impmrtants, de ressources, de richesse; pas de 
revenu et pas de production. 

Interventions it envisager 

Programmes de 
d~veloppeinent 

Attenuation des calamitis et/ 
ou d~veloppement : soutien 
des avoirs (lib6ration des 
stocks de stabilisation des prix 
des denres, vente de fourrage 
animal A des prix "sociaux", 
banques de grains 
communautaires, etc.). 

Attenuation des calamit~s ou 
secours : soutien des revenus 
et des avoirs (travail r6miundrd 
enl aliments ou enl esp~ces, 
etc.). 

Secours et attenuation des 
calamits soutien 
alimentaire, soutien des 
revenus et des avoirs (secours 
alimentaires, dons de sacs de 
semences, etc.) 

Secours d'urgence (aliments, 
logement, ni~dicamients). 



Glossaire
 
Population en danger - Les rapports FEWS utilisent le terme "en danger" ou "a risques" pour d6crire la situation de populations

qui manquent ou manqueront dans un avenir proche, d'aliments, ou de ressources permettant de procurer des aliments. au point de ne
pouvoir 6viter une crise nutritionnelle (c'est-A-dire une d6t6rioration progressive de 1'6tat de sant6 ou de 1'6tat nutritionnel). Les 
populations "en danger" oant besoin d'une intervention specifique, des vies humaines etant en danger. Les rapports FEWS comprennent
parfois des estimations des besoins alimentaires. Les famines sont l'aboutissement d'un processus qui demarre lentement et qui peut
etre extr~mement complexe. Les besoins alimentaires de groupes "en danger" specifiques dependent d'une part de I'6tat d'avancement 
du processus quand Ic probl8me est diagnostiqu6, et d'autre part de l'importance de son impact cumul6 sur les individus concemns. La 
quantit6 d'assistance alimentaire requise, d'origine int6rieure ou ext~rieure, d6pend de nombreuses considerations. 

VulnirabilitY - Les rapports FEWS utilisent le terme "vulndrabilit" pour indiquer la susceptibilit6 relative Al'ins&urit6 alimentaire 
de groupes ou de regions donnes. Dans l'acception retenue par FEWS, la vulndrabilit6 est toujours caract~risde par son degr6 : Idg6re.
moderee, forte ou extreme. L'extrdme vuln6rabilit6 est synonyme de "danger". II s'agit d'un concept dynamique qui int~gre a la fois
des situations chroniques et des situations actuelles. La vuln6rabilit6 chronique caractrisc des situations de longue duroc qui pr~disposent 
un groupe particulier ou une r gion donn~e i l'ins/curit6 alimentaire. Par contraste, la vuln6rabilit6 actuelle caractdrise des variations
immediates de l'6tat de s6curit6 alimentaire. et ses cons.quences. L'analyse de vulndrabilit6 porte sur trois niveaux de prdcccupation
: la nourriture disponible, l'acc~s Ala nournture et l'utilisation de la nourmiture. Ces niveaux sont li6s dans un cadre analytique
commun qui permet d'interpr ter toutcs les informations Dertinentes relatives A l'impact sur ]a s~curitd alimentaire des diff~rentes 
possibilit6s de g6ndration de revenus pour les diff6rents fi.oupes de nidnages. 

FIT - Le Front intertropical est en quelque sorte un 6quateur mdtorologique : c 'est une rigion de mouvement ascensionnel de
l'air et de pression atmosphdrique relativement faible en surface. qui est limit6e au nord par les alizAs de nord-est. et au sud par les
aliz6s de sud-est. Le mouvement ascensionnel de l'air dans le FIT fome la branche ascendante de ]a circulation mdridionale de 
Hadley. Le FIT se d6place vets le nord et le sud suivant le mouvement apparent du soleil. fl se trouve le plus au nord pendant les mois
d'6t6. La position du FIT d6f'mit normalement la limite nord des precipitations possibles dans le Sahel. ]a pluie tombe g6n6ralement
A 100 A300 kcilom~tres au sud du FIT avec tne activit6 convective locale organis6e par les "vagues de vent diest", qui se d6placent 
vers l'ouest. 

IVDN (Indice de vigitation par la diffirence normalisi)-Larepresentation graphique de cet indice est etablie par le laboratoire
du Syst6me de mod6lisation et de surveillance de l'Inventaire mondial (GIMMS) de la NASA (Administration americaine de 
l'a6ronautique et de I 'espace). Les images sont tablies, avec une rsolution de 7 kilometres environ. Apartir des donnees de visualisation
GlobalArea Coverage (GAC) provenant du radiom~tre de pointe a trds haute resolution (AV'HRR) dont les capteurs sont embarques
dars la s6rie de satellites en orbite polaire de l'Administration des ocdans et de l'atmosph~re (NOAA). Les satellites en orbite polaine
renvoient des donndes de t6l6d6tection couvrant la terre entire et son atmosphere une fois par jour et une fois par nuit, les donn6es 
6tant collectes dans cinq bandes spectrales. Les bandes I et 2 refl6tent les longueurs d'onde rouges et infrarouges respectivement.
tandis que les trois autres bandes 6mettent des radiations par trois bandes diff6rentes du spectre. Les images IVDN sont compos6es en
calculant, pour chaque pixel. le rapport "(infrarouge - rouge) (infrarouge + rouge)" lots des passages diumes des satellites. Comme la 
chlorophylle se reflete plus nettement dans la bande infrarouge que dans la bande rouge, des valeurs plus tMlevees de IVDN indiquent
ine chlorophylle plus abondante et donc une v6g6tation vivante plus abondante. Une representation composite des images quotidiennes
IVDN est dtablie pour chaque periode de 10 jours, en utilisant la valeur maximale du IVDN pour chaque pixel pendant la mime 
p6riode. Cette technique rdduit au minimum les effets de la ndbulosit6 et des autres interferences atmosph6riques qui tendent a
diminuer la valeur de IVDN. Celui-ci est souvent considdr6 comme un indicateur de la "verdure" ou de ]a "vigueur de la v6g6tation".
Les images IVDN sont utilisdes pour surveilier 1'effet des conditions mct~orologiques sur la v6g6tation. 

METEOSAT - FEWS utilise dcs estimations des pr6cipitatioiis courantes calculdes Apartir de la duroe des nuages froids mesurie 
par !es radiom~tres thermiques a infrarouge embarqu6s dans les satellites METEOSAT. Ces estimations sont calcul6es tous les 10
jours par le Dpartement de la mdttorologie de l'Universit6 de Reading, au Royaume-Uni. La duroe de la ndbulositd froide est en
bonne correlation avec les precipitations caus6es par les orages et cette donnee est tout indiqu~e pour connaitre la situation dans le 
Sahel semi-aride. Li m~thode fonctionne le mieux en terrain plat; les regions montagneuses peuvent en effet entrainer une augmentation
locale des zones ombrnes du fait de la pluic qui ne peut 8tre d6tect6e. Dans les rdgions plates. la mdthode a une precision (pluie ou pas
de pluie) de 85 % au moins (par comparaison avec les donndes de terrain). Sur une dcade. 80 % des quantit6s de pluie de moins de 60 
millim~tres sont connus avec une prfcision de plus ou moins 10 millimtres, tandis que les pluies de plus de 60 millimetres sont 
connues avec une pr6cision de plus ou moins 20 millimtres. Cette precision est acceptable pour 1'6tude des rgions retenues par
FEWS, dtant donnd que la m~thode offre pratiquement en temps rdel une couverture d'une vaste zone, avec une risolution inf~rieure 
A 10 kilom6tres. 


