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ESPACES CERF"AI,IERS REGIONAUX EN ArRrQuE DE r,' ouEsT

Recueil d'études sur leg agricultures sahéliennes'

le commerce régional et les marchée mondiaux

Lee idées expriméeg et les faits exposée dans
cette étude 1e sont soust la resPoneabilité de
leurg auteurg et n'engagent Pas néceseairement
I'OCDE, Ie Ctub du Sahel ou le CILSS.
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dàe prix/Dépendance économigtre/ [commerce
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INTRODUCTION

Une des idées un peu neu\æs qui ont émergÉ du Colloque tenu à Mindelo en

décembre 1986 est ælle àbryaoe éréalier régional. Lcs participants ont estimé que

toutes les mesures que lbn pouvait proposer pour diminuer la dépcndanæ du Satrcl

seraient vaines si 'É rapporti entre les marchés satrélbns et le mardré international

n'étabnt pas mod.ifiés" ei 
- 
ils ont suggÉré que sobnt étudÉes 'les modalités de mis

en o"o*i d'un espaoe régional à ttniericur duquel les productions nationales ærahnt

protégÉes et les échanges inter-Etats encouragÉs".

Les agpnces de coopération des pays membres du Club du Salrel, réunis à

Tucson (Ariàna) en décembre 1988, ont pris connaissanæ des travaux réænts

réalisés par les Secrétariats du CIISS et du Club du Salrel :

'Lbryaæ éréalbr régional : mythe ou réalité dc demain ?",* rédiÉ Par
Jacques Giri ;

'La compétitivité de I'agriarltue satrélbnne", rédigÉ par Elliot Berg.

A Tucson, les agenæs de coopération ont fait état des progÈs qubryl ont

accomplis dans la réflexion sur lbryaæ régonat Les Etats"Unis ont rasmblé un

nombrl important de drcrdreurs pour en discuter à lVastrington, les 17 et

18 octobre 1988. La Franæ, en coopÉration alæc lG Sccrétariat du Club, a entrepris,

a\rcc lTRAIvl, une sérb détudcs potrr mbux connaftre les réalités de lbryaæ régional.

Ces tranaux sont ici préscntés sous les titres nrirnants :

'Politiques de séctuité alimentaire et compétitiyité dÊ I'agriorlture au Sahel" :

compre rendu du séminaire 'Audelà de Mindelo'i rédrgê par Thomas S. Jayne

et Nicolas Minot (Mictrigan Staæ Unirærsiry) ;

présentation de l'étude 'Inræntaire des mesrnes de maftrise des édranges

éréalicrs dans les pays d'Afrique de l0uest, du Cameroun et du Tdtad'*rédigÉ

par Gillcs Meaétal ;

'De lbqpaæ régional aux eryaoes régionau:C i rédigÉ Par Johny Egg; Jean-

Iaoqucs Gabas et Jeanfbrre Lemclle ;

'I.6 dcscription de lbspaæ régional existant en AÊique de_ l0ue*. Méthodes,

rézultats et éléments ae soénarios dérolution",* rédigÉ par Jean Cousqy (Ecole

. des Hautes Etudes en Scbnæs Sociales).

Ces six rapports, ici regroupés, sont diffirsés en rærsions anglaise et françaisc

par le Secrétariat du Club du Satrcl.

rf {.{.tt

Le Sccrétariat du Club du Satrcl diftrse égalcment, en frangis, sous le titre
'Agrianltures salrélbnnes et mardrés mondiaux : état des réflexions", un recueil de

fictres bibliographiques tirées de 47 documents toudtant au thème 'bryaæ oéréalbr

régional" [document Sahel D(89)254].

* Langue originale : français. r
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Une des idêes un peu neuves qui ont émergé du Collogue tenu
à Mindelo en décembre igA6 est celie d'espace régional céréalier.
constaÈant que bien peu de progrès avaient été faits depuis Ie
précédent collogrre càtrsacré- aui potitigrres céréalièreg, tenu à

Nouakchott en t'tg, res participânts ont estimé que toutes les
mesures que I' on pouwait -proposer 

Pour diminuer la dépenda199 du

Sahe1 seraient vaines gi " lés rap-ports entre marctrés sahéIiens
et le marehé international n'étaiènt pas modifiés" et its ont
suggéré que soient étudiéeg "les modalLtés de mlse en oeuvre d'un
à"Ëâ"" rêgional à I'intérieur dugue| les productions nationales
seraient protégées et les échangds inter-Etats encouragés" (1).

Deux ans après Mindelo, où en est cetÈe idée neuve ?

Disons qu'elle a connu un asgez beau guccèe verbal. Succèg
verbal chez ies SahéIiens, toujours enthousiastes PoYr tout ce
qui va dans re sena de I'intégralion régionale. La conviction que
re continent a besoin de pI-us d'unité économigue est, prétend
EIIiot Bergr, lâ seule idé€ largement_ partagee gui circule dans
I'Àfrique lctuelle . Et il a joute qtr: el dépit de. cela' iI y a

aujourd, hui dans ce continent moiâi d'intégration êconomi$re
g,rt if n, y en avait iI y ? . 

trente ans (21 . L' idée d'espace
iégiottat -céréalier illustre bien en tout caa cette remarque : on

en parle chaleureuÉ eme$t, maig on aurait peine à trouver une
mesure priae Par un grouvernement sahélien au cours des deux
années écouléeË et grri aurait fait avancer sta mise en oeuvre sur
Ie terrain. Même Ia modeste proposition concrète, formulée Par
un participant au corroque de Mindeto, d'aider à la réarisation
drune vente de céréa1es 

-maliennes au Sénégal, qui aurait permis
de prouver Ie mouvement en marche , îr' à Pas abouti ' Après un
certain nombre de péripéties, elle a perdu tout son intérêt du
f ait de ra décision séirégalaiee de baisser le prix du riz à Ia
consomrnation. décision prlse en mai 1988 (3) . ce timide essai de

coopéraÈion régionale altendra dee jours meilleurs.

Du côté deg agencesr d' aide, I' idée a rencontré aussi un

certaln auccès. Enéore que bon nombre d'objections aient été
formulôcr à son égard. r.,a seule évocation d'une protection
po's1blc dc I' espacâ céréalier a soulewé de sérieuses réserves
chez leg tenantr L. Itorthodoxie libérale. Dtautres ont mis en
doute Ia possibj ité pratigrre de mettre en oeuvre une telle idée
dans l'état actuei a]es soêiétés gahéIiennes r ou mis en doute
I'accroissement de la production céréalière attendu de sa mise
en oeuvre. Certaine se Ëont demandé gi un te1 accroissement était
souhaitable et si les Sahéliens n'auraient Pas intérêt à tirer
parti des céréales disponibles à bag prix dans Ie monde et à se
Ëpécialiser dans d'autres productiong '
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Il faut dire que personne aujourd'hui ne voit très
clairement çJu€lles politigues d'importations de céréales
devraienÈ êÈre recommandées aux gouvernemenÈs sahéliens,
Plusieurs agences d'aide ont lancé des programmes d'études ou de
réflexiong sur ce thème, sans glr' il s'en dégage encore une
doctrine nette, susceptible de recueillir un large consenÉtus.

Cette réflexion a fait cependant un peu évoluer les choses :

tout Ie monde senble être à peu près d'accord maintenant pour
considérer que le problème soulevé à Mindelo est crucial Pour
I'avenir à long terme de la région. Un certain consensus senble
même sre dégager sur Ia nécessité de maltrieerr âu moins
temporairement, les prix des céréa1es importéee Par les Pays
sahéliens. Toutefois, cê cons€nsus ne e'appligue encore qu'à un
concept mal défini, qui ne recouvre probablement pas la même
réa1ité pour chaque agence et qui n'a pas de caractère
opérationnel.

Le Secrétariat du Club du Sahel pour sa parÈ a entrepris une
première exploration de ce gue pourrait être un espace céréalier
et présenté à la réunion de Berne (en décembre 1987) un papier
( 4 ) gui posaiÈ surtout des questions sur Ia façon dont on
pourrait envisager de construire un tel esPace : quel esPace
régional défimiter ? QueI niveau de protection adopter ? Comment
protéger ? Et iI attirait l'atÈention Étur Ie fait qu'un esPace
legioÀaf viable n€ s'édifierait pas sans une volonté politigue
forte dang lee Etatg concernés. Cette exploration n'a Pas été
pouseée plus avant et les questions poséee à Berne sont restées
à ee jour sans répons€ls.

L, objecÈif de la présente communication eet de faire le
point deux ans aprèe Mindelo : I'idée d'eepace céréalier régional
eet-elle toujours valable ? Ou faut-il la revoLr ? Àpparalt-elle
maintenanÈ comme irréaliste au point de devoir être claesée dang
Ia catégorie dee mythea ? Ou, sL I'on grarde un espoLr de la faire
avancer, sous quelle forme ? Et comment a'y prendre ?

L'eggrc. côréalj,er erigte

Unc dca réalités donÈ les agrenceÉt d'aide et sans doute aussi
çrelguea SahélLena ont p.'i ' conscience depuis deux ans est gue
I'espace céréatier exist.r . Mais il ntexiste ;;robablement Pas sous
Ia forme que la plupart des'gouvernementg de la région auraienÈ
eouhaité lui donner.

Les travaux, dont J-es premiere réeultatg avaienÈ éÈé
présentés à t*tindelo (5 ) , avaient attirés I' attention sur
I'ampleur, généralement ineoupçonnée, des échanges informels en
Afrigue de I'ouest. Les connaissances acquises depuis Ie Colloque
ont confirmé et au-delà cea premiers résultats (6).
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on avait un Peu oublié que I'Afrique 9e I'Ouest a été de

tout temps et même pendant res périoaes tioubréee de son histoire
anté-coloniale le lieu d'échatri"" à moyenne et longrue distances '
Ni ra coronisation, .i res inéependances et ra "barkanigation"
qgi s' en est suivie r n' ont mis iitt à ces échange. ' I Is se sont

pourauivis Étans discontinuer, lâ plupart du Èemps en dehorg des

cadres juridiques créés par' res toronisateurs et leg nouveaux

Etats, êt iù se 
- 

"o.i 
simprement adaptés aux condLtions

économigues nouvelles'

Pendant t, époque coloniale, lee courants commerciaux se sont
modifiés en fonction de ces nouverlee conditions, mais la
séeurité rétablie et les différences entre reg poritiques
pratiquéea par 1"" Puissancest coloniales ont plutôt été des

facteurs faworabres âr, déwerofpement dee échanges à traverg ra
rêgion.

Lres indépendances, en multipliant les fronÈières gui
séparent non ieurement des Etats riaig g'i séparent ausgi des

poritiçres 
-économiguee et monétaireg souvent fort différenteet

ont aussi murtipriê reg occasions de faire du comnrerce - Les

réseaux tissés par res commerçante apperée comnunément Dioula et
Haousea s, étendent stur toute Ia téjio'' €t r au jourd' hui comln€

hier, ignorent reg frontièree ou prutot en tirent parti - Leurs

memlrres sont désormais à r' af ftt non seurement dee dif férencest

de prix qu'engendreff1"" variatione locales de I'offre et de Ia
demande, mais aussi et surtout des différences de prix
qu, engenclrent, les divergences entre les politiques des

gouvernements et çri peuvent donner lieu à un connerce encore

plus fructueux.

L, améIioration des infrastructures de transport depuis Ie
début des années 1960 a dt "rr""i 

favoriÉrer re eomnerce informel
autant qu€ le comtnerce of ficiel '

Et ce ne eont pas res barrières douanières ou poricières gtri

arrêtent c€r échanges , "àr barrières sont naturellement
perméablce du fait àd la géographie et erles sont rendueg encore
plus pcraôables du fait ae rJ "o'trttption 

. r't exemple des relations
Niger-Ntgôria au cours de cea dernlières annéeg montre çIue, même

rorsque ree gouvernementg prennen' i 'rE meaureg draconiennes pour

rendre étanche une frontièie, ils 'r'atteignen€ jamais toÈalement
leur objectif (6) . Les commerçants trouvenÈ les points
rrtrrnérabres du aispositif mis e* prace. Les mesurea prises
parwiennent certes -à réduire re volume dee échanges informels
mais elres augrmentent aussi reg marges bénéficiaires de ceux çti
;;sent à tralers les mailles du filet . . ,



Cela dit, Ies
inter-Etats, les
multiplier Ie long
Ie mauvais état

restrictions officierles apportées au conrmercepéages officiggT g'i otri '"r tendance à seI ÈrE

i:r l1t_- ::lét:elneq depuis quersr:es années,o:, 
^:"_::iii:r, iT frasrrrlèrur""' - -à"=- 

r r;;Ë;iconstituent autant d' obstacles à r'èIi"ouissement-=d,,, 'ffifiï::
{ *rfarn^Iinformel .

D' un certain point de \^re r oD peï! comparer I'Afrique deI'ouest actuelle à
droit mais de fait. Une ;one ae l r intérieur deragtrelre des réseaux contmerciaux informers â la fois seraientgênés par un certain nombre d'entraves et tireraienÈ parti desobstacres artificiers mis en place par res g"".ràrnements.

ce commerce informel eet mal connu mais, touE les travauxfaits jusqrr'à présent eemblent montrer quer êrr dépit desentraves, son vorume est prusieurs fois 
""f,eîieur à cerui ducontmerce of ficielrement recensé ( 6) . rl po=€e 

"rrr des produitslocaux : noix de kora qui sont depuis des Ëièctes un des érémentsma jeurs du coruner""- -à longrue d].stance en Afrique de l, ouest,bétair' céréares et légruminétrses traditionnelles.- Mais, il porteaussi, eÈ de plus en prus, sul- des produits importés d, autregcontinenÈe parmi leàguels 
- 
figrur"rrC beaucoup de produitsmanufacÈurés mais aussi dee céréâres.

car une des caractéristigues de cet espace céréalier estd'être aujourdt hui ouvert à tous les vents.

Le conmerce à travers cette zone de libre échange informellea de tout temps été alimenté en partie par des produits importés.rr 1-'9st prus çIue jamais. Y figrurent en-bonne place désormais resproduits manufacturég .renarit d'Asie et qr:i concurrencentefficacement lee productions localee. y rigurànt aussi de prusen plus dec céréales venant- de_s - pays oLcidentaux, riwréesgratuitoncnt au titre de I' aide arimàntaire oo r"ir"rrt r iob jetd'un co@Qrc€ rargrement subventionné par toue les Etate d'Europeet d'ÀnérJ.gue .

Lea produite importés pénètrent en. '..f. .ique de I, ouest parles points de moindre résistànce :.ree poi rts oï res importationssont moins taxées de droitr ou moins iaxées de riit grâce à unecorruPtion prus déveloPpée qu'ailleursr êt ree points où erressont plus avantagreuaes pour àes raisonj monétairès. Les réseauxcommerciaux informels se chargent ensuite de les redietribuerefficacement d'un bout à I'autre de ra région. ---
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Cette situation a des avantages certains : les pays
africaing et les pays eahéliens en particulier s'approvisionnent
au moindre cott sur les marchés mondiaux et cela n'a rien de
désagréable ni pour les consommateurg, du moins pour ceux gui ont
les revenus monétaires leur permettant d'acheter, Di pour les
commerçants qui prélèvent leur bénéfice au paasage.

Cette situation a néanmoins quelçree inconvénients dont
plusieurs eont bien connus mais qtr'il faut rappeler à temps eÈ
à contretemps.

L'envahissement des marchés sahéIiens par lee produits
importés, envahiggement grri touche à Ia fois les marchés formels
et informels, alors que les exportations ne euivent pas la même
progrression, ni en wolume ni en waleur, a des conséquences
évidenteg : Ies déaéquilibres croiggants des balanc€s
commercialee, Ie recours à I'endettement extérieur pour faire
face à cesr déségrrilibreg i L'aide grri, in fine, doit s'appliquer
de plus en plus à financer I'importation de biens de consommation
au lieu de procurer des inveetissements productifs ; la néceeeité
d'avoir recoura à des ajuetements dits structurels afin de tenter
de réduire la demande intérieure, avec toutea leg conséquences
économiquea et gociales çri en résultent .. .

Pour st en Èenir aux guestiong céréalières , L'envahissement
par lee importatione pèae Bur lee prix de vente dea céréales
locales, I1 impoee un plafond au-dessutt duquel les paysans ne
peuvent espérer vendre, sauf situation de pénurie localisée et
très provisoire. Un plafond gui n€ permet ni l'investissement
pour moderniger J-ee cultures pluwiales, rri la rentabilité des
cultureg irrignrées de céréalcls. Un certain nombre d'experts
soulignent qu6 de meilleurlr prix nt inciteraient pas
nécesgairement lee paysans sahéliens à produire davantage et que
le problème est plus complexe et n'eeÈ pas uniguement un problème
de prix. Sans doute ont-ils raieon. En tout casr âux prix où
arrivent actuellement les céréales importées sur leg marchés
sahéIionr, il n'y a aucun risque que leg paysans investiseenÈ de
I'argcnt ou du travail pour concurrencer les importationa. I1 eet
du restc al.gmificatif que les inwegtieacmente dang Ie secteur
agricolc çri sont faite spontanément au jourd'hui par des
enÈreprcneurr, urbains ou ruraux, portent stur du maralchager de
ta culturc dc fruits, du petit élevagc, toutes L,- l'.ivitês qtri
bénéficient naturellement d' une certaine protectio' géographique'
et pratiqrement jamais sur la production de céréales çri n€ sont
pas protégées.

Les importations de céréales, souÉr forme commerciale ou sous
forme d'aide alimentaire , )ouent un rôle clé dane ce qu'il esÈ
conv€nu d'appeler la sécurité alimentalre de la région et it est
hors de doute qu'ellea ont permie, depuie Ie début des années
1970, d'éwiter les catagtrophes qu'auraient engendrées les
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séchereases. Mais, est-on str qu'elles ne conÈribuent pas auesi
à entretenir une insécurité alimentaire ? Beaucoup dt experts
soulignent çJu€ lee EtaÈs nt ont pas les moyens de procéder au
stockage interannuel gui serait nécessaire, çIue leg commerçants
privés n'en ont pas non plus les capacités et que lee villageois
ont tendance à réduire les réserves tradiÈionnelles de grains.
Mais, comment peut-on demander à des opérateursr privés de
conaerver pendant des annéeg un produit dont ile savent bien que
Ie prix ne montera pas de façon importante et durable à cause de
1'aide alimentaire et deg cÉréales importées et qu'ils n€
tireront donc aucun bénéfice de leur initiative ? L'envahigsement
du marché par les céréales importées décourage certes Ia
spéculationr âu srens péjoratif où Ie terme est aouvent employé
par les SahéIiens t il décourage aussi la spéculationr âu sens
positif du terme, qui est la prévision de périodes difficileg.

Leg gouvernementg ouest africaine ont à lt égard de cet
envahisgement une attitude qui n'est inspirée ni par I'objectif
proclamé d'auto-suffisanc€ alimentaire, ni par le souci de
noderniser I'agriculture, mais qui est clairement dictée par dcs
circonstanees politiques et socLaleg à court terme. Le dernier
exemple en date est évidemment la décieion du gouvernement
sénégatal,s de baisser le prix du riz à Ia consommation. Les
préoccupations d'ordre budgétaire ne sont pas non plus absenteg
dang les motivations deg grouvernements : dans cert,aing casr, il
est possible de prélever des Èaxeg subetantielles Érur les
importations de céréaleg tout en of,franÈ aux consommateure un
prix de wente acceptable r cê çri n'egt jamaie possible sur les
céréales produiteg localement.

On soulign€ra en outre gu'il n'y a pa8 eu juaqu'à présent
de concertation réelle dane les politiguea d'importation deg
différents payr de la région et que certains pratiguent même deg
politiguee sengiblement divergentes, pour n€ pas dire opposées.
Le cas extrême est aans doute celui de la Gambie et du Sénêgal 3

l'une a libéralieé leg importations de rlz gui ne supportent
désornal,e aucun€ taxe alorg que 1'autre eggaie de contrôler seg
importat,l,one ct de prélever une taxe çri entre dang un fonds de
péréqrretlon lvcc les céréaleg locales. D'où I'existence de points
faiblcr prr leequels entrent et s€ diffusent dee céréales, ce qui
donne llcu à de fructueustes opérations.

Quant aux pays occidentaux, leurs poliÈiquee ne se rt pas
exemptee de quelques contradictions. Contradl,ctLons entre, d'une
part, leure potitiquee agrricoleg internes de subvention aux
productiong et aux importations €tr d'autre part, leurs
politiçres d'aide au développement rural dane un eertain nombre
de pays leg moins avancés dont les pays sahéIiens. Ces
incohérences sont de plus en plus clairement pÊrçu€s sana que
cela ait débouché jusgut à présent sur dee m€sures pour les
éIiminer. Contradictions entre le financement de cotteux

IO
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périmètres irrigués et lee politigrres entralnant dee prix du ti.z
çri empêchent àe rentabirieer câs périmètres ' contradictions
entre re soutien donné aux politiquea opposées miseg en oeuvre
par Ia Gambie eÈ le séné9a1 et donc encouragement de faiÈ à une

êont,rebande rémunératrice .

Force est de constater gue tout se Passe comme s' iI y avait
une communauté d'intérêts entre res Etats occidenÈaux et les
Etats sahériens. Les una étant à ra recherche de débouchés, si
modesteg soient-ils, pour reurs excédents agricoles et étant
prêts à en faire "âaâ"rr, 

soit directement sou€r forme d'aide
arimentairà, soit indirectement sousr forme de subventions à reurs
agricurteuisr- to*pIétéeg par des subventions aux gouvernements
sahéIiens. Les autres étant prêÈs à accepter 9""- cadeaux ' Et les
proçIrammes draide à la modetiisation de I'agriculture sahêIienne
n, étant 1à que Pour dOnner bonne congclênce aux uns et aux

autreg.

Leg persP€ct,ivea

r,es conditiong dang lesquelles re marché eahélien s' insère
dans re marctré monaiai et qui conduigent aux blocages -gu9 r'on
vient d, éwoquer sont-erreg suaceptibres de se modifier à plus ou

moine long terme ? En particuliei, les tengiong que I'on observe
aur res marchés céréaiiers depuis q,relçnree . mois sont-elles re
signe d, un retournement durablê de 1; situation gtri réduirait Ia
tendance à I'envatriggement deg marchég eahéIiens ?

Concernant d'abord Ie marché mondial, Ia situation actuelle
de bae prix deg céréates petrt-err-e perdurer ? I1 est
vraisembrâble gue leg Etats-unigl comnr€ la communauté Européenne'

"y;;i 
pris conËcience de I'abeurdité des poritiçres actuelreg'

réviseront au moine- Ln partie leurs politiqrre-s d' aide à reure
exportatione agricoleg, sanst aller toutefoià juequ' à supprimer
tout souticn à reurg airicurteurs. Et cela devrait se traduire
par un certain relèvement des prix E ur les marchés mondiallx '

MaLa tl n€ faut Pas sous-eetimer le poida deg facteurs çti
pousaeront à Ia baisse. Le progrès technique dans les
agricultureg occidentales ne va Pà-s J'arrêter, cerÈains experts
prétentent mêms qu, il va s, accélérer au cours dea prochaineg
déeenniee. cela signifie que les prix relatifs des produits
agricolee, céréales inclusCs, seronl orientés à Ia baisse' Et
cela signifi" augei que les gouvernements dea Pays industrialisés
seront confrontés peâaant bôn nombre d'annéell encore au problème

d,'assurer à une population de producteurg agricol"", toujours en

surnornbre et donc toujours menâcée de paupérisation, des revenus
décents, comParablee 

-à c€ux des autreg grguPgs sociaux' II est
donc à craindre quê les subventions à I'agriculture dans les Pays
du Nord ne cesgent Pas de siÈôt '

II
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Le marché du riz, principare céréale importée_ par le sahel,est certes dominé lon pas pa; leg piv" inadstrJalisée ï"i" parles Pays d'Agie ' Dans 
- .""- pays, iei possibilitég d' augrmenterencore la productivité eont importanÈeg -et res progrèe technig'esà venir en amèneront de nouverree . on p"r..t faire le pari,raisonnable, que l-ee pays- a.siit-iq,res q,-ri onÈ comrnencé leurrévoluÈion verte la ioiri""ivront.-;i çtue, Ieur croissancedémographiqrre se raleritiseant, ir n, y aura pas de pénurieeimportantes et durableg sur les ,o"r.tié"-ï; Ji" . certes, desteneions pourront apparartre, mais il paralt peu vraisembrabreçI'e re prix de ce piàauit s'établi;se durabt"ràrrt à des niveauxérevée ' Et cera d'Lutant prua çJue leg prix aee autree céréalessur reg marchés mondiaux àont o-rientég- à la u"irr" et, ç,,,e toueces marchés ne gont pag sransr communications.

Tout cera signifie qu'il serait bien dangrereux d'attendrequ'une modification du contexte intern"iiorr"r erii"arne une hauseeforte et durabre deg prix +ti *"ùÈâ-iir, à i;àr.r"higsement del'espace sahétien Par dea cèréal;;-l*po=téeg : celui-ci ne serégorbera sans doule Pas dc lui-mêne.-' M"i" tout. eela signifieaussi çI'e res prix dàg céréareg sur leg r"r-Àe" mondiaux neseront bas gu' en moyenna et qu, iI faut s, atÈcndre à ;; çIuel' instabirité perdurà et çt'e . 9.-" périodes de Llrr"ro' succèdentà des périodes de prix trè's déprimés. -

En ce gui concerne r o,, notera d'abordçnre la zone de libre g: 
frobablement pasprès de dieparartre - on .t6it mar ce qui pourlait amener resréseaux commerciaux à reno"""i à deg ""tirri!ér gtri plongenÈ leursracineg dans Ie Paseé^ et çri s'adapt""t de façon eontinue aux

;ï3*:'::"":î:?tt":" - stremànr pae ràg Erarg s'i -r,i 

"'ronr pas res

Par ailreurs, on peut eaguisser la eituation à laquetleconduit le prolongrement des tendances actuelleg àirr" le cont,exÈemondLal çJuc y on vicnt de décrire -r- 

"" laher aont ra populationglobarr lurl dorrblé en 25 ans et dont la popuration urbaine auraaugrmcntÔ cncor€ plue- rapidement :I 
-"Ëpr-éetnt"ri--p"ut-être 

pasroin dr le noitié de 
_ 
i" pàb"r"tion ïotale. un saher où taproductlvité dcg agrricurteuis aura. augrmenté moins- vite ç,,,e cerledes agrieulteurg dtg pays industriariség et deg pays d,Asie etdont lea productiong eeront encore moins_ compétiLivee qu, ellesne le sont aujourdt hui - un sahel dont les èurtures reeÈerontrnrlnérables aux sécheresstes. Et doncr un saher devenant de plusen plus dépendant des Pays occidenta-ùx p";r sa sur'ie çruotidienneet à plus forte raison Pour sa survie €n période sèche. un telscénario, cotnme I'a montié I'Etud" pro"pàct_ive (71 , eet prausibtesinon probable . Maie ir -n7èst 

. Ë"" 
- irréluct jùiâ et d, autreg

:!f,H::::""."nt poasibleer €r pirticïrter a"" scenaiiog ae ,oi'dre

L2



IIs sont Possibles mais on ne voit Pas
pourraient l'être sang c€ que I'on Pourrait- aPPeIer

comment ils
un véritable

céréâlieis mondiaux : des prix toujours instables mais en moyenne

orientég à la baigse.

Àussi toute réflexion sur une stratégie céréarière dewrait-
eIIe prendre en compte les troig idéee suivantes 3

un ajustement structurelr âu sens que It on vient
d'indiquer, est nécessaire Pour enrayer- la dépendance
croissante ae-ia région et aEaeoir 1e déweloppement de

son économie ; lee producteurs gahéliens devraient être
pracés dans des coïaitiong économigues tetles gu'J'ls
soient en m€sure de reconquérLr une part du marché
intérieur envahi et ausgi dt exporter davantage i

cet ajustement doit leur permeÈtre de ste metÈre au moing
partiérlement à I'abri deà futurea fluctuations du marché
mondial : }e sahel ne peut Pas suPPorter à Ia fois les
aléas du ctimat €t ceux de Ia conjoncture i

cet ajustement doit néceegairement Ee faire en tenant
compte" q,r'if existe un€ zone de ll'bre éehange de fait'
gg'àf f e déborde largrement dee Pays sahél'-i €ns ' que les
grouvernements gahériâne p€uv€nt.- eitraver les échanges à

I, intérieur de cette "ôtte maig gu' ils n' ont Pas et
n'auront pas i; ""p"cite 

de les empéch?r -i cela signifie
que leg gouvernemeàtg ne peuvent agtr ilq9p:ndamment les
unÉ, deg autreg : chacun eit condamrrér ÇIu'il le weuille ou

non à eubir ràg concéguencer dee actione de sea voisins '

lridée drun eapac€ régionat céréa1ier à I'intérieur dugugr
sre réaligeraLt cet iJustenreftt structurel egt donc plus glre jamais
à'actuatLté et tl eit ptua que probable qu'elle Ie restera '

pcut-clle a€ concrétiger sous la forme d'une zon€ de libre
échangc ";-;rus 

informelle mais formalisée, entourée d'une
barrièrq douanière unlforme et gérée en commun Par tous les
Etats membrca ? rl "it 

à craindie qut une tclle concePtion d'un
espace regfonaf "ére"fier 

relève du inythe : lee gouvernements de

1' Afrigue de I' ouegt n€ eonL Pas mtrg pour c9n-struire un ÈeI
espace régionat et lrs ne re seront vrlisemblablement pas de

sitôt .

II paralt aujourdt hui plus réatistc de Promouvoir ce que

l, on pourrait apperer un gs;;cê régional d9.-: concertation qui
devrait s'étendre au-ffiiy" sahéliens et inclure
I'eneemble de Ia région ouegt afrlcaine.

I]
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un esPace de concertation entre Etats gui conviendraient demettre en oeuvre des poltttquesr pêB nécessairement identiçlues,
mais au moins cohérenteg leg unes av€c leg autree, afin +td les
ef forts faits Par un grouvernement pour permettre et sCimulerI'adaptation des produeteurs à la nouvelle donne mondiale nesoient Pas réduits à néant par I' att,itude de son voisin . euiconviendraient d'orienter ces politiçlues vers la réduction de Ia
dépendance extérieure. Et qrri conviendraient augsi de ne pagapporter d'entraves à dee échanges inter-Etats gui, de toutefaçonr 9ê feront.

Un esPac€ de concertation entre agences d, aider êDparticulier pour que cellee-ei encouragent pfuJ ici unepolitiçFer €t 1à une polJ.tique contradictoile.
Enfinr un esPace de concertation entre Etate et ag€ncead'aide Pour Lgoler les Etate france-tireure gui, volontaiienent

ou Par faiblesst€r D€ joueront pas Ia règle du jeu. Tout cela n€sera certainement Pas facile à mettre en oeuvr€, mais y a-t-il
au jourd'hui d' autreg solutions aux problèm€a à long terire de Iarégion ?

Oue faire ?

On se limitcra à auggérer guelques actiong qrri pourraient
êÈre rapidement miseg en oeuvre.

D'abord poursuLvre la réflexLon. Puigque tout le mondes'accorde Pour dire que Ie problème de I'espace céréalier estcrucial pour ra rég_ion et guer €D mêmc ttmpe, ir apparartsingrulièrement complexe et gu'aucurl€ golution pfeiirement,
satiefaieante et facilement appticable ne senble e'iàpoaer, ilparaÎtrait utLle dc poursuivre la réflexion sur làs thèmeg
abordêe à Mindelo afin de rechercher Ia mol,ng mauvaige solution.

Réflcxl'on d'abord Étur le thème de I'ajuçtement structurel,au aent où if a été défini d'adaptatLon aux marchéa nonaiaux.
Comment lc réaliserr compte tenu de I'exigtence d'une zone delibre êctrangc de fait ? Il faut sans doute reposer Ie probtème
de I'aJuetuent dcg parltés monétaires et en paiticulier -du 

Frsanc
CFÀ. Cetts queation egt probablement moine tabou qu'elle neI'étaiÈ il y a deux ans, êt on peut probablement étuaier plus
sereLnement les effete d'un changement de parité sur I'offre etIa demande et ses conaéquenc€s pour lee diversea catégoriegsocialeg : çtui seraient les gragnants et les perdants ? Et eommentatténuer leg conséquencea pour leg perdants ? On peut se demanderaussi, si on exclut Ia maniputation des taux de change, quelles
modalitég d'ajustement structurel geraient lee mieux aaaftées àla eituation de la région, quel tl4>e d'ajuetement seraiÈréellement maltrisable par deg Etatg gatréftena qui ont des moyensd'action limiÈés et grri subiesent des contrainLee fortes. -

rt)
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L'idée a été récemment énise qluê le problème de I'ajustement
entre marché sahélien et marclhé mondial se pose en fait pour
I'ensenble de I'agriculture et non pour les seuleg productions
de céréales. La suggestion d'un 'Franc CFA vert"' c'est-à-dire
d'une parité particulière pour les échanges de produits agricoles
avec 1'étranger (et gui pourrait être obtenue par des barrl.ères
douanièreg Érans toucher à Ia parité nominale de la monnaie) r a
été avancée (8) . Ellc e'insptbe évidemment du Frane vert qui a
servi d'ingtrument de Ia potitigue agricole européenne. Même si
Ia situation de l,'agriculture sahéIienne actuelle n'a qu'un
lointain rapport avec celle de I'agrriculÈure europé€nne de cast
dernières décennieg, cette idée mérite un exan€nr rr€ serait-ce
gue pour vérifier ei ta gestion d'un tel système n€ serait pas
au-dessun des capacitég deg Etats sahéliens.

Enfin, quellee que soient lee eolutions retenuea pour
I'ajustement structurel, le problème de la nécessaire
coordination entre les politiquea des Etate se pose. Comment
assurer un minimum dc cohérenc€ ? Comment ae prémunir contre leg
Etats francs-tireurs ou limiter leg conséquenees de leur
attitude ?

L'autre thème porte sur la egnq de , libre échange. FauÈ-il
essayer d'abolir leg obgtaclee aux échangea inter-Etate gui ont
été artifieiellement dreggés ? Faut-il étudier un progranm€
d'inveetigsements pour améliorer lee infrastructures de traneport
entre les pays et favoriser ainei le commerce des céréa1es ?

Pour poursuivre cet enaemble de réflexionsr p€ut-être
pourrait-if être utile d'établir qq. grouDe de Èravail reetreint
gui comprendrait dee e:çerte de Ia Commrrnauté internationale et
des experte ouegt-africaing €t çlf s'appuierait sur les travaux
menée par les différentee agenees d'al.dc, lee complèterait ou les
ferait conpléter et €n tircraiÈ leg conelusiong.

PourguLvrc Ia réflexion n'gst certainement pas suffisant.
I1 y a ua problèmo d'informFFipn évident. Même 8i, par exemple'
I'existcncr d'ung zone informelle de libre échange est
aujourdthuL nieux connue, il y a encor€ beaucoup à faire, dans
Ie Sahol ct dang lee agences d'aids, pour qu€ cette existence
soit bisn intégréc dans la réflexion sur leg politiquea. I1 y a
arssi beaucoup à faire pour quc chaeun, €t en particulier lee
gouvernementg sahéliensr prênne congcience des enjeux que
représentent I'eepace régional céréalier et la coneertation sur
sa geation. Il serait utile notamment de bien évaluer les
conséquencea de Ia poursuite des politiques actuell€s.

AinsL proposera-t-on que goit tenu cn 1989 un séminaire çri
permette de dl.ffuger I' infornration sur le thène de I'espace
régional céréalLer et gui pernette de faire avancer Ia réflexion.

l5
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Enfin, une autre réflexion cgt €n cours sur lc I'Codc de
bonnc conduite concernant I'aide alimentaire" (9). N'y a-t-il pas
dee licne à établir entre cês deux réflexions menéeg
parallèIemenÈ ? Suffit-il par exenplc de dire, comnê le fait le
projct ds code, que "Itaide alimcntaire en nature doit toujoure
évLtcr d'cntrer en concurr€nc€ av€e la production locale ou le
comnrcrcê local" et que'r1e plue ltouvent possible lc prl,x de vente
des produits sera fixé cn fonctl.on du prix du marehén ? De ç1rrel
prJ.x du marché s' agLt-il ? Du prLx déJà déprt mé par les
importaÈiona commercLalcg ou par Itannoncc de I'oetroi de I'aidc
alimcntairc ?

Dans I'h14rothège où lc groupc dc travail euggéré ci-dessus
screit établi, il aural,t strcment à se p€ncher sur cea grreetions.

L6
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IJA COMPETITMTE DE ll' ÀGRICUIJTT RE SÀ$EIJIENNE

Parler de la compétitivité amène à se poser des questions
très vastes, cêrtalnes évidentge, tellee gtre les cotts de
production, les taux de change, lâ politigrre fiscale et monétaire
et la structure dee marchés mondiaux, et d'autres gui le sont
peut,-être moins, comtne leg moy€ns de rechercher I'efficacité eÈ
1a réalité du transport rural, la commercialisation, le crédit
et la disponibifité dee facteure de production. L,a compétitivité
de la production nationale de céréalee est un sujet
particulièrement préoecupant dang le Sahel. Avec la chute des
prix deg céréaleg dans leg années 80, Ieg importations
sahéliennes de rj-z et de bf é ont fal,t un bond spectaculaire.
Cette Eituation appelle une solution communer consistant à
trouver dee moyens de protéger le marché intérieur. La première
partie de ee docunent pagÉre en r€\rue les avanÈageg d'une
àtratégie protectionniste. La deuxième partie est consacrée à
I'exannen d'un éventail élargi de solutions gui Pourraient êÈre
envisagéea pour améIiorer la compétitivité de 1'agriculture
sahélienne.

f . LE PROT:ECTIONNISUE

Cette partie traite des cireongtances çri ont amené à
proposer des politiques protectionnisteg pour Ie Sahel. EIIe
srera suivie dt une analyee deg arçtumente avancés contre le
protect ionni Étme .

A. ORIGINES DEg POLITTQT'ES PROECIIOIINISES

La tendance actuella à protéger les marchég céréaliers
sahéliens eet iesue dt une part du problème innédiat gue Pose Ia
forte augrmentation dee importationg et, de It autre, de I'objectif
à long Èerme eonsiatant à protéger leg producteurs de cérêalee
juaqu'à c€ qut Lla deviennent Ie moteur dt une croigsance
généraliaôo do I' agrieulture.

Lcr ptyr eahéli€na d'Afrique da l'Ouest dépendent de plus
en plua deg iryortations ds ria et de f :é pour satisfaire les
besoine all.nrcntalros . Delgado et, Reardo: ( l.987 ) préeentent une
rétrospective coneiqe de 1révolution de la situation. De 1961 à
1965, le riz et le bfé représentaient (en poids) 13 t de la
consommation de céréa1ee dans huit pays du Sahel : entre t919
et 1983, la proportion était de 23 *t dont plus des deux tiers
importés. Pendant cette période, la consommation Par habitant
de ri,z et dc blé a progrogeé, tandig qus celle du mil et du
sorgho reculait.

Cette tendance Lnquiète tout autant leg Sahélieng que las
observateurg étrangGrs. L,es gfouvsrncncntg deg Pays du Sahel y
voient une m€naeê pour la gôourité alinentaire. Ilg sont
conecientg quc leurg paya aont, dc plua €n plue à Ia merci de

1.
Lryortéeg
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forceg extérieures êt, en particulierr les politigues nationales
des exportateurs de céréales . De plus r I' augrmentation deE
importatLons céréalières (voir tableau 1) grrève leg réeervee de
deviÉres et entrave le développement de Itagriculture nationale.
Tout ceci se retrouve derrière I'objectif d'autoeuffieance
céréalière adopté officiellement par de trèe nombreux pays
sahéIiens et a suscité une préoccupation nouvelle quant à Ia
compétitivité de 1'agriculture dans la région. Les proPositions
actuelles, visant à protéger la production de céréales locales,
et notamment les recomnandations du Collogue de Mindelo sur la
crêation d'un elrpace régional céréalier protégé sont fondéeg sur
ces inguiétudeg.

Cette appréciation de la situation doiÈ être tempérée par
Ia différence des niveaux de dépendance vie-à-vis dee céréaleg
importées, entre les pays côtiers du Sahel et ceurË gtti ntont pag
de lit,toral . Les données de la FAO présentées Par Delgado et
Reardon (ibid., p. 370) montrent que Ia part du blé et du riz
importés dang Ia consommation totale de céréales entre 1979 et
1983 était de 51 t pour Ia Gambie, 61 t pour Ia Mauritanie et
52 t au Séné9a1. En revanche, eIIe n'était gue de 7 t au Burkina
Faso, de L2 t au Tchad, dc 20 t au Mali et de 9 t au Niger. Dang
une autre analyce, fondée sur deg données dc I' USDÀ pour la
période L979-1981, Roth et Abbott (1983' p. L29) montrent gue les
pays enclavée couvraient chacun au moins 95 t de leur
consommation de céréales grâce à leur production nationale, alors
que le Sénégal n'etl couwrait que 60 t.

En 1983, les troLs pays côtiers n€ représentaient qu'environ
25 t de la population deg sept Etatg (8r7 millions sur un total
de 24t4 milliono)r dont la majeure partie (613 millione) pour le
Sénégal. Outre I'accès à la mer, les trois pays gui dépendent
fortement dea céréaleg importées ont d'autreg particularités qui
méritenÈ d'être mcntionnéee. Le Sénégal eet Ie plue urbanl.sé et
son PNB par habitant egt Ie plus éIewé de cea sept pays
sahéIienE. La Mauritanie ne possède gu€ p€u de terres arables et
depuie dc nombreur€r années, 25 t de sa coneommation eont assurée
par I'aLdc alimentaire (voir Martin I L986r pages 5, 60) . La
Ganbic crt un trèg petit pays, dont Ia moitié des terres
cultivôer cst conaacrée à lt arachide. TraditionnellemenÈ, elle
réexpôdLr Ic ri'z importé vers d'autreg pays, de telle sorte gue
lee statigtJ,gues of ficielles concernant les importaÈions font
peut-être à celles-ci une place trop impor' i.:r.':e dans Ia
consommatlon nationale r .

24



Tableau 1

Burkina Fago

MaIi

Niger

Mauritanie

Sénégal

Gambie

Tchad

Guinôe Bl,tnu

1 970-74

40

108

43

90

338

1{

20

28

L91 4-7 I

51

61

46

121

327

41

18

33

1980-84

88

150

91

222

522

45

tl6

31

1 985-86

141

22L

145

22L

520

74

9{

28

Vol'uoc ûoycn dsg iryort,ationg de cérÔaleg

(raiIli€rs de tonnee nétrLguea)

' Importationg comnGrcialeg plus aide alimentairs.

Source: FAO Trade Yearbook, Vol. 40' 1987.
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En fait' Ia dépendanc€ à l'égard du riz et du blé importés
varie à I'heure actuelle considérablement entre leg pàys du
Sahel, €t bl.en qu'elle ait tendance à s'aggraver chez Ia plupart
d'entre eux eÈ que tous soient inquiets des futures inplitations
de cette Èendance, le problème est de toute évidence plus
difficile Pour les pays côtiers çIue pour ceux de I'intérieur.

2. Cott élevé dee céréales Iocales

Le riz produit au Sénégal ne peut pas être livré à Dakar à
un cott inférieur à celui du riz importé de Thaïlande. En 1986,
Ie prix moyen livré du rlz brisé importé de Thaïlande était de
52 CFA/kg et iI est tombé à 44 CrA/kg' en 1987. En 1988, Ies
cottg mondiaux du rlz ont fait un bond de près de 50 t, portant
le prix du riz importé à environ 70 CFA/kg. On estime que le cott
du riz produit dans le basgin du fleuve Sénégal, Iivré à Dakar,
se situe entre 160 et 250 CFA/kg (Martin, 198 6, p. 94 ) . AinsJ.,
Ie prix graranti aux producteurg doiÈ être au moins plusieurs fois
Ie prix du riz importÔ pour qu€ le riz eénégalais goit
compétitif. Les autree pays côtiers ont le même probtème t Ia
Mauritanie envisage d'imposer des droite de douane de 45 t pour
protéger stes producteurs, êt Ia Gambie a maintenu des droitË de
36 t jus$r'€n 1988. Leg pays enclavés eont protégée par le cott
du trlnsport, mais ilg se scntent eux auggi obligéa d, adopter unepolitique protectionnister sous la forme de restrictibns auximportations et de droitg de douane élevée (20 cFÀ/kg pour leriz au Niger, pâr exemple) .

Lf une dee conaéquences de cette gituation est çIue certains
agrriculteurs n€ peuvent utiliser les céréaleg comme cultures derenter c€ gui peut ralentir Ie dévcloppement de I'agrriculture engénéral. Autre conséquence, les inveetigsement engagés dans des
systèmes d'irrigation cotteux ne peuvent être amortis et I'on ne
peut même Pas faire face aux dépensee récurrenteg de maintenance
de ces syatèmes. Ainei, Ie mangue de compétitivité des céréales
localeg apparalt comme un frel,n au développement généralisé deI' agriculture .

3. PrLx mondiaux artifieiellernent bag

L,cr coura mondiaux du riz et du bIé sont fortement
influencÔg Par leg potitiqp€s nationales des pays exportateurs.
Les Etatg-Unig, la Thai,lande et d' autres pays subventionnent
régrut i èrement leurg exportatione céréalières . L,es producteurs
eahéliens considèrent qu' ils leur font une concurrence déloyale.
On eetime par ailleurs gue ces pratigtres présentent un gros
risque pour le Sahelr cât une politiqtre peut changer du joui au

En 1986' sur la quantité totare de riz importé, 15 t
provenaient du Pakistan (prix moyen 50 crÀ/kg) et 5g *
de Thai,lande. En L981 | le riz thaîlandais représentait
40 t des importaÈiong et le xlz pakistanaie eet passé
à 48 t du totarr avec un,prix moyen de 42 cFÀ/kg (rndex
international, Mensuer d'rnformations Economiques,
Dakar, Sénégal, nov.261988) .

!
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Iendemain. Enfin, les gouvernements qui dépendent des
imporÈations céréalières ont Ie Eentiment de perdre une parÈie
de leur souveraineté lorsgue guelçre chose d'aussi vital que Ia
consommation alimentaire est à la merci des politiçres pratiguêes
par un autre payg.

4. Instabilité des prix mondiaux

L'instabilité deg prix mondiaux des céréales pose également
Ie problème du risgue et de Ia srouveraineté. C'egt tout
particulièrement vrai si I'on considère le marché mondial du riz,
décrit comme étant "ess€ntiellement un marché résiduel et
restreint" (Siamwalla et Haykin I L983 , p. 9) . De faibles
variations climatigues dans les principaux pays producteurs et
consommateurs peuvenÈ se traduire par des écarts importants dans
Ie pourcentage des exportations et des importationg de ces paysr
et entrainer dee changemenÈg majeurs dans les prix qu€ doivent
Payer les importateurs sahéliens. Cette tendance naturelle à
I'instabilité est renforcée lorsque de grands pays producteurs
manipulent lee variations que subissent les échanges afin de
stabiliser leg prix du marché intérieur (Huddleston et â1. , L984,
pages 18 et 19) obsenrent :

La politigrre appligrrée par certains pays afin de stabiliser
les prix intérieurs deg céréalêo. . . a contribué à accroltre
I'instabifité des prix sur les marchés céréaliers
internationallx. . . Certaing gouvernements ont voulu
stabiliser les prix en influant sur la balance nett,e des
échanges. L'instabifité interne de ces pays s'egt répercutée
sur le marché international et sur les économiee des pavs
qui calguent les variatione deg prix de leur marché
intérieur sur celles des cours internationaux (souligné par
It auteur) .

Le Pays qtri illuetre le mieux I' instabilité du marché
mondial du riz est peut-être I'Indonésie gui, d' exportateur net
dewient importateur netr €rr fonction du climat et des politiques
appligtrÔca. Comptc tenu de ltimportance de sa production et de
sa eonto@ttion, ces changements peuvent avoir des répercussions
Profondca dans le marchÔ mondial. Pour 1988/89, on prévoit un
déficit qut s€ traduira par f importation de 2 r L millions de
tonnesr rePrégentant environ 18 t de I'ensemble des échanges
mondiaux de ciz (USDA, 1988, pageÉr 5, 53) , La sécheressre qu'ont
connue I'Asie et le Sud-egt asiatiqr:e en 1987/88 a déjà provoqué
une augmentation de 45 t des cours du riz thaïlandais sur le
marché mondial de 1986/81 à 1987/88.

5. Taux de chanqe surévalués

La compétitivité deg céréales sahéliennes egt faible et
cette situation eet aggravée par la surévaluation des taux de
changer ÇIui permet d'importer à deg co0ts en monnaie locale
artificiellement bag. Dans leg annéea 10, I'inflation était plus
forte dane Ia plupart deg pays eahéliens que chez leure
partenaires ou concurrents commercLaux. Pour lee pays de la zone
franc, Ia montée du dollar américain entre 1980 et 1985 a rendu
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Ie problème moins grave. Maig après 1985, Ia baisse du dollar
ajoutée à d'autreg facteurs ont ramené le problème de la
surévaluation des taux de change sur le devant de Ia scène.

Les producteurg gahéliens de céréalee se trouvent ainei
confrontée pour Ie moing à trois sorteg de problèmes. Le premier
t,ient au fait qu€ lee grands pays céréaliere ont mis au point
des systèmes extrêmement efficaces çti leur permettent de
produire à bas prix. En témoignent les vagtes installations de
régrulation des eau:( çri exigtent déjà pour le riz produit en Aeie
et en Àmérigue. Le deuxième est congtitué par I'ensemble des
politiquee de subvention à la production et aux exportations
pratigrrées par leg principaux producteurs mondiaux. L,e troisièmet
enfl,n, réside dans les politiqucs de changre et autree suivl,ea
dans le Sahel, gui désavantagent lee producteurs nationau:( et
favorisent les importationg. Ces troie problèmes wiennent bien
évidemment s'ajouter aux défig énormee qut affronte tout pays
pauvre lorsgu' il entreprend de moderniger son infrastructure, de
développer et de diffuser dee teehnologJ.ee nouvellee, d'éduqucr
sa population êtr d'une manière générale, de promouvoir Ie
développement économigue .

B. IfiS âRGI(IIGT|TS CONTRE Ifi PROTECTION}IISUE

La gituation gue I'on vient de décrire eet Ie principal
argrument en faveur de Ia protection des marchée agricoles dans
le Sahel, que beaucoup considèrent comme tndiepensable pour
surmonter lee dif f icultég rencontréeg pour parrrenir à
I'autosuffisance alimentaire, Des études et des analyses récentes
confortent toutefois la théorie selon laquelle un protectionnisme
accru n'egt une réponae appropriéc ni au problème de la
dépendance, ni au problème corollaire de la compétitivit,é. Lee
raisons relèvent à la foig de I'agronomLe et de l'éeonomier êt
tiennent notamnent aux contraintes gui pèsent sur la production
alimentaire et empâchent de I'accroltre, à celles grri freinent
la demande, aux effets macro-éeonomigues négatifs du
protectl.onnl,smc et aux répcrcuggiong défavorableg de celui-ci Étur
la sécuritÔ alimsntaLre. La ProPosition du CILSS de créer un
eapeeo rôgional protégé egt également débattue. La queation se
poBG crlcntiollcment €n raison de la difficutté à maintenir la
productl.on natLonale, du fait de Ia perméabilité des frontières
et du problànc dc la contrebande.

1. Contrainteg au ni
â. Les persp€ctives technologigtres

Un des sujets de préoccupationr êD ce çri concerne les
perspectives d' amélioration de I' autosuffieance alimentaire dane
Ie Sahet, eet le manque apparent d'optiong technotogigree viables
permettant d'accroitre la productivité dang la culture du nil et
du aorgho. C€s deux céréa1es repréaentaient prèc de 85 t de
I'engemble de la production céréaliàre dang les sept principaux
pays gahétieng en 1985, Ia guaai-totialitâ du solde s€
répartissant également entre le riz et Ie maig (fAO, L987) . I1
n'existe pas de technologie norrvelle qui permettrait d'accroltre
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sensiblement le rendement des cultures de mil et de sorgho. Dans
la magistrale étude qlr'it a consacrée à ces deux céréales en
Afrique de 1' Ouest, Matlon obsenre 3

Après plusieurs décennies de recherche, il est probable que
moins de 5 t de Ia superficie affeetée au sorgrho et au mil
est ensemencée à I'aide de cultivars développés dane Ie
cadre de progrËuûnes modernes d'améIioration des cultureg.
De p1us, avec des précipitations normales et des niveaux
d'intrante faibles à modérés gérés par les agriculteurs, Ie
gain en rendement de la plupart des cultivars dépasse
rarement 15 t, et est souvent négatif.

Les recherches sur Ie mil et le sorgho se concentrent de
plus en plus sur des variétés capables de résister aux effets de
Ia sécheresse. Si les résultats obtenus dans ce domaine sont
susceptibtes d'améliorer Ia stabilité de la production, iI ne
faut pas s'attendre à ce qu'ils accroissent Ia moyenne de
production de manière significative. Les facteurs moderneg de
production ne donnent gruère davantage d'espoir. Bien que leg
engrais chimigues soient beaucoup plus utilisés dans Ie Sahel
depuis cea 25 dernières années", le bénéfice en egt allé
principalement au coton et à I'arachide et moine sans doute au
mil et au sorgrho. En ce grri concernê ces deux céréales, il ntegt
pas cerÈain que les engrais apportent une amélioration dang les
zones sècheg. Dans leg rêgions plus humides, if semble gu'ils
soient profitablee pour le sorgho, maie plus encore pour le mais
et Ie ri'z (Matlon, ibid., pagest 28 et 29, 40 et 41)'.

L'utiligation d'engrais chimiques a Progressé à un
rythme annuel d'enwiron 15 * dans les zones tropicales
semi-aridee d'Àfrique de I'Ouest depuis lee années 60
(Matlon, 1983 ) .

Matlon (pages 53 à 58 ) réeume les PersPectives
conc€rnant Ie mil et Ie sorgho de la manière suivante :
(1) dans la zone sahélienne (pluviométrie inférieure
à 350 mm) , if n'y a gruère d'espoir d'accroltre les
rendements et I'amélioration ne pourra venir grre des
wariétég insensibles à Ia sécheressê ; (2) dans la zone
gahélo-aoudanienne (350-600 nrm) , le problème majeur est
de parnrenir à conserver le sol et la fertilité afin
d'empêcher Ie recul de la productivité ; (3) dans la
zon€ soudanienne (600 à 800 mm) r Ia productivité dans
la culture du sorgho pourrait être accrue si I'on
utilisait davantage d'engrais et des variétés
améIiorêes i (4, la zones soudano-guinéenne ( 800 à
1100 mm) offre les meilleures possibilités technigues
d'amélioration des rendements, mais leg cultures
concurrenteg (maïg , rlz, coton) sont plus rentables et
c'egt v€rs elleg qu'ira probablement Ia majeure partie
des nouveaux inÈrants et deg investissements. Ces
quatre zones représentent respectivement 24 t' 30 *l
2L t et 24 * de Ia superficie des râgions tropicales
semi-arides de l'Afrique de 1'Ouegt.
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Dee études récentes de la Banque Mondiale confirment cette
vue. Au Sénégal, "aucun guccèg significatif en matière de
développement, de transfert et de miee en oeuvre de technologies
ne permet de distinguer clairement quelles gont les principales
sources de croiesance dans I'agriculture sénégalaige" (Bangue
Mondiale, 1987b, pag€ 19) . Une évaluation de la situation au
Niger conclut qu'aucune solution technique moderne adaptée à
I'agriculture pluviale de ce pays n'a encore été mise au point
et que le cott du développement de I'irrigation est extrêmement
élevé (Banque Mondiale, 1986, page 1l .

b. Lee coûts d'opportunité érevée d'un meilleur auto-
approvisionnement

Le riz et le maîs ayant des rendements eupérieurs au mil
et au sorgho, Iee perspectivee dt extengion de la superficie
affectée à ces culturee à haut rendement retiennent généralement
touÈe I'atÈention. Troig problèmes au moing se poeent lorsqu,on
étudie les alternatives poeeibles: 1) le co{lt que repréeente
I'aménagement (ou la réhabilitation) et I'entretien des ouvrag€s
destinég à I'irrigation deg zonest rizicoleg i 21 la disponibilité
de terreg viergee pour déwelopp€r la culture du maï,s t 3) tes
choix gu'imptique l'affectation deg terree (et dee facteurs de
production correspondants) à la culture du riz et du mais au
détrLment d'autree céréales, en tenant compte de la perte sur les
recettes en devises générées par lee exportations.

Ces questions sont examinées pour ce grri est du maïs et du
riz (ainsi que pour Ie mil et le sorgho, Ie cas échéant) dans une
étude récente (Àbt Aegociates, 1985) , gui analyee par ailleurs
1' ob jectLf du Sénêgal dc couvrir 15 t de aa consrommation de
céréaleg alimentairàg d'ici à I'an 20OO'.

Prenant comme point de départ un taux d'auÈo-
approvigionnement dc 45 t en 1985, le rapport explore Èout
dt abord leg p€rstpectives d'accroisgement de ce ihiffre, sansr
améIioration deg rendements du mil et du sorgho et Eana abandon
dee culturca de coton et de I'arachide au profit deg céréaleg.
Dang ccttc hlpothège, L' auçImentation de Itauto-approvisionnemenÈ
passcn principalement par une extension des superficies
cultivÔce on riz et ên maïs et par une améIioration du rendement
du 5 cultureg de mais. Le rapport pose les hlpothèees optimistes
de développement suivantes : 1) une augrmentation annuelle de 4000
hectaree des zones rizicoles irrignrées entre 1988 et I'an 2000 i2l un€ extension annuelle d'environ 4000 hectares de cultures de
contre-saison en irrigrué le long du fleuve Sénégal entre 1988 eÈ
I'an 2000 t 3) I'affectation, chaque année de 5000 hectares à la
culture du mais, au détriment du mil et du sorgho, dans les zonesr

En L986, le gouvernement
d' auto- approvi e ionnement
1988, page 59) .

l0

a porté cet objectif à 80 t
d'ici à I'an 2000 (Martin,
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plus trumides. Cee changemenÈs fondamentaux permettraient au
Sénégal de couvrir 52 t geulement de sa consommation intérieure
de céréalee d'ici à I'an 2000 (ibid., page 69) .

Pour atteindre 15 t, il faudrait auesi gue le rendement du
mil eÈ du sorgho augrmente considérablement ou grre la superficia
cultivée en coton et en arachide soit réduite dans des
proportions très importanÈee, pour étendre leE cultures
céréalièree. Dans le premier cas, le rendement moven devrait,
doubler i dane le second I c'egt plus de la moitié des cultures
de coÈon et d'arachide gu'iI conviendrait de supprimer (ibidt
page 72) . Ceci impliqge un transfert massif de terres et de main-
d'oeuvre des cultureg d'exportation vers leg céréales. Porter
I'auto-approvisionnement de 45 t à 15 t supposerait gue I'on
affecte à Ia culture du mil et du sorgho jusqu'à 600 000 hectaree
consacrés à I'arachide et au coton, principalement dans Ie bassin
araehidier (ibid. ) . I1 ne resterait plus que 500 000 hectareg
pour les deux cultures d'exportation et leg rentrées en deviees
du Sénégal en seraient considérablencnt amoindrieg.

L'h14>othèee congistant à étendrc la euperficie deg terreg
irrigruéeg afin d'atteindre un taux d'auto-approvisionnement de
52 t eeÈ extrêmement onéreuee. Le rapport egtime gue même s'il
panrenait à atteindre Ia superfieie vigée, le Sénégal ne serait
pas en mesure de financer plue de 10 t du cott annuel d'entretien
des terreg (ibid., pag€ 86) . Le passagre du coton et de I'arachide
aux céréales coûterait également cher au gouvernement. Une étude
sur le cott en reaÉrources intérleur€s, réalisée au début des
années 70, faisait apparaltre guê produLre du coton et des
arachides permettait de gagrner deux foie plus de devises que la
production céréa]'ière n'en faisait économiser (ibid., page 741.

Dans le détaiI, Ies chiffreg ont certainement dt changer
depuis lors, mais if semble gue I'avantage reste quand même aux
cultures d'exportation. Bien que certaing rapporte officiels
affirment qu€ ces choix ne eont paE nécegaaires en raison dea
vagteg eupcrficieg de terreg viergea disponibleg pour accroltre
la production céréalière. La plupart deg analyetes estiment gu'il
existc tràg p€u dc nouvellee terreg arablee (ibid., pagest 92 à
94) .

Unc autre gimulation du caa sénégalais a fait apparaitre
qu'une i..9- rentation de 100 t deg prix des céréales porterait le
taux d', pp:rovicionnement de la nation de 47 t à 55 t geulement
(Martin, 1988, pag€ 205). Martin avance deux grandes raisons à
la faible élasticité de l'offre céréa1ière au Sénégal. La
première est gue les arachides sont beaucoup plus rentables gue
le mil ou Ie sorgho, quand bien même en augmenteraiÈ-on
sensiblement le prix. Ira deuxième est que l' expansion de la
culture du rlz egt fortement tinitée faute de terres
(ibid., pag€ 209) .

La discuesion g'egt
MaIi, en Mauritanier âu
rlziculture en irrigué

jusqu'à préecnt limitée au Sénégal. Au
NLger et en Ganbic, I'extension de Ia
a fait I'objct d'une attention toute

'L
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partLculière, mais nombreux eont les analystes qtri conteetent
Ia viabiltté économig,re des vagteg progratnmes d'irrigation grri
doivent gouvent donner naiseance à une nouvelle approche de Ia
production. Une étude concernant Ia Gambie souligrne çIu€ lacontrainte majeure dang Ie centre du pays, pendant la saison des
pluies, est la main-dtoeuvre et non Ia terre. Dans Ie projet
rizicole de Jahlly-Pacharrr un hectare de terre où l'irrigation
est totalement maltrisée exige 349 journées de travail pendant
la saison humide, contre geulement 90 jours pour Ie mil, le
sorgho ou Ie maïs cultivé sur les platealrx. En ce gui concerne
leg terre où I'irrigation est partiellement maltrisêe, il faut
262 journées et pour les rlzières traditLonnelles, 2L1 (Von Braun
et ,Johm, L981 , pag€ 16) .

Pour ce ç:i est de Ia production, la productivité marginale
de la main-d'oeuvre dang la culture deg céréales sur les plateaux
et de I'arachide est supérieure à celle du rj-z cultivé avec
n'importe qJuel système dt irrigation contrôlée t Ia productivitê
moy€nne de Ia main-d'oeuvre dane les céréales cultivéee sur les
plateaux et I'arachide n'était dépaegée qu€ par celle de la
rlzLculture aseortie d'uns irrigation parfaitement contrôlée
($ 2.45/Jour contre $ 1.45 - $ 1.s0/jour). Cette dernière suppos€
toutefois dee dépenses d'équipement et deg cotts d'entretien
extrêmement importants. Lra faible productivité marginale dee
zones rlzicoles de ce Èy?e est due aux règles de travail
instituéee par lee responsablee du projet, qui visent à atteindre
des rendement maximun par acre (ibid., pagest 18, 19 et page 2L, .
Les auteurs obgenrent par ailleurg :

Ire nouveau progrrErmm€ rizicole améliore ef fectivement
I'approvisionnement alimentaire au niveau des ménages de
cultivateurg, mais ce résultat cotte cher, non seulement
en investieeement et en fraia de fonctionnementr maie auesi
en perte de production pour lee autreg cultureg de saison
humide auxçluelleg on a retiré de la main-dt oeuvre (page 241 .

c. La réaction deg producteura de céréales au
problème deg approvisionnements

g' l.I ôtait poseible de relever les prix payée aux
produetcurg en augrmentant les prix de détail r ou bien en
rêduigant lcg cotÈg de transformation et de transport, quelle
serait la réacti ,rr ,Jes intéressés ? Depuis le travail de pionnier
effectué par Jor -'sr (1960), on sait que I'on peut compter sur une
réaction positive deg agriculteure africains au problème des
approvisionnements. Toutefois, il faut aller au-delà de cette
certitude et étudier I'ampleur de ces réactions, déterminer guels
seraient les agriculteurs concernés, ei les solutione
représenÈent des accroissements cumulés ou des réaffectations,
enfin définir les facteurs qui limitent ou favorisent une
réactlon plua large.

t2
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Les auteure d'une synthèse d'études sur le sujet (ScandLzzo
et Bruce' 1980, page 2l affirment gue les informations relatives
à l'élasticité de I'approvieionnement alimentaire sont à la fois
insuffisantes et partiales. Ils observent que Ia plupart des
études n'envisagent çIue les solutions consistant à augrmenter les
superficies et non Ie rendement (étendre la superficie cultivée
n'accrolt pas néceseairement I'offre) . L'accroiseement du
rendement témoigne d'une utilisation plus intensive de la main-
d'oeuvre, des produits chimiques, des engrais eÈ autres facteurs
de production par acre cultivé. Plug de la moitié des estimations
concernant 1'élasticité de I'offre citéea par les auteurg (ibid. ,
pages 30 et 31) sont inférieureÉr à 0 , 61 et parmi celles-ci ptus
de la moitié sont inférieures à 0, 33. Une éÈude antérieure plus
détaillée (Askari et Cumminge, L9771 confirme ces affirmations,
conme plusieursr autres analysee postérieureg.

La quasi-totalité des données analysées par les auteurs
cités plus haut concernent une seule culture. Marian Bond (1983)
étudie une réaction sur Itensemble ds I'agriculture africaine.
L'élasticité moyenne pour les neuf pays étudiés est de 0, L2 à
court terme et de 0,2L à long terme (ibid., pages 12L, 124, . Dans
cette étude, la variable explicative est la production agricole
totale par habitant, et la variable expliquée est le prix,
calculé stur la base des prJ,x moyêns payés aux producteurs pour
les principaux produits agricoleg, corrigéa de I'indice des prix
à la cons omrnation.

Une analyse récente des études consacrées à ce sujet conclut
gue I'élastLctté de I'offre agricole globale en ce gui concerne
Ies prix dang les pays €n déweloppcment se siÈue ent,re 0, 3 et 0, 9
(Chhibber' 1988) . Chtribber suggèrc qu'elle egt supérieure -de
0 r 6 à 0 r 9- dang les plus modernsg et les mieux dotés en terres
de ces pays r €t inférieure -de 0 ,2 à 0, 5- dang ceux çri sont
plus pauvres et gri possèdent une infraetructure ineuffigante.
I1 indigue également que l'élaeticité de l'offre par rapport à
des facteura autrea çIue le prix, tels que leg biens et les
senticeg prrblics, est plue grande ( autour de 1 ) dans les pays
'rgui ont dca Lnfragtructures inguf fLeantee et des marchés
imparfaittr mânçIuent de capitaux et de structures privées de
rechcrehot (ibid. r page 45) . I1 conclut quc les encouragements
soutt fornr d'augmentations ds prix ne suffiront pas à accroitre
la productLon agricole de ees pays et qu€ les programmes
d'a justemcnt doivent F: :é'..:ir Ia fourniture de biens et de
services prrblice.

J'
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Un aut,re chercTreur a par ailleurs étudié le rapport entre
Ia production globale de I'agriculture et les prix, non pas pour
éwaluer I'élasticité maig , pour identifier lee facteurs
déterminants de Ia croiseancet. It a été constaté çIue dans lee
31 pays de 1'Àfrique eub-eahari€nne étudiés, le fait de maintenir
à un niveau bas le prix dt un grand nombre de produits avait srur
Ia production totale un effet beaucoup moins srensible qu'on ne
Ie pense généralement. Dt autres facteurs, tels que la
participation efficace des pouvoirs publics dans I'écoulement et
la commercialisation de la production agricole, Ia croissance
démographigue, I'appui accordé par Ie gouvernement à Ia recherche
agricole, lee gerviceg de développenent et de crédit, lee
potiÈiques et bien d'autreg facteure gut restent à identifier,
pèsent beaucoup plus lourdement sur la croisaance du secteur
agricole.

Braverman et Hammer (1986) proposent pour Ie Sénégal un
modèle gui intègre Ia capacité de réaction de I'offre (dérivée
des fonctions de production) et les effets sur la demande de
I'évolution des prix à Ia conaonmation. Ils panriennent aLnsi à
ét,ablir I' impact que peut avoir une augrmentation des prix dc
détail Eur la production de mil et des culturea d'exportation,
aingi que lrur Ie budget et les recetteg en devigee.

Le modèle de Braverman et Hammer repose sur trois hlpothèsee
fondamentaleg 3 pas d'extension de la superficie cultivée i pas
de réaffectation deg terreg entre leg cultureg i pas de migration
Lnter-régionale. La première hlpothèee egt proche de ce qu'une
êtude antérieur€ déjà citée (Àbt I L985) appelle la réalit,é
sénéga1aise. La deuxième est impoeée pour obtenir leg prévisions
Ies plus optinigteg en matière de production de cultureg
d'exportation et, par voie dc conséquence, de recettes en devises
lorsque Ia production du mil s'accrolt de manière importante.

L,e modèle prévoit un accroissement de 11, 6 t de Ia
producÈion et ds Ia consommation de mil si le prix au détail du
rLz augrmcntc dc 50 t. Ce réeultat suppose une éIagticité-prix
croisét dc 1 entrc le riz et le mil. Une élasticité hlpothétigue
de 0 ct dr 2 fait apparaltre dee augrmentatione respectives de

Kevin Cleaver, 1985. La variable explicative de Cleaver
est le taux de croissra.icu agricole par habitant, ç[u'iIrégresee au coeffj . ie.nt nominal de protection
correspondant à I'agriculture pour mesurer I'écart de
prix, 11 a ainsi établi qu'une augrmentation de 1 t du
coefficient de protection nette (réduction de 1'écart
de prix au niveau du producteur) s'accompagnait d'un
accroissement de 0, 05 t du taux de croissance du
secteur agricole. L'élasticité au niveau des prix gue
suppose cette éguation est nettement supérieure à zéro,
tout en étant assez faible. De plus, le coefficient de
corréIation étant extrêmement basr on peut penser que
13 t seulement de la variation deg taux de croissance
de I'agriculture s'expliquent par Ie coefficient
noml,nal de protect ion (pagee 10 , 1 1 , L6 , 281 .
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la production de mil de 0r5 t et de 22tl t (Braverman et Hammer,
ibid., page 248, . Braverman et Hammer considèrent que 1 esÈ la
meilleure estimation de 1'élasticité-prix croisée, mais elle
sf appuie sur l'étude de trois villages ruraux réalisée par
I'Université du Michigant. Certains tràvaux antérieurs semblent
indiquer une éIasticité plus faible pour les zoneE urbaines, qri
consÈituent peut-être leg marchée les plus significatifs.
L'augrmentation hlpothétigrre de 50 t des prix du rLz réduit
également le revenu réel aingi gue le déficit budgétaire.
L'amélioration de Ia situation, pour ce çri concerne le budget,
est due pour une large part aux droits de douaneg perçus sur les
importaCions de ri,z7.

Àinsi, il semble qu'il existe un consênsus de plus en plus
large parmi les spécialistes çri étudient I'agriculture
sahélienne, pour dire qu'une augrmêntation des prix à la
production ne contribuerait gruère à accroltre le taux d'auto-
approvigionnement, du moins à court terme . Ires ob jectif e
potitiques actuele, telg qu'ils ont expoeée, par exemple, dane
le récent Plan Céréalier du Sénégal, sont impossibles à
atteindre, même en payant trèe cher.

Pourquoi Ia capacité de réaction de I'offre est-elle
probablement limitée dans Ie Sahel ? La lenteur dee progrès dans
I'amélioration deg variétéa, mentionnée plus haut, est I'une des
raisong. La disponibilité en terree en eet une autre. De vastes
étendues de terreg sont impropres à la culture avec la
technologie actuelle : climat désertigue, terrain rocailleux,
inondationg périodiquec, etc. Ira gr:alité dee sols varie
considérablement et les sols eahéliens sont gouvent insÈables,
leur productivité diminuant rapidement lorsqu'ils sont culÈivés
sans interruption. Même si un faible pourcentage de terreg est
cultivé chaquc annôs, iI serait inexact de dire çluo I'agriculture
pratiqrée dane le Sahel est minière ("land-abundant") .

Ccnter for Research on Economic Dewelopment (CRED),
'Effctg sur la consommation deg politigr:es agricoles
au Caneroun et au Sénégal", Ann Àrbor, Michigan,
Univeraity of Michigan, L982.

Cette discussion a porté sur la capacité de réaction
de Ia production plus que sur celle de I' offre
contmercialisée. La première influe sur la siÈuation
du pays en matière de sécurité alimentaire, alors que
la seeonde est vitale pour leg zones urbaineg.
L'élagticité de la capacité de réaction de I' offre
comm€reialisée est en génôral supérieure à celle de
Ia productl,on, mais cela n€ modifie toutefois guère
Ie fait guê la réaction de I'offre est généralement
lente.
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Leg méthodes de production appliquées par les agriculteurs
pour contrebalancer lee graves risques naturels auxquels ils sont
confrontés sont une autre cause de la faible capacité de réaction
de I'offre. Parmi ces méthodes, citons Ia diversification des
cultures, des variétég et deg t14res de sols : lee cultures
ageociées ; l'éparpillement deg parcelles ; lee semaillee et le
sarclage manuele (Matlon et Kristjanson I L988) . La
diversification dee cultures limite Ia variabilité des revenus
de I'agriculteur, de telle manière qu'iI n'y a pas de corréIation
étroiÈe entre le rendement de chaque culture. L'aggociation des
cultures peut accroltre Ia stabilité si elle réduit I'incidence
des prédateurc et dea maladiear ou si les cultures choisies
peuvent compenser les pertee de rendement en période de tension.
L'éparpillement deg parcellee exploite Ia corrélation imparfaite
de la tension subie par les cuLturee en fonction de micro-
environnement. Le fait d'utiliser des variétés à maturité
différente ou dont le degré de rnrlnérabilité varie, permet des
plantations espacées dans Ie tempe (étalant ainsi Ie rieque de
tensions propres à certainea périodee) et diminus Ie danger deg
prédateurs et dee maladies.

Kristjanson (1987) a également conetaté qu'au Burkina Fago
les agriculteurs ont développé des cystèmes de production eouplcg
gui leur permettent de modifier leurs schémag de cultures à
mesure que la saison progresse et qu'ils disposent davantage
d'informations sur I'arrivée, L'importance, Ia répartition et Ia
durée des pluies. Ces méthodeg d'adaptation séquentielle
s'accompagnent des modifications suivantes : 1) alternance des
cultures sur lee vergantg des zones cultivéeg , 2l changement de
cultures etlou de variêtée avec plantation tardive et repiquage i
3) auçImentation do la densité des plants par plantation tardive
ou repiquage de la culture principale ou associée, ou diminution
de Ia densité par éclairciasage ; 4) ajugtement des dates,
fréç:ence et inteneit,é du sarclage en fonction des culturee et
deg parcelles.

Lea incitationg en faveur de la diversification et dee
systèmce dc culture souplea peuvent avoir dee effete négatifs
sur Ie_ dôvcloppement économigue dang les zones tropicaleg semi-
aridcgr. Lor -pof itiques gui comportent dee meeuree visant à
restrel,ndro les atratégiee de divcrsification peuvent élever le
niveau gônéral du risguc auquel sont confrontés les producteurs,
si elleg ne prévoient pas parallèlement .l.e.r progiammes
d' assurance ou d'éparçtne ayanÈ pour but d'atténu !r (ou d'étaler)
ce risque. En fait, leurs propres stratégies de gesLion du risque

L,es stratégies de diversification rendent plus
difficiles Ia recherche et le développement en matière
d'agriculture, car elles n€ permettent pas, pâr
exemple, de ge concentrer gur un€ monoculture
spécifigue. Les cotts de transaction des échanges sont
aussi plus êlevés.
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sont I'un dee facteurs çli entravent gravement le potentiel de
bon nombre de technologies existanteg (par exemple, I'utilisation
d'engrrais et de la traction animale dans Ie Sahel) .

Si les agriculteurs pouvaient réduire le risque auquel its
sont exposés, ou traneférer un€ partie du rieque supporté par un
ménage (ou même un vitlage) eur un groupe plus important', ils
seraient plus enclins à se spécialiser dans des activités leur
procurant un avantage comparatif. Cela pourrait aussi favoriser
I'adoption plus rapide de la Èechnologie et améIiorer la capacité
de réaction au:c incitations à caractère économiqr:e. Et,aler ou
transférer Ie risque suppose que les agriculteurs puissent faire
appel à des institutions financièree/dt assurance rurales.
MalheureusemenÈ, les organiames viables de ce type sont
confrontés à de nombreux problèm€Ér, particulièrement dans le
Sahel (voir BLnewanger et Mcfntire I L987, Christensen, 1988) .

2. Contraintes au niveau de la demande

Elever les prix des céréales importées est I'une des
stratégies gui permettent d'accroltre les inciÈations en faveur
des producteurs de céréales localeg. Lre succès de cette gtratégie
se mec ure à la facilité avec lagnelle leg consommateurs passent
des eecondeg aux premiàres loreque leg prix changent. En d'autres
termes, elle aera plus efficace si I'élagticité-prix croisée
entre leg céréalee importées et locales est importante. EIle Ie
sera moins si certaing facteurs, telg que It urbanisation, Ie
revenu par habitantr leg préférencea en matière de goût et les
habitudes alimentaireg, sont plus importantg çIue Ie prix pour
déterminer Ia conaommation.

Dans I'étude gtr'il a consacrée en 1987 aux rapports entre
Ia congommation cérôalière, Iee prix , L'urbanisation et le revenu
entre 1970 et 1983 au Sénégal, en Côte dt lvoJ.re, au Burkina Faso
et au Niger, Delgado congtate que l'urbanisation cet, de loin,
Ie facÈeur qui influe le plus sur I'accroisgement de Ia
conÉtonnation dc ci,z et de bf é par rapport aux céréales
traditl.onnellcg (nril, eorgho et maîg). En revanche, le prix
relatif du rLz a un effet mineur etlou ingignifiant sur sa
consomttion dans la plupart deg régresgions de l'étude (ce
facteur nt cgt cigrnificatif qu'en Côte d' Ivoire, où il esÈ

Etaler Ie risgr:e sur un€ zon€ géographigrre plus large
eet une néceggité vitale dang le Sahelr erl raison deg
risques fortement covariantg (la sécheresse par
exemple) gu€ court un ménage ou un village.
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fal,blc) to. Bycrlee et Morris (198?) ont constaté que Ie revenu
par habltant et I'urbanisation sont deg facteure importants pour
expJ.iqucr la consommation pêr capita de blé dans 40 pays
tropicaux, dont 20 de 1'Àfrique sub-sahariennG.

La documentation exigtante met It accent sur des facteurs
aut,reg gua lee prix pour expliquer les echémas de consonrmation
du rLz et la faible élagticité des côréalea de subetituÈion. Le
mil gG conrêrrrc moing bLen quc le rLz et exige beaucoup plua de
préparationr c€ çri egt trèg important pour leg populations
urbaincs. 11 n'egt gruèrc contestable çnre le riz soit la céréale
de prédilectionr âu même titre gu€ Ie bfé, mais dans des
proportions moindreg . L,es étudee récentes s' accordent à dire que
la consommation de céréaleg importées ne diminuera pas
eensiblemcnt par réaction aux augrm€ntations de prJ.x imposées pour
des raisons politiqucs (.foaserand, 1984 i Delgado I L98? ,
Rcardon, 1988) .

Reardon (1988) a conttaté que la consommation de rLz, pâr
rapport à la consommatLon totale de céréales, était restée
relativcmcnt stable malgré les forteg fluctuations dcg prLx
enregistréea pendant It annéer même pour Ia fraction la plua
pauvrc de 1'échantillon de population urbanisée de Ouagadouçtou,
au Burkina Faso. II attribue ce fait en partie à Ia forte
conaommation dc rLz vendu dang la rue pour le repas de mLdi,
guand leg deux conjoints travaillent et ne peuvent rentrer ehez
cux pour déjeuner, tant à cause du cott prohibitif du transport
que âe la nâture de leur emploilr.

La régreseion récapitulative de Delgado, çri combine
lee donnécg provenanÈ des quatre pays, monÈre qu'un
accroigsemant dc 1 t de I'urbanisation entralne uns
augrmantation de prèe de 2 t de la consommation de tlz
par rapport à Ia conaonûration totale de céréales. Ce
résultat egt statLstiquemcnt aignificatif. Cette mêmc
rôgrreraion fait apparaltre gu'unc haugce de 1 t du prix
du riz par rapport au prix deg eéréales tradl,tionnelleg
rtaccompagno dtun recul dtenviron 0t25 t de Ia part du
rl,z dans la conaommation totale. Ce résultat n'eet
toutefoig pas significatif d'un point de \nre
gtatLatique. Pour ce gui concerne le bfé, Iee résultats
ront gimilaireg.

Roger et Lowdermilk (1988, p.1?) ont également
constaté Ia faible incidence du prix sur Ia
consommation de tlz dans les zonest urbaines au Mali.
Ils obeervent toutefois gtre Ie prix du riz pendant
leur étude était seulement de L29 CrA à 164 CFA/Kg et
eouligne qus : "le prix du riz eet récemment monté à...
220 CFÀ/kg dang la capLtale. Dee étudeg locales
laissent p€ns€r que les consommateurs comm€ncent à
détaigser le rl.z €n faveur dc céréalee secondaireg,
même pour Ie repat de midi. "

10
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Quelgues précautions s'imposent dans f interprétaÈion de
ces études. Tout d'abord, puinque I'on affl.rme souvent quê I'une
des causes des niveaux actuels de la consommation est que les
prix du rj.z sont reetés bag pendant plusieurs années dans la
décennie 80, on pourrait être amené à croire gue les
consommateurs sont seneibleg aux prix lorsqu'ils prennent une
décision concernant leur consonnation de céréales. Il est
poseible gu'il y ait un effet de ricochet, mais pas de preuve
claire. Ensuite se pose Ia question du temps d'ajustement des
habitudes alimentaireg. Lt étude de Reardon et al. (1987) mesure
1'élasÈicité des prix sur la base de données mensuelles étaIées
sur une année. La faiblesse de 1'élastictté sur une période aussi
courte ne traduit peut-être pas I'impact gue des prix plus éIevés
auront sur plusieurg années. La prudence st impose aussi dans
f interprétation de co€fficients insignifiants pour Ia variable
prix. II est correct de dire que les résultats ne permettent pas
de rejeter l'hypothèse selon laquelle le coefficient est de zéro.
I1 n'est pas correct, en partant de cette conclusion,
d'interpréter les régultats conme si le coefficient était de zêro
ou même trèe faible (c'eet-à-dire que le prix n'a pas d'incidence
sur Ia gtrantité consommée) ,

Enfin, L'imporÈanc€ des coefficients et même dee élasticités
ne peut êÈre évaluée crans tenir compte également des changementg
probables dans le "dénomLnateur'. Par exemple, une faible
élasticité en matière d'êvolution des prix relatifs et une
élasticité plus forte pour le pourcentagc de la population
urbaine pèeeront plus lourd dana Ia détermLnation de Ia demande
de rLz. Delgado (1987, pages 33 et 441 constate gu'une hausse de
1 t du prix relatif du ri-z egt aegocl,ô à un changement de Ot23 t
de la part du riz dans Ia consrommation toÈale de céréa1es, et
qu'une augrm€ntatLon de 1 * de la population urbanisée
s'accompagne d'un accroissenent dtenviron 2 t de la part du rj-z
dans la consommation totale. Toutefoig, le prix relatif du riz
peuÈ augrmenter trèg rapidenrent avee Ia mise en place d'un tarif
douanier our comm6 on I t a \ru plue haut, avsc l t éwolution de la
situation mondiale. Une haugse srur un an de 50 t dee prix
mondiaux gt egt dé jà \ru€. En revanche, le pourcentage de la
population urbanLsôe progresse trèg lentement. De 1960 à t9821
il eet paaeô de 11 à 22 t en Afriguc subsaharienne (Banque
Mondialcl 1984, pagc 85)tt. Ainsi, mêrnà gl l'éIasticité est plus
forte, la croigeanc€ de I'urbanisation peut ne pas avoir plus
d'importance que le prix dans Ia détermination de Ia demande de
rLz en Àfriquc de I'Ouest.

Pour conclure, nous dirons que l'argrument, avancé concernant
la aensibilité de la consommation aux changements de prix est
très faible. Au mieux, Iee êtudes récenteg constituent une mise
en garde sur les effets potentiels de politiques protectionnistes
visant à stimuler Ia demande de eéréalee localeg. L'argrumentation

De 23 à 34 t au Sénôgal.
t9
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ne nous semble pas suffisamnent soll,de pour rejeter I'h14rothèse
selon laquelle les conÉtommateurg se tourneront versr les céréales
Iocalee gi le prix dee céréalcg importéee augrmente sensiblement.

3. Effets macroéconomiguee négatifs

â. La diminution dee recettee en devieee

Comme Ie laisse entendre ceÈt,e discussion sur I'affectation
des ressources, une augrmentation importante de I' auto-
approvisionnement en côréales impli$re une diminution de la
production des cultureg d'exportation à court et moyen term€.
Cela senble inévitable, compte tenu de Ia pénurie de technologieg
nouvelleg et de la rareté deg resaourc€s productives. On trouvera
certes deg moyens d'accrottre le rendement des cultureg
céréalières et d'affecter de nouvelles ressources à Ia
prqduction, mais de forteg augrmentaÈions de I' auto-
approvisionnement, comme en envisage le Séné9a1, obligeront, gauf
imprérnr, à faire des choix dana leg culturee d'exportation.

Cette obligatJ,on peut avoir d' autreg répercussione,
notamment sur leg recettea en devigeg. L,ee importations de
céréales représcntaienÈ en 1983 envLron 10 t de la valeur dcg
importatl,ong commercialea de chague pays du Sahel et 14 t en
moyenne en 1985 (tableau 2, . La part des arachideg et du coton
dans les recettee dt exportation de c€a pays allait de 20 à 70 t
en 1983, mais cette part a quelque pau baieaé en 1985 (varJ.ant
de LZ t au Sénégal à 60 t au Burkina) . Une augrmentation de la
productLon céréalière nationale pourrait réduire leg dépenses en
devieee, mais une baisse de la production dt arachidee et de coÈon
(htæothège évoquée plus haut) pénaligerait leg rentrées en
dewiges. Le réeultat net dépend de I'effLcacité avec lagrrelle les
reÉtsourcsa intôrieures sont conv€rtiee en deviseg (recettes ou
épargme) €n jouant sur les céréales au détrinent dee ârâcrrLidee
et du coton. Il convient donc d' anal,yser le coût en ressources
intéri€ures.

L'indl.cateur de c€ cott est le rapport entre Ie cott
dt opportrrnité socLale dee ressources intérieures et la valeur
ajoutôr, ealculée sur Ia bage deg coura mondiaux, engendrée par
Ie faLt dt crçloiter ces ressources intérieures. Un pays a un
avantagl eonparatif dans une activité déterminée si le ratio est
inféricur à L I c'egt-à-dLre si le cott dce ressourceÉr intérieures
est inférl,eur à J.a valeur a joutée créée. Un cott en resÉrources
intérieures supérieur à 1 signifie gu' il n'est pas avantagreux
pour un pays d'egsray€r de gagner ou (d'économiser) dee devises
en cultivant le produit concerné, puisque la valeur des
ressourees intérieurês employées à cette fin peuÈ êÈre échangée
directementr c€ qui permettra de gagn€r davantage de devisee
qu'en utilisant legditeg resaourcea pour produire le produit en
queation.

L,e calcul du cott en resaources Lntérieurcs impligrre qu€
I'on fagee un choix entre lea prix appltguéa pour chiffrer leg
intranta, Iee volunrec produite et leg recettea €n devisee : prix
offl-ciele, prix frontière, prix locaux, prix de référence, prix
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Tableau 2

IMPORTATIONS

Total Céréaleg ToÈaI

Burkina 281 517 31 311 56 912
Faso (11)

rchad 100 000 LZ 320 140 000
(r2)

Gambie 105 891 9 322 45 500
(e)

Mali 345 711 40 4L1 240 000
(12)

Sénégat 1 044 450 106 522 545 ?95
(10)

Iryortationg et eqrortationg co@ercialeg en 1983

Mitliers de dollarg
(t)

Burkina
Fago

Gambie

Mali

Sénégal

Total

250 000

10{ 660

410 000

196 390

5 033
(e)

61 800
({8)

L21 295
(s3)

3 344
(1)

I 134
(13)

9 001
( 16)

24 392
(541

5 373
(21

110 50?
(20)

8 862
(1s)

ls 600

Fibres
textiles
31 191

(ss)

60 000
(43)

68 400
(2el

9 001
(21

Fibres
textileg

26 265
(44)

1 200
(21

15 205
(3)

EXPORTATIONS

Animaux Oléag e
sur pied huileg

IryortatLong et e=grortatl,one cærcl,alee en 1985

Ml,llicrg dc dollarg
(t)

IMPORTÀÎIONS EXPORTATIONS

ânl.maux O1éag e
sur pLod huileeCérôaleg Total

41 6?0 60 000
(17)

14 63? 50 010
(r4)

56 073 2t0 000
(t4)

90 4s8 484 700
( 11)

(3r1

13 250 10 300(3s) (5)

44 113
(e)

Source: FAO. FAO Trade Ïearbook, Vol. {0, 198?. FAO Statisticg
Series No. 78 .
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courantsr prlx tendanciels ou prix estimés. une étude récente surle Mari (stryker, et al. , iggz) révèle i;lmlortance de ceaiugemettt:. et apporte un€ connaisÉrance prus exacte deI' agrriculture malienne. rJt étude note çJue le rir rapporte moinede devises çlue Ie mil, le sorgho ou re mais (page 4g). r.,e cotonest plus avantagr€u:t çtue n'impàrte quelle ceréàrà gelon leg prixestimég Pour 1990 et 1995, riais pal au cours mondiaux de 1gg 6 .La situation future du Mali en matière de devLsee eerait, doncmoine favorable si dee ressources étaient transférées du cotonaux céréalecr.

Pour le sénégal, une étude déJà citée (ebt, " p"g. 7 4lmentionn€ des chiffrqg montrant ç1uÊ de-puie le milieu dee annéeg70, les arachidcs ou le coton soàt d'àxcelrentg pourvoyeurs dedevises (cott en ressourc€s intérieur€s inféri"nr â 0rSo)'r-ie miret re sorgho de.s_ pourvoy€urs moyens (cott en ressourqegintérieures de 0 | G2) et Ie rlz un pduoroyeur médiocre -ià"Ot 
enresaources intérieureg de L I O2l . oeJ catcuig ultérieurs eiiàctuéspar Peareon (1981' Pages 285 et 286) montrenÈ des cotts enreasources intérieures très supérieurs à 1 (défavorables) pourre rLzr à qrrerqrres rares exceptions près. '

Aingi, iI semble 
. çIue pour Ie Sénégal au moine I L' abandonde culturea d'exportatiôn en faveur de ti proaucÈion de céréaleg(9t particulier du rlz) aural.t dee etrlets négatifs - 

""" lasituation dee recetteg en devieee. Lt intérêt des culturegd'exportation décrolt sncore (pa.r r-apport aux céréares) iorrq,r"les cours mondiaux du coton et deC arachidee baiseent. ceearbitraçIes sont moine évidentg dane dtautree pays. Àu MaIi, parexempler le riz egt cultl'vé esgentLeltement -ains une certainezone (l'offl'cc du NJ-gcr) et le coton dang un€ autre, de sorte çIuela queatLon n€ _ae Posg pas de planter du coton à la place du rizsur une parcelle particulière.
r,a cqmpétitivité deg céréaleg loealee est trèe sensibre àla sLtuation 999g""phiquc dee lieux de conaommation. pearson

.(ib+d: ' Pag€ 286) i montré qu'en 1981 Ie cott en ressoureesintérl'curc! dc certaines tlechnotogLes- - ;;ioyeee d;; tarLzieulturc Ôtait inférteure à un torËqtre le ri,z était congommésuf pleclT 
-T1i_9 paaeait au-dessus de ùn s' il était consoruné àDakar. Lrl différence e' expli$re, bJ.en entendu, par re cott du

. 
a:"n"port.

b. Les effets sur le budget

Subgtttuer Ia production de céréaleg à cellee de culturesd'exportation aurait des conséquences sur lee budgets nationauxainsi çlue sur les réserves en devises. Les recettes et lesdépenses subiraient le contrecoup des effets ressentis par lesbudgets . Lee sept prJ.ncipaux pais sahéli"tr", -ààpuie pr'ùsieursannécg, tirent envLion 11 t à 6i i de leurs recettee budgétairestotalee des droits P€rçus sur tous l-"r produits importes(tableau 3) ' on 
^ ":i! _ çtu€ leg céréaicc représententaPProximativcmenÈ 10 t de t Gngemble des f.porùationi, À"i, onne Poseèdc pas d'informations spécifigrrea concernant I'importancerclativc des droits corrospondlnt 

"ui importatLons de céréares.
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Tableau 3

TOT AL

Burktna 72.7
Faso

(1985)

Tchad 15.1
(1976)

Gambie 87.1

(1982)
rnlll1on dalasls

Mall 79.7
(1985)

Maurl- I,963
tanie(1983)
ru1ll1on UM

Nlger 7T .4
(1980)

Sénégal 182.72
(1983)

't' 1979 va'-'t€, .

25

Recsttec budgétairea et dÔPeoeea

Milliardg de

RECETTES

Taxes sur
les impor-
ta t ions

21 .3
(29)

6.6
(44)

55.5
(6rl)

8.6
(11)

2,832 1

(31)

24.It
(32)

62.32
(3tl)

france (sauf
(r)

*)

Taxes sur
les expor-
tations

1.4
(2)

1.2

3.8
(4)

4.4
(5)

31

3.1
(4)

1 .06
(.5)

DEPENSES

Autres taxes T0TAL
sur Ie com-
merce lntérleur

l.g 63.4
(3)

23.2

159.5

165.9

10, 1 09

.4

Agricul ture
Forêts
Pêche

2.7
(4)

4.9
(21)

17.6
(11)

.3

98.7

250.04

8.0
(5)

?81 1

(8)

6.7
(7)

18.63
(7)

.65

.03

Source3 FMI. . YoI . Xf, 1 987 .
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Certaines années, toutefois, les grouvernements conÉridèrent ces
droite comme une importante source de revenus. Le MaIi, par
exemple, guivant en cela les recommandations du FMI, a relevé lee
droits E ur le riz et appliqtré des droits sur lee importations de
céréales secondairesr êtt partie du moinsr pour des raisons
financièree (Stryker et al., L981t page 57). En Gambie, où un€
très forte proportion des recettes egt constituée par les droits
de douane, ceux-ci sonÈ fixés essentiellement de manière à
accroitre les revenus et non dans un but de protecÈion. Cela n'a
cependanÈ pas empêché le gouvernement ganbien de lever les droitg
de douane sur Ie rLz lorsque le prLx du rj.z sénégalaig a été
ramené en 1988 de L60 CFA/kg à 130 CFA/kg. Analysant Ia situation
budgétaire du Séné9a1, la Bangue Mondiale (1987b, page 231 note
que rf la lenteur avec laquelle s' accroiesent les recettes
fiscaLes, notamment leg droits de douane, est apparue cesr deux
dernièrês annéeg comne un obetacle particulièremcnt J.mportant aur
Ia voie du redreesemenÈ financi€r". Ce déclin est attribué en
partie au fait que certaines importationg ne passent plue par les
eircuits offieielg maie par des circuits clandestins. PIug de 20
milliards de CFA sont néanmoins venua groseir Ie budget du
Sénégal en 1987, grâce aux droits de douane élevég appligués au
riz.

Lreg droitg à I'exportationg .repréeentent une sourc€ de
recetteg budgétaireg bien moindr€". Toutefois, lea cult,ures
d' e:çortation ont également contribué à financer Ie budget,
Iorsque leg organism€s offl.ciels dt achat maintl,ennent les prix
en degsoug deg cours nrondiauxr comme cela gtest produit pour Ie
coton. Les officee cotoniera parapublicg payent aux producteure
des prJ.x nettement inférieurs aux prJ.x mondiaux et le "bénéfice"
est r €D fait r une taxe iuplicite à I' exportation.

Une éwolution €n faveur des céréalee au détriment deg
culturea dtexportatl,on aurait probablenrcnt un effet négatif sur
leg rêvenur du çIouv€rnemcnt, É!l ells sc Èraduisait par une
diminution deg importations de céréalcg et deg recettes générées
par leg taxss officielles et impltcites sur lea exportations. Son
effet lur leg dôpenece eeÈ moins évident. Elles pourraient
diminuor sl. le gouv€rnement réduigait le montant net des
subvcntlonr dont bénôficient leg orgranismes of f iciels qui
aehètcnt lce cultures d'exportation. En 1980, par exemple,
t' ONCID, I'organrigme responeable de la commercialisation de la
productlon gôné..al.aige d'arachides, a bénéficié d'un financement
représentant 50 t du budget de Ia nation (Martin, 1986, page 6) .

La disparition de I'ONCAD a sans aucun doute allégé les chargres
budgétaires du Sénégal . D'un autre côté, une poliÈigtre visant à
développer Ia production de céréalee peut comprendre des prix
planchers, des subventions d'éçripement et d'infrastructure,
aingi gue d'autreg êlémente gui augrmenteraient les utilisations
budgétaires.

Ceg drolts nc repréeentaient guc 0'5
recettea tu court dca réecntoc annÔeg

à 5 t du total des
(vol,r tableau 3) .

13
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On peut donc concl,ure çlue ei I'effet sur les recettee serait

négatif, I'incidence sur lee dépenees est imprévieible. On ne
peut donc rien affirmer de dôfinitif sur I'Lnpact qu'un meilleur
auto-approvisionnemcnt aurait sur Ic budgrct .

4. Effets négatifg sur la sécurité alimentaire

Les résultats de recherchcs récentes indiquent gue des
potitiques poeitives en matière de prLx à la production ont
également toutes les chances de déeéçrilibrcr encore davantage
la répartition deg revenus et Ia eLtuation nutritionnelle de la
population pauvre, du moins à court termer êt cc parce que
beaucoup de ménagec ruraux, voire la plupart, gont deg acheteurs
nets de céréale!!.

Des enquêtes menéeg dang le cadrs d'une étude (Weber et, al, ,
ibid. , pages 2 et 3) auprèe de 200 ménagea d'agriculteurg au Mali
et 200 au Sénégal, ont révélé gue respectivement 48 t et 29 t
seulement d'entre sux ôtaient des vendsurg netg de céréalec . Ces
enquêtes ont été réalLgées entre 1985 et 1987 dang de grandcs
régions céréalièrog. Dans Ie cadrc d'une autre étudc, deg
sondages ef fectuég entre 198t1 et 1985 auprès de 322 ménages
d'agriculteurs répartis dans neuf vlllagec du Burkina Faso ont
révélé 52 t seulensnt de I'cngenble dca producteurg (et pas
uniquement les vendeurg netg) vendal.ent deg céréalee (Sherman
et al . , 1987, pag€s 1tt8 et 149) . CJ.nq dc cea willages étaient,
conc idérég comm€ producteurg excédental,rea et 84 t des ménagree
vendaient deg céréal€s. En revanchs, dang leg quatre villages
déficttaires, seula LZ t deg ménagec de l'échantillon en
vendaient.

Ceg statigtiques rappellent quc les ménages d'agriculteurs
n€ sont pas homogànea. Des ménages identiques peuvent être
affectég différcnmcnt par deg polittquas Ldsntiques. Les vendeurg
nets de céréales aont lee bénéficl,airca, à court et probablement
à long terme, dea politigu€s gui gtLmulent la producÈion en
relevant lcs prl.x, alorc que lee aehcteurs netg peuvent êtrs
perdantr. Rcutll,ngrGr et Pellekaan I'exprinent de la manière
suivanto :

S1..... unc grande partie de Itexcédent commerclalisé de Ia
productl,on alincntaire inÈérieure nt cst pas produit par ceux
qui gouffrent d' J"-.gJ curité alimcntaire chronique, mais
nombre des acheteu'd de produits alimentaires sont dans ce
caa, leur gécurité iilimentaire peut diminuer, au moins
provieoircnent, lorsque lee prix deg produits augrmentent
(Reutlinger et Pellekaan I L986 | page 321 .

Ces effets négatifs éventuels sur la gécurité alimentaire
au niveau deg ménagea n€ sont pas contrebalancés par une
dl-ninution du riaque au nLveau natLonal, coneâguonce gue I' on
attend souvent d'une amôlioration de I'autoguffl,gance alimenÈaire
(définie comme It augrmentation de It auto-approvigionnement) .
Ir'argrument avaneô eat quo le riaguc s€ra réduit grâce à un€
moindre rnrlnérabilité face à I' incertLtude et à I'lnstabtlité des
marchée mondiarl:3. Toutefois, une ôvolutl,on v€rg un meilleur taux
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d'auto-approvisionnement n'J.mpligue pas néceggairement une
attéttuatLon du risque, maie plutôt un report de celui-cL sur Ia
variabifité de la production intérieure de céréalee au détriment
de la variabilité combinée de la production intérieure
d'arachides et de coton et dee prix mondiaux deg céréales, de
Ithuile d'arachide et du coton. Dans la megure où les mouvemenÈs
de cette production et des prix ne sont pas étroitement liés, iI
eet moing risgué de s'appuyer sur eux que de tabler plus
largement sur la production céréalière nationale.

L,a production gahélienne de céréal€Er d'arachides et de
coton faiblira pendant les périodee de sécheresse. Leg
coneéquences de ce recul peuvent ëtre modérées ei les cours
mondiaux de I'arachlde ou du coton baigsent ou restent fermeg
et qu€ ceux deg céréales chutent ou demeurent bas. Les
gouvernementg dee pays du Sahe1 ne voient pas d'un bon oeil cet
assujettj.ssement de Ia sécuritô alimentaire aux prix mondiaux,
maie cette option préaente peut-être moing de risgues que
dt autreg.

Les tableaux 4 et 5 montrent Ia production sahétienne de
mil et de sorgrho dc L962 à 1985 et lee prl.x mondLaux du coton,
de l'huile d'arachide, du rlz et du bfé de L962 à 1986. Ceg
Èableaur mqttent en lunièrc eertaing problèm€s : diminutl,on de
plue de 10 t d'une annéc sur I'autre dans la production de mil
et de sorgho aingL gu€ dang lee prix mondiaux de It arachide et
du cotonr êt augrm€ntatlon d'au moina 10 t par an de ces prix
pour le rj-z et lc bfé. Ces problèmea sont particulièrement
margués En ce gri conccrne Ia production de mit et de sorgho au
Sénéga1 et au Mali, êt leg prix mondiaux de lthuile d'arachide.

Des changemsnte profondc et complete dane les prix mondiaux
de I' huile d' arachl,dc ct du rlz r dégavantageux pour le Sahel,
sont intenrenut à sl,x pérLodea dLffôrcntes (voir Ie tableau 5) .
ToutefoLg, dane elng dt entrc ellear uD changement défavorable
dang un prix (pea cxcmple baigge du prlx ds I'hul,Ie d' arachide
commc ccla g'cgt produit de 1981 à 1983, pul.a trn€ nouvelle foie
dc 198a à 1985) a ôtô contrebalancé par l'évolution favorable
d'un autrt, une diminutLon du prix du rlz par exemple.

Rl.rn' no prouv€ donc clairement gue la sécurité alimentaire
deg pryt du Sahel court moina de riaquee lorsgu'ilg optent. pour
une mol.ndrc dépcndanc€ à l'égarr.'' (i, s marchée mondiaux, en faveur
dt une anôIioration de I t auto-3. rprovisionnement céréaliertt . frn
autre facteur au moine doit êtrs pris en compte dans cette
queetion. Leurs cultures dtexportation donnent à certains pays
eahéliens un avantage comparatif, et lorsque lee prix mondiaux

Bien qu€ Flartin (1988) congtate que
légàrement atténuô au Sénégal avee un
approvl.sionnement en céréales.

le rieque egt
meilleur auto-

1l
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Tableau 4

21

ProducÈl.on de mil et de sorgho
(1000 tonnes nétrigrres)

Bu^rhl,at tcbrd 6ob1r llrtt' llrurt.tral,o lfl'gnr !lôaôgd

1962 772

1963 784

1964 8tO

1963 820

1966 860

1967 868

1968 907

1969 936

1970 9?3

1971 780

L972 ?t3

1973 7a2

197t 979

19?tt 1130

1976 890

1977 99a

1973 tOZz

1979 10ta

19tO 90!

1981 tloa
19e2 10t3

1983 1009

198a 9?1

1985 1aO6

867 E9

71|, 90

66t 90

720 100

765 90

857 90

7t7 9t
913 110

71t t3
725 50

62a 3t
660 Zt

800 50

925 a5

030 36

751 2l
,to 3l
1aa 21

70t ?7

9to 6t

to57 ao

900 20

800 15

1100 32

12tt aet

L329 aez

1329 t35

10J5 rr57

1119 a23

1343 65t

gat 450

13fl 635

1103 aol

L22C tr3
l12t ?23

rta 511

1102 7tt
t36 621

130? 5s8

la73 a20

lats 803

160t 521

lTra 533

1636 736

16tl 3e5

1689 i3,?

to23 '1

17a5 950

lotrl I
d'ôçolutt'ol
dtuan talôr
à l'rutn

r1t1

aaot 7r8 t
4227 - 3,9a t
3916 - 7,36 I
3t31 0,38 t
aso? 1a,65 I
386C -1a,18 I
t6?a 2o,8t t
3936 -1t,?9 t
aool l,6t t
3367 -lt,tt t
31aa - 6,62 |
a31O 3?,O9 t
4133 - arll t
a157 O?58 |
a26a 21 5? t
a67t ta, t0 t
aa78 - tr2o I
aa17 - 1,36 t
a79t 8,63 t
t723 - 1,56 t
a33t - e,22 |
3312 -17,60 t
5815 62,79 t

650

896

710

5la

630

6a?

661

651

6to

5t5

415

aoo

530

922

507

57a

tao

5to

ato

2t?

2fo

331

23a

5t6

50

30

3l
a9

aa

17

50

t6

t2

s2

5l
ta

t5

sa

29

21

3?

ll
32

a7

ta

3a

3t

55
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Source : FAO, 1987.



lableau 5
28

PrLx du premier trimeetre*

Ànnée

L962
1963
1964
I 965
1 966
1 967
1 968
1969
197 0
1 971
L972
1 973
L97 4
1 975
L97 6
L977
19?8
1979
1980
1981
L982
1 983
1 98{
1 985
198 6

d'arachlde

306
264
265
360
300
300
254
338
347
470
.133

.56
10s 9
104 0
708
88?
962
9?2
741

110I
671
tl53

1 031
902
607

US$/Iivre US$/tonne
Coton HuLlc

US$/tonne
RLz

138
1(t 0

137
133
1{5
171
224
L82
151
L26
131
L92
s66
400
260
259
366
304
403
{85
331
27L
254
222
229

US$/bolsseau
Blé

Lt67
1, g6

1, g1

LtTL
1, 61
1, g6
LtTL
LtTL
L, 42
L t12
1, 63
2r11
5, 67
4t22
4t07
2t96
3r2L
3t7g
4, 64
4t96
4t 65
4t49
4, 15
4, 01
3, 61

29
30
30
29
28
30
32
28
28
31
{0
41
83
47
66
83
66
76
93
96
70
75
88
69
53

Sourcc : tMr rnt' I FLnancl.al Statl,atLcg : Supplement on price
Statl.stl.cr, Supplcmcnt N. L2, 19g6.

* Àveragrc of weckly guotationg , ' '
Coton : Cotton A-MrDD 1-3 /32 secÉr., tiverpool rndex 'Ar,, Àveragreof chcapeet 5 of 10 stylesr Jan. 1968-May 1981, Med. Staple, sM1-1 / te 2 c. i . f. Liverpool .
Huile d'arachl,dc : aey orJ,gin,
RLz : Thal,Iand whits nl,tled s
price.
81ô : U.S. N' 2
ProtcJ.n, E:çort

c.l.f. Rotterdanr
t broken I f,. o . b. Banghok export

Hard Rcd lfl.ntcr I f . o . b. Gulf ports, ordl,narypricc betc.
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désavantagrcnt le Sahcl, il exigte dee mécanismes de compengation
ceux du STABEX et du FMI par excmple - gul ne jouent pas sl la

subgtitutl,on dec importatl,ong céréalières se fait au prl.x d'une
réductLon dee exportationg.

5. Un espace régional céréalLer protégé

Un eaPace régional céréalier protégô çri permettraiÈ de fixer
des prix supérieurs aux cours tendancielg, sruncite les mêmes
objections ç1ue le protsctionnisme national gui élève les prix des
céréales au-dessus de leur niveau tendanciel mondial ; s, iI était
mis en placer cê seral.t un moyen diependieux et inefficac€
d'augrmenter la production intérieure de céréales et il nc
conÈribuerait probablement pas à acerottre la compétittvité à
longr term€.

L'idée d'un espec€ régional céréalier protégé eet née du
sentimenÈ quo Ia production céréalière localc n'egt pas
compétitLve en raison de la faiblesaa deg coura mondiaux du rLz(et du bfé dans une moindre meaure) . Dans le même temps, la
peméabif ité dee frontièreg fait $r'il eet difficilc de maLntenir
la protection à dcg nl,veaux eengiblenrent dif férents de ceux
impoeéa par leg Etatg voLsLns.

Outre I'opportunl.té contegteble de I'idée d'un €spac€ régionat
céréalier protégér sa réatLaation eat extrêmement dout,euàe. Le
choix deg pays posc url premier probtène. Gabag et al . ( 1987 ) ,
dane un€ étude sur Ia création éventuetle d'un espace régional
céréa1ier protégÔ dana le Sahst, obgsrrre qu'une telle initiative
impliguerait une harmonl,gation dcg politlquea céréalièree deg
Pays concernégr dlfficilc à riSaliger car la situaÈLon de chacun,
dans les domaines économiguc et agricole, est différente. Les
auteurg Proposcnt donc gue geuls la MauriÈanie, le Mali, Ie
Sénégal et la Gambie faeeent partl,c dc cet espace, mais
aoulignent qu€ ccla poacrait un grave problàmc pour 1â trancport
du riz depuia la Côtc d' Ivol.rc Juaqtr, au MalL.

L,c docunont do Gabag nt aborde pas le problème deg taux de
changrc. Ir.f quatrc payt citég ont dea momaies diffêrentes. Le
taux dl cbengo rÔcl entre eux varic. L€ dalaei a un eoura
flottant elorg que cclui du fCfA egt fixc. Il faut donc plua
qut un terlf douanl,cr cormun pour érigcr un mur protecteur contre
lee importationg non eahôliennes. Si le Sénégal et la {iar.ôie
impoaent dcc droitg dc 30 * | te riz importé se détourr .)ra du
Sénégal vers Ia Ganbte gl, le FCFA est suréva1ué par rapport au
dalasi.

Un esPace régional céréalier protégé suppose un consensus surle degré de protectionr euE I'importance des aideg à 1réquipement
gut Ll convient dt accordcr aux producteure nationaux, sur les
ajustementg à faire facc aurt varl.ationg deg taux de change et sur
l: partagc deg recsttes fLacal(Ê!. On no trouve gruèie, dancl'hietoire, dc précédent à un tel consenrur sur un évàntail augsilarge dc poltti(Iuor, €n partlcull.er touchant aux
aPProvigionnenenta all.mental.reg. f l cgt donc hautenent J,nprobable
gu' ll puJ.asc re réalLccr dang le Sehcl.
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- rI .y . a également les tengione polttiques aggociées à la
!épartition i,1égafe dee cottg et àes avàntagês. La Gambic,favorable au libre éehange, en souffrl,rait, touL conme leg payscôtiere en règle générale, tandLs gue leg régione ou pays oii raproduction de mil et. de aorgho est excédentaire (l; ùaft €t,peut-êtrc la Mauritanie) seraient gagmantg. La Gambie a déjà faitgavoir qu' elle s'oppogal.È à cette Ldôe.

La situaÈion du gahel a certaing points communs avec eellede l'Àsl'e . Dans cette région auggi, tl contrebands facl,le mine
1"" - politiquee natl,onaleg. Timmer (1986) affirme gu'it estirréalietc de vouloj.r régoudre le problème aeiatigne èn créant
un esPace régional protégé : "la capacLté logiatiq,râ, la réalitépolitts" et leg limitationg brrdgétairee rendent- un tel pro1etimpossible sous la forme d'une potJ,ttgue déf ibéré€'r-. Ceeobgentatione s'appliqucnt €ncor€ plua pteinément au cas du Sahel.

L'alternatl,ve egt unc situatl,on comme celle gui exLste
actuellenrent, dane laguelle chaqus peys impoee s€a propres tarifgdouaniert et où unc partJ,e dsa inportatione dc céréalèe travergeleg frontièreg eL la dtffér€ncs dc prix est euffigammentsigniflcative. r,'effLcacitô de la barrtèrà douanière, pour ce quieet dc gtabl'lLser leg prl.x ct dt encouragar les agrJ.culÈeurs s'entrouve naturellement anoindrie. ToutefoLe, toug 1es pays
sahéliens étant concernég pa_r ceg problèmss, iI eet douteux quedeg céréalee entrent dana la région sans aucune taxation. Àprcuve la Ganbier gui a J,mpoaé un drol.t de 36 t sur le riz
J'mporté €n 1987. MaLg- des dJ,eparitôg persieteront, chaque nationaccordant un€ priorlté différente aux condltions dC vie deg
conÉtonmat,eurgr aux Lncitatl,ong à la productl.on et à la stabiliÈé
deg taux dc changre.

La consultation et le dialogrue forruel ou informel pourrontpemcttre dc parcrrcnl.r à uns mcillcure coordination degpolttJ'quet. Par al.lleurs, dca eerlrricec douaniers renforcég
Pouffaicnt lutter conÈre la contrebande à grande échelle,
unl'quonent fondÔc tur 1' évagion fJ.acale, dond on a conetatê
gut cllc conrtl.tuait une grande part dea échangree frontaliergentrc crgtrl.n!.PfYlr comne la Gambl.e et le Sénégâl par exemple.
Ceg mclur.. linltôes et Lndirecteg sont peuÈ-êtie la sêulesolutl'on rÔgl.onale vl,able dans les conditlons çrt prévalent
actucllcncnt dang le gahel.

II.

Si gn système de protection nationale est inefficace, cotteuxet diffLcilement réalisable, guellee potttiguGn peuvent
convcnLr ?

La prudenee et impoae gi It on veut tircr deg inductiong
Politt'qrec dcg analyaea faitee dang cc document. Leg Etats duSahel gont différentg lcg uns deg autrcg sur nombre de pointe
fondanentaux, lel disparitée étant partJ,culièrcmenÈ malqqées
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entre pays côtiers et paye dc I'intérLeur. I1 reste beaucoup
d'incertitudca quant au:G niweaux deg coefficients d'élasticité
de Ia subgtitution dang la production et la consomnation. Un
politique alimental,re a de mulÈlples ob jectifs -sécurité
nationale et préwention des rJ.squca, juetLcc eociale, croiseance
du revenu- et leg économigtee ne pcuvcnt appréhender qu€
partiellement leg choix qu€ cela implique.

Un certain nombre d'optLong poltttqucs sont étudiéeg ci-
aprèe : Ia dévaluaÈion, le rôlc dcs poliÈiques de prix, Iea
politiçtes etructurellea, I'amélioration ds la Èechnologie, Ies
encouragements aux solutions créatrl.c€s.

À. DT1f,ALUÀTION

La surévaluation deg taux de change cgt citéc comme ltun deg
principaux facteure du nnrangue de conpétltivl.té" du Sahel depuis
de nombreus€s annécgr €t en particulier depuia 1985. Lorsgu'on
entend dire qu€ It économic dt un pay! nt a dt avantagc conrparatlf
dans aucun domainc, c'eet gônéralcmqnt Ie sigrne d'un problème dc
surévaluation dsa taux dc changc. La golution qrri s'impose eat
une dévaluation çri rendra les c:çortatione et les produitc de
substitution aux artLcleg inportôc plu; cornpétitifs.

Leg préoccupations quc auacite Ie taux dc changrc eont
justifiéee. C'egt Ic prix lc plua important dang ces petLteg
êconomiee ouvert(Es. ToutcfoLa la gurôvaluatLon et la néceesité
de déwaluer qut elle entralncr n€ constLtuent pas un problène
ausei insurmontablc qut il y parait parfoLa.

Tout d'abord, c'egt un problème glt est génôralenent conaidéré
comm€ concernant esgsntisllcmcnt la zonc franc. Mal.g toug leg
pays du Sahcl n'€n sont par msmbreato. Quatre des huit pays
affl,Iiés au CILSS (Ganbl.c, Maurltanl.o, Cap Vcrt et Guinéc Bl.egau)
n' apparticnncnt prt à I ' tttt0â, ct ont dea polt tiqu€s de change
flexiblc!.

Enrul,tra. toue lca payt dc Ia zon€ franc nt ont pas dcg taux
égalencnt rurÔvaluÔg. Lc tableau 6 Lllugtrc L'évolution deg taux
de chengn. rÔola offcctl.fe dc girc Etatg gahôtiens depuis 19?6. 11
indJ,quo gue lc problènc est plue gravc au Sénégat, dont le taux
de chango rÔcl cffcctlf nc csrsc dc monter depuis 1981, mais
rnoins sérieux pour Ic Nigcr et le Burkina Fago, dont lee Èaux ont
décru au courg de la dôccnnis 80.

La zone franc egt corqroaéc dc deux blocg, I ' UMOÀ
compoeéc dc la Côte d'Ivol.rc, du Sénégat, du Niger,
du Mali, du BénLn, du BurkLna Faso et du Togor êt
I'Union cqntrc-afrLcainc conprcnant le Canerourlr le
Gabon, Ie Congot la Répubftçrc CentrafrLcainc, le Tchad
et la Guinôs Equatorl.als.
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Tableau 6

Evolutl.on dsa taur dc cha,nge rêo1g effcctl.fa (1978-198?,

Payg

8énégal

Niger

BurkLna

Mali

Ganbic

Mauritanlc

u. aL

105 105

L02 101

93 99

104 94

98 99

103 100

eg. 9r
100 89

10 0 105

100 91

100 98

100 96

100 116

gE EJù

92 92

103 90

89 86

89 89

96 97

L26 L24

g4 95

94 103

89 84

82 81t

92 9s

90 98

11? 110

e-6 gz

LLz 106

19 72

82 82

97 91

7L 75

10 0 9rl

1980-82

Sub-galurln tfrl,can Àvcrage REER (unrol'ghtad) : 104.6

1987

80.6

Source : tsanqus Mondialc "Monltoring Agrl.cultural Incentiveg and
PolLcy in Sub-Saharan AgrJ,culturer, lf ..faeger, JuLllet 1988 .
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Même en admettant çFre Ie CFA est nettement surévalué d,anstoute la 1égion, il ne e'enguit pas néceesairement çJr;e rasolution adéquate sat un€ dévaluattori du taux de change noirinal,c'est-à-dire une modl,fication de Ia parité du crA par rapport aufranc français. rl exigte deg alterâativee, même si toùËeg lesoptions soulèwent dee problèmee détieat!.

- La première alternative consigte à utiliser Ia politigue deséchangea comm€ substitut à rure modificatLon dû régirie deschanges. on sait gu'il est poesible de trouver une formuleaseociant droits d'importation et subventions aux exportations,gui aura deg effetg sur Ia balance des paiements et desrépercussiong plue largee sur Ia compétiÈivitél équivalant à unedévaluation du taux de chançle.

U_ne apProximation de cette méthode genble avoir été adoptée
Par la pluPart des nationg du Sahel . On le décèIe au fait q,t" ces
Pays protègent à la fois leg exportateure et les producteurs deculturee vivriàresr cotulc l'indl,quent lec coefficients nomLnaux
Çe protect-ion'" gui fJ.grurent dang le tableau 1 . Des coefficienÈgélevés indiguent çIu€ âcg grouvsrnemenÈ gahôtiensr subventionnentlee exportationg ct taxent lee lnrportatl.ong - formule 

"pprotriécPour t,raiÈer un problèmc de sur6valuatl,on deg taux àà cfiangenominallx - . La fJ.grure 1 illustre te niveau moyen d,e cescoefficientg Pour le eorg-ho ct ls nit dans cJ.ng pàys du Sahel(Sénégal, Nigcr, Mali, euilcina Fago st MauriÈani€)'. La protectionmise en plaee au bÔnéfico de c€s cultureg vivrières est restéerelativement congtantc pendant.la périodc Lg71-Lgg3, puis gieetbruaquement accru€ dc - 1983 à t98 6. r,a proÈcctiori (ou lessubventiong) aceordÔc au coton et à It arachidc dans le Sahels' egt égalcmsnt anéll,oréc de 198{ à 198? par rapport au niveaumoy€n de cel_le qui eat pratiquée dane Ia régioir' subsahariennepour toutee leg cultureg dre:çortatLon (figrrt'e 1) .

Lreg coefficients nominaux de protection megurent lesécartg entre 19" prix moy€na piyéa aux producteurs parrapport aux.prix moyena' eorrigéa deg càotg intérieurEde manutentl'on et dà trancport. un coefficient nominal
$c _protsctl,on eulrôri€ur à- 1 Lndiguc çtus le prix payéà ra fems as! eupérLsur au cours mondial, ce grrietimule la production ct dôcourage leg importationg.
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Tableau 7

3ônôgrl

llrobldr
Cotoa ,63
Sor/lltl
Rlr
lôtr t,3t

lf!,9er

lsrobidr
9orÂltl

llrlt

Cotoa ,5t
9orÆltl
ilr
lllh ,l3

Ssrll.ar hro

Cotoa ,67
ln-hldr
9or/ltlt
Hrt. ,91

llrsrlteah

3orôtll
ll.r
lLt.

Orblo

fs.oht'd.
Coton ,7l
llr
t|lt. l, tt

,6t ,71
,60 ,6O

1r3e lrSt
,71 ,eC

L.26 1, ll

I, 02
1,3f

,63
,lg
r53
rtl

7)

r99
,s3

Lr22
,?o
,f7

1r 21
L.2a

,3t
'5!
,91
,tl

r59 ,E?
,61 ,11

lr lt L.o2
IrOt , ll

2ra2 2r2
1, OO ,77
31 3 ztû'

34

Coef,ficisntg de protection nonLnau:G

fo

r5f
rSl
,91
,5O

l, ol

,7Q
1, oo

r6l
,J7
rlt
.6t

,tt
,51
r83
.93

2, 13

,c3
3rO

,91
,?o
,7C

lr 75

r1

t, tl
,16

l, 06
,11
,76

I, Ot
1r a3

,l!
,cl
,69
r5l

,11
l.t7
,91
,71

2.31
lt27
2r2a

l,36
,t5

1r 1?
lrlt

t2

,72
rlO
,c2
,7L
,61

l, ot
1r 8o

,12
,51

'6C
,19

t3

,lt
,tl
,10
,76
,9?

,tt
,5t
,t!
,97

8a

r56
1, ta
r90
,91

1,53

trr9a 2.go arto
11 10 l,gc
1,3? 1, t9 I, t6
1153 1.63 l, lo
1re9 lrle

,73
1,19

,59
,16

'12,lt

,61
rl9
,9t

l, Oa

t,5l

,7Q
,71
,fr

2rO

rlO
,7O

I, tt
2, ll

1,1l
r6l

I, OO

1r ?!

,71
,7O

1, Ol
I, 05

l,33
,6t
,c7

,el lr02
111? 115l

rt!
,51
,69
,st

,3t ,59
,92 ,?O
,C7 ,t3
,7t 1, Oa

zrla 1, ta
1,27 Lr?
lr9a 2rl

1, tO
,37 ,7C
,!0 I'OS
,71

lrta lrot
, to l,7l

1, Oa L.t1
1r3a , l3

2t62 3r a3
lrtt 1rf2
lo22 t,7,

1,7t
1, ts
,91

I, t3

lraz
1r a?

lrl

r9O
,12

I, Of
,t3

2.3' trat

'_"' '77

andSourec : lorld Bank, nMonitoring
Poricy Ln Sub-Saharian Africa", fil.

Àgricultural fncentives
Jaeger, July 1988.
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I'eg ineonvénients dc cstte eolution dc rechangc gontévidentt. Ellc rLague dc créer 9""_problàncc polrtiquea etloufigcaux Lnaupportant€s . Lc sénôgat- l"g a connus, lul. quJ.,juequ'en 198s; taxai.t lourdemcnt rsg importiùrong de riz etgubventLorurait fortemcnt lca gïportatl.ons dr arachiae . b" Ërrr",c'egt une Pglitiçn:€ dtfftcLle, à âpprrqrrer de nanière guiv1er cârlee.dieparités dans l_cg poltttgusl- aodanrèreg àt-à" tarificationagricore favorisent la contreËande, conrpte tenu dea frontièrceperméableg ct de I'exigtence de marchég pararlèleg solidsncntimplantég. -vY ev--\'E

unc autre golution congl,ste à agl.r dLrcetcnent sur le tauxa9 changre réel, sans ac préoccupËr âu taux nominal . Le taux dechange rrÔeln egt te taux nonLnai _(per cxenlrlc : 50 cFÀ E 1 FF),ajueté_pour tenir conptc dc l'infl]ation tritéri"ù"". sl le tauxnomLnal d'un Pays connrc lo Sénégal rcgtc te nânc alore -çIuc letaux ds lf inflation egt de 50 t pour unG pôriodi àct.Àittë., rctaux 'réel' g'eat apgrôcLé dè la noitte. En matiàrc dccompÔtJ'tJ'vJ.té' !'t'nportant eat le rtaux dc_,ehangc "g"r etiàèùif',gui tl'cnt -comptc non sculcmcnt dc I' lnflatiJn natLonalc mal,gilgalemcnt dc cellca dt autret payr -- par cxcmplc, lcg partcnaircgcomncrciaux ou leg concurrcnLc-du séïégat. 5f ic tau:c de ehangcnominal pr-attçrô par ls sônégal nc virLc p"" (s0 crÀ r 1 Fr)arorg guc lc taux d'inflatl.on âans lc peyr cgt dc sO t st cclul.de la Franee ds 100 t' lc taux dc-çrranEô fgsr "ltéétif du sénégarg' egt déprécLé (dévaluô) dc SO tr7. -

r'c fait egt gu'unc porlt!çJu€ monôtal,rc et figcarc approprléepctmet d'anÔlLorcr la. coupétittvité (ct d'aJuetei Ia baranc€ dcapal'emcntg) sans rnodLficr teg taux dc changs nominaux . Lr inflatLondott ttrc maltrLsÔc Juaqu'à cc quc sorl tau* goit Lnférl,êur à ccuxdeg payr eoneurrcntg. -

Il qst gÔnéralsncnt adml.g çIuc I'on pcut ajuater la balancedcg paicmentg et anÔlLorea la -conpôt,ttivttô il;" dôvaluqr reataur dc changc noml'nauïr et rarsr gont lcg ôconoml.steg gnteontcatont co poLnt. 
- LQ! partJ.canr dc la dévaluatl,on 

""grc"ttoutcfol,r qu. crttc ilgaqrJctt6 t sa gervLr cu Iaux dc cËangeeomc rr*' lnrtrnrncnt p_ortti-çr- c4t ùtcertalrr" piys, dont cÊur
{u sah*j trrouvcnt 

-dea atirtcultés- à rôcoudrc î"o"" probtèmêrdc coq{3ltlvttô ct de balancc cxtôricure.

-c.'.q"t Poysqnrq,,i il eat certainemcnt vrai çIuc touteg ree autreaconditLong Ôtan' , Ldcntiguea ,t "lt ajuatemênt'r (ou f 'anrg-f io"lif ""de la compétitivitÔ) cat noins cottcux avêc deg taux de changeftexibleg gue sans. Maig toutes reg autrec

cc çri suppoag, pour cinpll.f,icr, qJuc ta Francc egt leceul _partcnal.rc comncrctar du slnôgat. on utill.asnormalement un lndicc dcg prJ.x "pondôrô en f""àtf ondcg échangcs' pour 19" prtx draulr"J-p"y". D,autreggFqrrricitloni ont egafenine ôtô faiÈss dana ce*eôtudc.
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conditionr ne gont pas identiçFres et pour deg facteure propree
à I ' UMO;I r Ie cott nst de I' imposgibilité de recourir à Ia
dévaluation peut n'âtrc pas gubgdanticllt.

Le tableau I préeente lee taux de change réels effectifg
depuie 1970 Pour troig payr sahôllons mcnbree de I'IMOA et la
France . Pendant les annécg 7 0 , cGs taux sc sont appréel,ég deguelque 15 à 30 t dang leg Etats qui appartisnnent à I'UMOA.
Mais awec I'adoption, daru la prenièrc moitié dc la décennic 80,
de politiqu€s d'ajuetement structurel, lea taux réela effectifs
ont diminué dane dsg proportions inportantea, nalgré I'a^beence
de dévaluation dea taux nominau:i. L,'appréeiatl,on du dollar US
entre 1979 eÈ 1985, aJoutéc à six dévaluatl.ong du franc français
Par rapport aux autreg monnaiea européenn€r, ont fatt quc Ia
dépréciation dee taux de change nomiÊaurc ef fectife a favorisé
I'ajustement dane leg payr menbrea de tttl.loâ. Les taux réele ont
cependant davantage diminué, sigme d'une plus grande diselpline
monétaire et figcale. Àu Nigcr, par exenqrle, le taux nonl.nal
effectif a reculé dt 5 t entre 1981 st L987, tandig qu€ lc tauxréel chutait de 29 t. Àu tlali, entrc 19?6 et 1986, le taux
nominal a dLmj,nuÔ dc 11 t et lc taur récl de 25 t. Quant au
Sénégal, Pour la pérJ.ode dc 19?5 à 1981, à la diminution de S t
du taux nominal a corsspondu utrc bal,ggc du taux réel de 24 t (le
taux réel remontc toutefol.s au Sônôgal dcpuic Ic début des
annéeg 80) .

Cea conatationg recoupsnt celles d'autrcg étudcslt, à gavoir
que c€ n'egt pat It appartenance à la zon€ frane grrtr cn eoi,
dêtermine I'effLcael.tô dcg aJustcmcntg éeonomiçreC, maig bLenplutôt leg pollttlpct Lntôrl.eur€s. Indlvl.duellement, lea pays dela zonc franc, agrl.aeant dl,rcctcmcnt sur lc taux dc chang- iéet,
ont connu deg rÔuggitcs divcrsos dang leurg effortg dtajuetencnt,
Ie Camerounr par exeuqrlc, obtenant dc bl.cn ncillcurs régultatg
que le Sénégal dang leg annéca 90.

E-

toir sylviane Guillarrmont. "Dévaruer en Afrique ?', ,dang obgcrvation et Diagmogtic Economiguc, RCrnre del' OtrCE, octobrc 1988.

VoLr G. Castllto et al. 7 19BG ; K. Krurm, 199? ,Guillaunont et Gul.ltaunont, 1988,

a
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Tableau I

Tanr: de cbange noninaur et réel'g effectLfg (19?0-1gB?)

NTGER Ù!A!r SENEGAI' rRAIICE

NRNRNRNR

1970
1971
L912
1 973
L914
1 975
197 6
L911
L97 8
197 9
1980
1 981
L982
1 983
198t1
1 985
198 6
1 987

100 100
99 98

100 103
LOz 109
100 97
104 97
103 108
102 118
101 11 9
101 11 6
101 113
98 L2L
95 119
93 104
91 105
91 99
92 94
93 86

100 100
99 101

100 104
101 102
99 93

L02 101
101 L02
98 9s
91 95
91 95
97 92
9s 90
92 82
90 80
89 83
90 11
90 17
90 18

100 100
99 98

101 99
10 3 105
100 105
104 L27
103 116
L02 115
102 109
LOz 109
103 105
99 96
9s 98
93 99
91 L02
94 116
9'l 116
95 110

nDévalu€r
Rernre de

100 100
98 98

100 100
104 103
97 91

106 106
103 103
98 98
96 99
96 101
95 104
90 100
83 96
78 93
75 91
78 96
78 96
19 98

en Àfriguê?',
I ' OtreE,

',- -)

Source : Sylviane Guillaumonl{
Obsqrvation et DiagnogtLc Economiqre,
Octobre 1988.
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L,'ajuatemcnt (et I'amélioration de la compétitivité) serait-
iI meillsur et plua facile avêc la dévaluation ? Pas
nécegaaircncnt. Privôs de cette option, les pays menbrea de
I'UMOA gont tout d'abord obligéa de pratlquer une discipline
monétaire et figcale plua gtrictc. L,a plupart semble y parnrenir
mieux que des pays comparablee grri ont accès à la panoplic
complète dee instrun€nts potitJ.q3r€s, bien çIu€ I'insuffigance deg
donnéee et diverg autreg factcurg rcndent dc telleg comparaigong
difficilesao.

Deuxièmcment, un€ dévaluation du Cfâ, apràs un€ auggi longrue
période de parité avoc lg franc françaia, provoçluerait presqué
à coup str une fuite deg capitaux gt un€ relance de I'inflation.
Comme Ie note Guillar:nont (ibid.), if scrait alors plua difficile
d'obtenir une guelconquc baisge du taux dc ehangrc récl effectif
par une politiqus monétaire ct figcalc regtrictive.

De plue, I' impoaaibtlitô de recourl.r à la dévaluation peut
intengifier la rechcrchc dc réformcg ayant pour but d'anrôll.orcr
la produetivitô, €t çri sont cgeenticllcs pour accroltre Ia
compétitivitô. Iua dôvaluatl,on augrmente lGg rccettec dc I'Etat et
pernet dc paycr dsa prix plue ôlcvég pour leg biena
conmercialigableg, d'où unc atténuatl,on dcs presgiong en favcur
d'une utiliaation plua cfficacs dcg resaourcsr. Privéa dc cette
option, lec gouvcrncmentg de It t trlOÀ doivcnt fairc face à
I'impératif d'effl,cacltô dang dec conditions plus difficileg.

La réaetion du gscÈcur cotonnicr au Burkina, au Mali et au
Tchad face à la chute brutale dss cours mondLaux cn 1985 €n est
I'exemp1c. Ceg payt du Sahel ont étô contraints de pasaer en
re\rue toug Ieg maillona dc Ia " fl,ll,àre' , depuia Ia taxation
irnplicite deg organJ.tmcr rcapongeblcg dc la gtabilisation dea
prLx, juaqu'aux formulcg dc subvcntLon dcg engraic, €n pasaant
par I'efficacitô dc la eonmGrciall.gatl.on ct la gestl.on dea aidec
accordéeg aux offl.cca cotonnLsra parapublica. Il ên cgt régulté
unc baiese Luportantc et généralc dcg cotts réclg dc Ia
productLon cotonnl,ère €t r par vol,c dc conségu€nc€, une
amôll.oration dc la compôtLtivl,té.

Enffhr', le aolutl.on dc la dôvaluation poEe des problèmes plus
larger dJ"' cepacl.tÔ de gurvic de la zone franc. Lre Sénégal seul
(et la Côtt dt lvoiro) nc pcut pas abandonng Ia parité actuelle
CFÀ-franc f,rançal,o, et chague payr nernbllrle pcut pas fixer'sa
propre paritô ranr rncttre en péril la vii,)Ilit,é de l'eng€mble de

Leg pays d'AfriçFe de I' Ouegt, membres de I ' UMOÀ ont
été aidés par le fait qu'ils sont frontaliers de la
Ganbis, du L,ibéria, du Ghana et du Nigôria. La
déprôclation des monnaisg de c€r pays aprèa 1980, en
partJ,culisr ccllc du Nal.ra, a joutéc aux polttiguer
d'al,dc et autrss, ont inconteatablemcnÈ favorl,eé le
ralentl.sccnqnt dc la haulsc dcg prix dang Ia zon€ CFA,
sn perncttant dt l,nportsr maggLvemcnt dss bieng
intermédLaLrcg ct de conronnatl,on bon narchô.
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Ia zone franc. Leg avantages d'une telle mesure sontcontrebalancég par Itimportance des cotts et iI n'est pas certain
çJue Ie régultat net soit poeitif .

Tout cela ne veut pas dire gue les pays membres de lfuMoÀ,ou un gouvernementl p€uvent et doivent s'interdire à jamais lerecours à Ia dévaluation. Mais on a peut-être accordé Èrop
9'l*portance à Ia surévaluation d,eg taux de change et àI'impossibilité de dévaluer pour expliquer la compdtitivitémédiocre du Sahel . Le problème ést pfuJ toéalisé que ne Ie 1aiss,epenster le dialogrue actuellement engagé. Ce problème estparticulièrement marqué au Sénégal . étr6i qtr' iI en soit, lasolution de Ia déwaluation n'est pàut-être pas, tout compte dait,plus avantageuse que ses alternatives.
B. ROI,E DES POLTTTQT'ES DE PRTX

1. Politiqures des prix à la production

- Des politiquee "poeitiveg " ou 'r incitatives't dans Ie domainecéréaLier ne consÈituent Pas des inetrunentg suffisants et ontdonc une utilité limitée. Deux dee grandes çluestione actuellementdébattues dans le Sahel sont concernéee par cet état de choses.Ce sont Ia protection tarifaire pour leg èéréates (nationales ourégionales) et les prix minimum garantLs pour les producteurs decéréales.

En ce çri concerne la protection I e'egt Ie riz qrri posesurtout problème : I'inetauration de droitg plus élevés-"rrr'leeimporÈatione de riz eeÈ demandée instamment, àfin de protéger legproducteurg locaux de riz et de céréaleg traditionnelles et defreiner la consommation de tLz.
on a \nr çFre leg étudeg consacréeg à la réaction degconÉtommateurs et des producteurg à Ia haueee deg prix du rizétaj.ent généralement peegl.nietes en ce qui conc€rne I'élasticité.si leurg prévisiong g'avèrent exactes, -protéger le riz n'offrira

çnrê P€u dtavantagee et cottera cher. Bien q,re I'on puisse êtresgepti-'qFlc devant le mançlue dt enthougiasie suppoié de cesréactionlr iI gemble touteÊoig. improbable çJue feâ avantagea duprotectlonniamo à I'é-gard du riz isubstitution des importitiorr"et réduct,ion de la "dépendance") compengent son cott (taisse deerecetteg ct des exportations, affaibfigsement de.'- stabifité dela balanc€ des paiements, effets nuÈritionnels I lgatifs) .

Ce n'est pas une raison Pour ne rien faire. Lra stabilisationdes prix du rj.z est un objectif que la plupart des obgervateurss' accordent à trouver réalisable et Joutiaitable, même si ledésaccord reste profond sur Ie niveau autour duquel devraitinÈervenir cette stabiligation. Dans Ie Sahe1, deux thèsess'af frontent généralement. L,a première propos€ de fonder Iastabilité des prix sur les cottà de produlct{on, la seconde surIeg paritég-frontièree. Ce débat particulièrement animé au Maliet au Sénégal'- porte en fait sur leg niveaux. MaLg pour lesral'sone dé jà invoguôeg r nous. pensons q,t' in;taurer des prixsupérieurs aux niveaux dee paritêg-frontiêreg est une politique
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dispendieuee pour accroltre Ia production céréalière intérieure.
Noue reviendrons sur cette questLon plus loin, lorsque noug
parlerona dc la méthode de fixation des prix du riz importé, une
fois que Ie principe des paritée-frontières aura été accepté,

Le seuil de stabilisation pourrait être constitué par une
estimation de la tendance à long terme des cours mondiaux ou
encorer êrt fonction deg objectifs, pêr une somme supérieure ou
inférieure à cette tendance. Mais cette dernière option est
probablement irréaliste. Timmer (1986, page 86) note "qu'aucun
pays n'a été capable d'aesurer Ia stabilité à long terme de prix
"faibles" 1 ct est-à-dire inférieurs aux tendances du marché
mondial". Pour It instant, compte tenu de la faiblesse dee prix
mondiaux des matières premièroa, le Sahel n'a pas à s'occuper de
ce problème. C'est toutefoig le signe gu€ Ia stabilisation deg
prix à l'importation a toutes les chances d'être unilatéra1e, et
de ne fonctionn€r gue lorsque les prix mondiaux seront infôrieurs
à la tendance.

Si I'objectif est de stabilisar leg prix aux alentours du
cours tendanciel du marché mondial, comnent eetimer la tendance
à long tenure deg cours mondiaux ? De manière linéaire, sur troic,
dix, vingrt ou trente ans ? Timmer (ibid., page 90) suggèrc
d'agsumer que lee tcndances higtoriqucs, à trèa long termer sê
prolongeront. L€! experts de la Bangue Mondiale ont reeonurandé
de prendre commc indicateur approximatLf lcs moyenneg mobileg des
prix mondiaux sur troig ang.

Les projections de la Banque Mondiale sont-elles un
ingtrunent appropriô pour déterminer lea prix futurs ? Bertrand
(1986, pages 23 à 34) démontre de manière conwaincante qu€ ces
projections sont souvenÈ loin d'être précises. Entre L97 4 et
1986, ellea étaient nettement supôrl€urea aux prix réels, en ce
çti concern€ leg cérôales. Bsrtrand estimc çIue cela est dt à la
théorie de la crl.as alimental,re néc au début deg années 70. On
est aujourd'hui tenté de s€ demander sL on va vers douze années
de sous-€stl,mationa, €neouragéee par la théorie deg excêdente
alimentairca gui prôvaut depuLa le dôbut de la décennie 80.

On p.ut étudLer engenble I t argrrrncnt selon leque1 la
protectl,on côréalière fcrait passer les niveaux de prix du rl-z
au-deglut d. Ie tcndance des parités-frontières, êt I' argrument
en favcur dce pri* minimum à la productLon céréalière gi":a rtie
par I'Etat. Tous dcux affirment gu€ leg prix à la producti rr, non
protégés ou nnon garantig' , seront trop inetables ou trop -bas
pour encourag€r Ia production locale. Nous avons déjà analysé
les aspects macroéconomiqueg. Les principaux argumenÈs contre la
fixation de prix plancher, grri conc€rne essentiellement les
céréales traditionnelles, sont bien connus 3

' Les agriculteura du Sahel ns croient pas guc les prix
seront réellement soutenus, car leg officee céréaliers
n'ont pratiquenent Jamaia été en mesure d'acheter leg
récolteg excédentaires aux prix "offLciels". Pour rendre
cette polJ.tique erédJ.ble, condition fondamentale gi I' on
veut qu'elle ait deg effetg aur Ia capacité de réaction deg
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Producteursr il sera essentiel d'asgurer Ia etabilité deeprix pendant au moins quelques années. Ire cott en seraélsvé.
' La demande à court terme n'ayant aucune étasticité , L, offrevariant essentiellement en fonction des précipitationsr €tl' of fre commercialisée étant plus éf aetiçpe que Iaproduction' il egt excessivement onéreux drlchetèr deerécoltes à des prix garantis pendant 1es années

exceptionnelles.

' Les cotts de stockage, pertea phyeigues incluses, sont
éIevég . Lorsgrre l ' ONCAD a acheté Ia récolte de mil au
Sénégal en L918-1979, c' est plue de 100 OOO tonnes qu'elle
a dt stoeker, dont une bonne partic e'est ensuite perdue.

' La perméabilité des frontièreg est un obstacle
supplémentaire à un€ politig,re douanière ou même à unepolitig,te des prix. Les échangea Lncontrôlée aux frontièreg
sont extrêmenent importantg dang tout le Sahel . Surffeillerdes frontièreg étendues avec deg effectifs ineuffLaante,
mal payés et mal égrripée, précente deg dif ficultégpratiguea éwidenteg. D€ ptusr cêËtaing des plus gros
contrebandiers appartiendral,entT dit-on7 à des farnilleË etautreg grouPGs polittguement puicsanta. Dans cescondiÈions, aubventionner leg prix peut revenir -et revient,
souvsnt- à aider leg agriculteurg dcg pays voigins autantginon plus que lee producteurg locaux.

' Compte tenu du fait que lee producteurg excédentairee etceux dont la production qgt commsrcialisée sontreLativemcnt aisés, Ies effetg sur la répartition deg
revenug gont doutcux.

' Les ressourees affectées à la eubvention des prix peuvent
être investiea dane I'infrastructure, la rechefche et
dt autreg domal,n€!.

Savol'r gl' Ic "cott de productiont' doit être retenu corulecritèrc Poua détenminer leg prix egt unG guestl,on secondaLre
dang lc dÔbet. Bien çtrue profondément enraciné dane la plupart
deg ral'lomoncnte sur les politigrreo de prix et en dépit àtr iaitqu'il goit depuis longrtemps employé dane de nornbreux pays dumondc (cn rnde par exemple), le concept lui-même- estanalytiquement euspect . lLmrnerT 9 t appuyant eur son expérienceasiatique, résume joliment les problèmeg.

Les cotte de production sont difficiles à déterminer demanière empiriquê, tant ils varient d'année en année, de
régJ.on à région ct d'agrriculteur à agrJ.culteur. Àf fecter descottg à des facteurs dc productLon cxtérieurg au marché, telsque la main-dt osuvre fanrilialc, la terre et I' eaud'irrigation, cet un problèmc constant. Mêrnc gi Iton ne tient
comptc gu€ des cotts comptantg, Iet variatLone du rendement
ducg au climat peuvent modifier sengLblement lee cotts moyenaà la tonne. Lorsguc leg agriculteurg eommencent à utifisei de
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grand€a guantitég d'intrantg achetés, main-dt oeuvre et
engrais notamnrent r un problème analytiq,re ma jeur se poc e .
Dans lc modèle économi$re de déclgion couramnent employé en
matière d'agriculture, les intrants sont utilisée jusgu'à ce
que le produit de leur revenu marginal soit égal au revenu
marginal généré par lcur utilisation. Le revenu augrmenÈe à
mesure que le prix de Ia production augrmente. Les
agriculÈeurs jugent rentable d'utiliger davantage de facteurs
de production jueçr'à ce qu'ils poussent lee cotÈs marginaux
au point d'égalité avec le nouveau revenu marginal (1987b,
page 421 .

Une politigtre des prix à la production basée srur le coût de
celle-ci nt a donc aucun fondement "gcientifigtre". Il n'est pas
clairement établi qu'elle goit capable d'apporter plus qu'un
atibi technique groasier dans leg négociatione polltiçres
concernant la détcrmination deg prix.

2. Politicnres deg prLx à la conaommation

En matière de céréales, les gouvernements sont favorableg à
des prix à la consomnation bae et stables. Les offices céréaliers
deg pays du Sahcl nt ont, juequ'à présent, pas eu les moyens de
répondre à Ia demande aux pri:r officielg, de sorte gue lea
céréales bon marchô sont généralemcnt rationnées. Pour ce gui
est de la stabilité, la dépendance à I'égard des importations a
permis aux pays côtierg de mainÈenir une certaine stabitité dans
les prix du riz, mais pour les céréales Èraditionnelles et même
pour le rLz dang leg pays enclavés, Ia stabilit,é est restée une
utopie.

Tout conme pour les prix à la production, des facteurs
géographiques et budgétaires regtrcignent séwèrement la
politique. Plugieurg prLncipes simplea senblent avoir une large
application. Premièrement, lea écarts par rapport aux prix
(tendancielg) r aux frontières ne devraient pas êtrc importants
ou p€rsietantg i dsu:rl.àncment, lcg marges deg offices céréaliers
entre lce cottg d'achat et leg prJ.x de vente devraient êÈre
suf figaattr pour eouvrir leg cotÈg dc comîrercialisation et de
trans forrrtl,on .

Il rcett bcaucoup dq guestions à réeoudre dang ce domaine.
L,a détcttuLnation du volume de I'aide alimentaire, les moyens de
distribution et leg prix de vente doivent permettre de minimiser
leg effets à Ia bàisge sur lee prix à la production. Les
problèmes de sécurité alimentaire et de protection des pauvres
doiwent également être traités. Pour attênuer "I'insécurité
alimenÈaire provisoire" (diminution du bien-être due au:<
fluctuations dee prix) , on pourrait envisager la mise en place
de gtockg exceptionnelg. Le risgue étant bien enÈendu -comrne
I'expérience I'a montré- qu€ les autorité s'efforceront de
stabiligcr en dcssous dc Ia parité-frontière ou accorderont un€
marg€ trop faible entre prix dtachat et de vente.
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Pour éviter qu'une polttigue alimentaire mieant surI'efficacité agrgrave le problème âe Ia répartition des revenuset lèee I"q, Pauvr€sr if est egeentiel d€ mLeux cLbter Ir aidealimentaire". Pes prLx plue élevés pour lee céréalee importéeget localee 
_ _ 

risguent de détériorel gravement Ia sil,uationnutritionnelle des acheteurs nete paurrrel dans lee zones ruraleget urbaines. L'introductl,on de programmes dt aide alimentairejudicteugement ciblég représenterâit-une caaaure par rapport aupassé. Dans certains _Paysr la dlstributLon gratuile et â-grandeéchelle de denrées alimentaires aux peraonn€s ndang Ie beeoinng' est étendue bLen au-delà du critèrC deg nl.veaux de revenu. D€pluer les efforts en matière de subventions à la coneomnation ontsouvent profité aux fonctl.onnairea, retativement aisée, Çlui ontaccèg prioritairement aux produits alimcntairee à bas pri*.
Avec Ie eouci dt anréliorer gtobalement Ia sécuritéalimentaire, deg Progranunes ml,eux ciUtég ont suscité t r-iegaind' intérêt . Beaucoup de Propositions nouvsll-eg sont à I' étrlde,qui peuvent convenir, ou non, dans le Sahsl22.

D"g probrèmsa d'éçritô sc posent également dupoint dc rrue dea producteurË . comm€ on I'a ditplua haut, moina de 50 t deg agriculteure
sahéliena g_ont peut-être des vendeurg nêts. Àinai,
deg pri:r à ra productl,on plus élevêe soulèvent aeiproblèmes dtéquité. st leg acheteurs nets pauvreggont dc toutc évidence un suJct de prôocculation,il eet auggl.. J,mportant de nôter qne ra pôsitionnettc ventag/achatg deg ménagee risque d7 évolusrdurant le cyclc de ra vl.e fantrtal€.- r.,a tendanceà la gtratification 

_ 
aera peut-être moindre çlueco quo laiese entendrc le fait çnr€ beaucoup -ae

nénagea n€ eont pas des vendeurg nets.

Reutlingcr (1988) , par exemple, propose, un
Programme "argenÈ-Doufriture' ( "food moneytr
schemc) pour réeoudre ce probrèm€. r,es autoritêgdistribueraient, dea coupons aux pauvr€a gui lesutiliseraient pour acheter des pioduitsalimentairee. Les vendeurg échangeraient les
coupons contre de 1' argent tigrride auprès d' une
bangue gui se ferait à Éron tour rembourser par legrouvernement. L€s Àutoritég pourraient réunir desfondg en vendant sur re marChé libre la quanÈitéd'aLds arimentaire nécegeaire à la pofulation
bénéftciaire du progrranme de coupons. on ne peuÈsavoir si ce genre de programnrL donnerait desrésultats dans le Sahel.

2a
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3. Subventions aux facteurs de production

Les al,des accordéee aux facteurg de production -notamment
aux engrais- se sont amenuiséee dans Ie Sahel comme ailleurs,victimes de l'austérité budgétaire et d'une économiefaibliegante. La détérioration dee institutions de crédit rural
çr'a connue Ie Sahel dans lee années 80 exige-t-e1le un
changement d' attitude ?

Les économietes ont toujours admis gue les lacunes du marché,
telles qu'une connaissance imparfaite ou des marchés de capitaux(hautement) imparfaita, eÈ la volonté de ne pas prendre de
risques, pouvaient justi fier qpe I' on subventionne, dans une
certaine meaure I L'utilisation deg intrants . Mais au Sahel, urleforte oPPosition aux aides destinées aux engrais s'egt
déveloPpée, baeée stur les arguments suivants : iI V â maintenant
vingrt-cinq ans ou plus que les aides existent et fa plupart des
agrricul teurs devraient connaltre lee avant,ages que présente
I'utilisation des engrais ; Ia rentabilité économig,re nTest pas
clal-rement établie ; lee dosages recomrnandés sont eouvent
excessifs eÈ iI y a donc aaspiltage ; Ies livraisons gont
généralernent tardives ; le rationnement favorise les agriculteurs
riches ; les aideg empêchent l'apparition de aiàtributeursprivée i dee prix à la production plus éIevés constituent unestimulation plus efficace (et probablement plus équitable) ; leseffets sur l'environnement risquent d'être négatifs -diluÈiondes aides Pour la recherche de techniquec d'eniichigsement, dessols et de retenue de I'eau çri ne font pas appel aux engrais
chimiques.

Il esÈ Pottsibte de concevoir une forrrule de subventions qrri
ne - fasge Pas obstacle au développenent du secteur privé. Celaexigrerait toutefois un degré de confiancc dans Ia compétitivité
des marchés gri n'egt encore gruère répanduc, alors qu€ 1ee autres
inconvénients pereistent .

C. POIrIlIQtttS SfRUCTlttRtIJrEg

Àccrottrc la compétitivité impliq,re, à court Èerme, deréduirc lce cotta de conmerciatisation-et de transformation êt,à lotg tstmc, de développer dee institutions rurales plus
efficaces Par exemple une catégorie d'organismes commerciauxcompétitifsr dotég de capitaux suffisants, spécialisés, capablesde fournir des facteurs de production, des moyens de tranËport,des installations de stockage et dès services de
commercialisation aux ménages ruraux.

Les margros de commercialieation,/transformaÈion sontgénéralement élevées dans les pays d'Afrique, plus gu'en Asiepar exemple. Cette situation s' errpltg,re par dee èonditionsphysiguee et économiques (longruee digtances, mauvaisee routes,popglation- diepersée, intermédiaireg non spécialisés auxactivités à petite échelle, etc.) ainei çJus par dàs intenrentionsà caractère potitigu€ qrri font grimper -leJ prix, tellee que la
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déterminatLon de courg "pansaieonniersn et "panterriÈoriaux",la régrulation deg prix et Ie contrôle deg mouvements ggi
s'assortit de barragee routiere et autree inconvéniente.

Un large éventail de changements politiques et dee projete
nouveaux s'imposent dans ce domaine : inveetissements àanà le
secteur des transports (en particulier dans leg pays enclavés) iaméIioration de I'organigation et du fLnancement de I'entretien
du réseau routier t libéralisation plus nette et rapide des
méthodes de conrm€rcialisation et supprêegion des obstaClee à Iaprivatisation des installatl,ons de transformation i élimination
des facteurs de haugse des prJ.x qu€ eont lee réglementations en
matière d'importatiorrer d'exportationg et de transport loca1 . Les
régionc Pâuvres qui st€ eoucient de compétttivité ont une marge
de manoeuvre étroite. Elles doivent utl,liser au mieux lee maigres
ressourcea dont elles dieposent. Dans tous lee pays du Sahell ilreste beaucoup à faire dane c€ domaine.

D. .EHBLIORER IJÀ TBCENOIOGIE

La compétitivité à long terme de I'agriculture sahéIi€nne
dépend en grande partie dcs améliorations technologiquee gqi
seront apportées. Le grand Centre international dc réchercfre
spécialisée dans le Sahel, I' ICRISÀT' â dans un premier temps
eaeayé de trangférer dea technologies en provenance de I'fndâ,
mais sans succèe. Depuis quelque temps, I'ICRISAT a commeneé àaffecter deg moyena importants à une baee de recherche
sahélienne.

L,eg systèmes de rechcrche des pays du Sahet sont peu
développés et manguent de moyens financl.erg. Ira plupart n'ont
Pas de P€rsonnel guffl.samment çIualtfté. Tous sont à court de
budgets couwrant Ie cott dea fournitureg pour la recherehe, deetransports et autres dépenaea connexes, Lreg syetèmes nationaux
sont un conplémcnt nécessal,re des centres internationalrx.

Renforcsr ces eystèmes prendra beaucoup de tempe. Les
donatcurt LntcrnatLonaux doivent donc stengager à long terme à
f inanccr he cotta de formation et leg dépenses réêurrentes
inhércnter à la recherche , Lres gouvernementi doivent, de leur
côtér apporter un goutien plua grand et plus régrutier auxsystèncl dr rcchcrehe agricole de leur pays. Certes, recommander
C rccroîtrc lcg budgetc accordég à la rechsrehe va à I'encontre
de la rigrucur budgétaire prônée dans les programmes d'a justement
sLructurel. Maig Ia recherche agricole doit avoir une priorité
particulière dans ces progrëunmes.

E. ENCOT'RÈGER IJBS SOIJIITIONS CREATIVES

On est frappÔ, dana la plupart des travaux réeents, de voir
combien ilg laigsent.peu de place à I'innovation et à I'esprit
d'entreprJ.se. Ltavenir y est rru comm€ une projectLon du paËsé,
avee quelguee changementg rnineurg. Cette position egt êerteg
compréhcngible et défendable, maLe ellc laiese trop p€u de place
aux solutions créativesr dont.le sLmplc bon eene -eÈ Irhistoire
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ont montré qu'elleg pouvaient modifier profondément les choges.
En fait' I'une dee propositLons les plus utiles gue 1'on puisse
faire aux reapongableg politiques est peut-être de développer un
environnement potitigrre ouvert à I'innovation et à l'initiative.

Les Sahéliens nous ont déjà ménagé des surprises
appréciables. On connalt bien le cas du niébé au Niger (Bangr:e
Mondiale' 1986b) . A la fin des années 60 ou au début des années
70, aucun plan de développement, aucun rapport du FMf, aueune
Projection de Ia Banque Mondia1e, aucune stratégie agrricole, ne
prévoyait gu'en I'espace de guelquea années, les arachides
principal produit dt exportaÈion du Niger disparaitraient
virtuellement, remplacées par Ie niébé. Personne non plus ne
pouvait s'imaginer gu€ cela arriverait dane un climat politigue
défavorable, exclueivement, grâce à deg entreprieesr privées et
quasi entièrement au gein de I'économie paratlèle ou souterraine
(par la contrebande vers le Nigeria) .

Ires changements récemment apparus dans Ie secteur du riz en
Mauritanie illustrent ce point de manière encore plue
spectaculaire et importanÈe. Encouragés au prernier chef par une
loi de 1983 autorigant la propriété privé de la terre ainsi çJue
Par des prix intÔrcggants pour le riz paddy, de nouveaux
agriculteurs, dont beaucoup d'anciens commêrçanÈe et autres
hommes d'affaireg sans expôriênce en agrrl.culturc, ont totalement
boulewersé les pcrspectives agricolea de la Mauritanie en
I'espace de troie annéeg. L'évolution egt si rapide qu'on a gruère
de détails sur cet extraordinairc phénomène. Maig on en connalt
les grandes lignes. Lcs agrieulteurg en çreation se sont rendue
propriétaireg de terreg sl,tuées le long du fleuve Sénégal, autour
de M'Boutr Boghe et surtout Roggo. Le terrain est apparanment
donné gratuitement par les autoritég locales : il est considéré
comme vacant, bien çIue la propriété dôfinitive ne goit pas ferme.
Quelque 35 000 lrectarcg ont été allouég cn t981 , 40 000 en 1988.
Leg nouveaux agriculteurg mettent en commun deg canaux
d'irrigation généralement rudimentairea, achètent une petite
PomPe dieael, anrèncnt de la main-d'oeuvrc galariée et produisent
du paddy tur dcg parcelleg dont la moyenne senble se situer aux
alentourt dc 20 hcctares, mais sont gouvent plus vastes.

La prodtrction dc paddy a donc commencé dans ces conditions
en 198{ ct 1985. En 1986, la superfieie cultivée était de 1 650
hectare- , ên 198?r les nouveau:r agriculteurs étaient
proprié'eireg de 6 à I 000 hectareg de paddy et de
16 000 hec-ar€s en 1988. Les zones rizicoles irriguées
"traditionnellesn, à aavoir, les grandes et les petites parcelles
aménagées sous lee auspices de lf organisme parapublic (SONÀDER)
représentaient au total 4 600 hectares. En trois anE, les
propriétairee privée ont réussi à met,tre en culture plus de
terree que cet organiam€ en quinze ansr €t en 1988 cultivaient
plus de trois foie la superficie adninistrée par la SONADER.
Pend,ant cea troig annéeg, la production de paddy a apparamment
quadruPlé' patsant de 20 000 tonneg en 1985 à environ 80 0OO
tonneg en 1988.

67



48

CeÈt'e évolution Posê dee problèmes spécifiques. L,es droitsde propriété de Ia terre restent lttigieui, Ie màrché foncier enest au stade -embryonnairer 1e9 appropriations de terree par degindividug Puissants doivent être-moâuléee et I'exietenôe d'uneecteur de production rizicole à grande échelle eoulève denouvelles guestione en matière de répartition du revenu etd'éguité.

L'egsentiel n'egt Pas que deg solutions parfaiteg au probtèmede Politigrre alimentaire de la Mauritanie Le dessinentl ff y aen faiÈ deux points ilPortant dans cette affaire. Le premier estlié à I'imprévigibifité de I'avenir. Nul n'avait pie-r qu'unetelle évoluÈion ét,ait pottÉtible, même à Ia fin de l7 année 19gS,lorsque donateurs et SahéIiens se rencontrèrent à Mindelo, Onn'en trouve Pas trace dane les projections étabties par deaorganismes locaux et internationaux, ni dans les nb*breux
documente consacrég aux stratégies et aux perspectives agricolegantérieurs à 1988. Jusqu'aux premiàres- .teisions du nouveau
Progrranmê d'investieeement public de la Mauritanie en 19BA gr:ipersistaient à coneidérer eomme égaux lee investissementg ettgajéedang la SONADER et ceutc effectuég dang Ie secteur rlzicofé. Cen'egt qu€ dang leg tout derniers mois çnre l,on a pris conseLencc
de _.fi "pparition d'une production privée à grande éehellemodifiant de fond en comble lee perapCctiveg de p-roduction et Ianature des préoccupations politiques.

L,e deuxiàme point egt encore plus fondamental . Aucun calcul
stur le cott des reaaourcest intérieures, aucun dee savanÈs débatesur Ia compétitivité en fonction de différents "états de nature"à I'aide de technologiea diversee, nt ont tenu compte des méthodegde . production à cott réduit adoptées pat les nouveauxagrieulteurg privéa. Ires cottg- d'anénagement deg terree par la
SONADER (et d'organismeg similairea dang Ie Sahel) peuventatteindre, dane certaing casr un mirrion UM/ha ($ 1{ oooj . DansIee nouvellee rég-ions eultivéeg, les agriculteurg choigis pourcongtituer un. pctit échantilton affLrment gu'iI leur en cotte 40à 50 000 UM/ha, golt environ $ Z0O. Loisquc le terrain eetparticull'àrgmcnt favorable, ile sont capablêe de défricher etd'amÔneg.a leure champe pour moins de $ 

-250 par hectare et ilspaient rlrcmcnt _ptua de $ 1 500/na. En d'âutrea termes, leterral.n eet dÔfriché, les pompes eont installées et les canauxd'irrigrtion aménagéc pour une somme qrri représente de unvingrtLèrnc à un di. ièmc des cotts de la soùeopR.

La çFalité 
-de j.' aménagement et du réseau d, irrigation esÈ,bien entendu, moins bonne gue celle de la SONÀDER eË iI peut, yavoir des problèmes techniques, tels çJue 1e contrôIe de lasalinitér pâr exemple. Mais iI n'en reËte pas moins que lesproducteurs privés ont introduit une technàlogie entièrementoriginale et expérimentent des méthodes de proâuction faisantappel à des niveaux différents d'investissement en matériel. Entout état de caus€, ile gont capables de cultiver du paddy bienmoina cher gue sur lee parcelles de la SONÀDER, et te endégageant des bénéficcs.
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Des entretiens awec lee agriculteure, il ressort que leg
déIais de récupération sont souvent l'éqrrivalent d'une campagne
agricole et ç1u'ils dépaesent rarement trois anstt. - Des
incertitudes' une baisse deg prix, la pénurie de terres etd'autres facteurs peuvent freiner le développement de Iaproduction de paddy par ces nouveaux entrepr€neurs, maisI'extraordinaire multiplication par deux de Ia surfaee culÈivée
en L988 -16 000 hectareÉt- et Ie bond de 60 t que cela a entralné
dans la production rizicole permettent, de penser que ce boomn'est Pas près de s'€ssouffler. I't autosuffisance en rLz -un rêvejusgu'à présent pour lee Mauritaniens- est dêsormaiE une
Possibilité viable, tout comme Ia pénétration du rj,z mauritanien
stur le marché sénégalaie, également impensable il y a guelques
annéeg.

Une leçon globale se dégage. L'avenir du Sahel ne peut être
appréhendé et modelé par les planificateurÉr officiels et leurspartenaires donateurst que dang une faible mesure . Des individus,
des grouPes et des entreprisee de natures diverses découvriront
des opportunités igrnoréea au jourd'hui. La tâche du gouvernement
est d'assturer des conditione potitigues et de mettrc en place un
environnement institutionnel qui encouragrera et souÈieÀdra lee
innovationg.

Au niveau microéconomiçFe, cela aigmJ.fie $r€ leg politigues
devraient être moing orientéeg sur les céréatàs, ou même sui laproduction agricole, et davantagê Érur les ménages considérés
eomme autant d'entreprisec. t'avenir dc Ia région réeide peut-être moing dane Ia produetlon agricole gue daÀs l'élevage; Iegactivités ruraleg ou la migration malsive verg les zonesforeetièreg.

Au niveau macroéconomique, soutenir I' innovation impliq,reque Ie développement de baecs jurJ.diqu€s solides et stâbles,tellee çtue dsa lois sur lee contratg et la propriété foncière,
Par exemple. Cela inplJ-çre de réduire lee obstaclesréglementaires à I'initiatl,vc, d' évl,ter lea mesurea démotivantessous la fonnc de contrôIe deg prix contraignants ou d'unetaxation crectsivement lourde. Cela inrplique de favorit er le
déwelol4rcarnt d'une catégorLe d' interméaiaiiee capitaligteg, detransportourlr de commorçants et d'agriculteurs pàrformants quisont lea notcurg du dynanisms du gecteur rural àans toutes tessociété8. Cela impltgue à' atrolition de pratigrres qui découragent
un comPortemcnt économig a socialement eouhaitable : par exemple,les. Politiguea de fixatiorr dee prix "pancéréalierJ" officiels(Prix uniformeg 

- pour toutes Iês quàrite de céréales) quin'incitent pas à veiller à la $àlité : fixaÈion de pii*
"pansaisonnier_s-" qr:i découragent la constitution de stocks privés
de céréales ; fixation de prix "panterritoriaux" çri encoulagentles pratiquee anti-économiques (production non effLcacer pâr
exemple) .

Peter Mueller, "The privatc sector in Mauritania",
Irrorld Bank congultantg Report, juirret 199 g .
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N'orrbli_ons pas enfin les politiques et les prograrnmes gr:i
sÈimulent la prise de congcience, Ia mobilité et Ia êapacité dechoix de la population 3 unê bonne éducationr uî accès plus largeà la santé et de meilleur€s routeg. Les populationJ du Saheldoivent être considéréee comme dee élémenÈs -déterminants de lacomPétitiyité de leur région et non comm€ dee victimeJ passives
de contraintes techniques et économigues imposéee par I'hietoire
et Par la nature. Il incombe donc au premier chef aux
gouvêrnements et aux donateurs de ne pas essrayer de déterminer
où régide I' avenir économiq,te de Ia région, mais de mieuxpréparer les populationg sahéliennes à tirer parti des optionsgtti peuvent se présenterr ou qu'eIles découvriiont, ainsi g,re de
créer un environnemenÈ ouvert, sécurisant et dane leque1 pourront
st épanouir les innovations.
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comparant ces activités de développement en Afrique, en

Amérique Latine, en Aeic et dans le Proche-Orient- Les rapports
rendent compte des découvertes de la rechcrche !tur lcs
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garme de suiets tels gue les stratégies alternatives du

développement rural. fcs emplois non agricoles ct lcs petites
unités industrielles, lc logement et la construction, les
systèmes d'exploitation agricole et de cormcrcialisation, des
analyses de la pol it ique al imentaire et nutr it ionncll!:
l'économie rizicole en Afrigue occidentale, l'évolution
technologique, l'emploi ct la répartition des rQvcnus, les
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annexe 4 la liste des rapports disponibles et leur prix' Pour
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RESUTæ

Ge document résume les conclusions de la conférence 'Au-
delàdeMindelo', patronnée par l'USAID et la MSU' sur les
pol i t igues de sécur i té al imentai re et la compêt i t ivi té de

l'agr icul ture dans les pays du Sahel. Son but étai t de fourni r

une tribune aux représentants de l'USAlD, de la Bangue
Mondiale, des institutE internationaux de recherche sur les
polit iques alimentaires et autres universités européennes ou

américaines, des organisations de développement et des agences
gouvernementales, af in gu'ils puissent dêbattre des

Impl icat ions découlant des derniers résul tats de la recherche
au Sahel avant la réunion, en décembre, du groupe de réf lexion
des représentants des donateurs et du Club du Sahel '

ll devient peu à peu évident non seulement pour le Sahei.
mais pour toute l'Afrique en général, gue l'image opposant les
'consofimateurs urbains' aux 'pfoducteurs ruraux' est une

simpl i f icat ion excessive. Une fract ion importante des ménaqes

ruraux dépend des marchés locaux pour 3a Propre sécurité
alimentaire. La hausse du prix des céréales n'affecte pas

seulement les consorïmateurs urbains mais aussi' du moins dans

l,inmédiat, une large part de la population rurale comptant
parmi les acheteurs nets de céréales alimentaires

Le riz ioue dans l'alimentation des habitants les plus
pauvres du Sahel un rôle beaucoup plus important qu'on ne

l,avait supposé auparavant. Dans fes zones urbaines du Mali et
du Burkina Faso, il représente enyiron la moitié du total des

achats de céréales. La part du riz dans les dépenses de

cérêa I es apparaî t constante dans toutes I es c I asses de revenus.
que ceux-ci soient élevés ou faibles. Les données disponibles
révèlent que la consorrnation de riz est indépendante de son
prix. Dans tout le sahel. se croissance est dictée
principalement Par l'urbanisation. Le riz est plus facile à

préparer gue les céréales secondaires et sa cuisson économise à

la fois du tcmps et du fuel, facteurs particulièrement
importants dans les zones urbaines. Pour ces raisons et
d,autres encorc, le riz et les céréales secondaires ne peuvent
être conrldÔrêg cormc de proches substituts dans la
consormat ion.

ll devicnt de plus en plus clair gu'au Sahel une
proi,or t ion impor tante de ménagcs ruraux se t rouve dans
l,incapacité de produirc un surplus de cérêales par suite des

contraintes liées agissant sur la production et sur ia
comnercialisat ion. La capacité de réponsc de ces agr iculteurs à

des prix incitatifs est soumise au dévcloppcment d'incitations
complémentaires au niveau de la production : approvisionnement
régulier en intrants et existence de marchÔs pour les produits.
teènniques de production et de translormetion, infrastructure
physigue et institutionnclle. Au Mali ct au Sénégal

,a_L--
les

céréales secondairec mises sur le marché sont généralement
produites par un pct it nombre d'agr icultcurs relat ivement bl:i
E;;;;à;:- i"btls'dans dcs régions aur potent ial.i tés_ elevées
disposant d'une inf rastructure cofirnerciale adêguate. Du reste,
de telles politiquec sont d'un coût élevé sur le plan de
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l'insécurité alimentaire des acheteurs nets de denrées. en
v i I le corme à la campagne, tout au mo ins à cour t terme. Ce la ne
signifie pas gu'il faille exclure les prix incitatifs des
êléments d'une polit ique alimentaire à long terme, mais met en
évidence la rigueur du dilerme gui se pose dans ces pays guant
au prix des denrées.

Les rêcentes fluctuations de f'offre et des prix dans
tout le Sahel révèlent à qucl point les var iat ions du climat
peuvent retentir sur lcs prix dans des marchés étroits où une
f aible part seulemcnt de la product ion est comnercialisée. En
intervenant sur le marché par des achats et des ventes
sporadigues et imprévisibles, les gouyernements du Mali et du
Niger ont également provogué une grandc insécur ité pouvant
empêcher le secteur privé de stockcr des céréales. D'ailleurs,
l'expér ience passée prouve que les gouyGrnemcnts des pays du
Sahel n'ont pas les moyens de contrôler efficacement le prix
des cër êa I es.

ll est essenticl pour fa sécurité af imcntaire à long
terme de cette région d'accorder une plus grande attention eu
développement d'organismes de recherche viablcs et compat ibles
avec la product ion semi-ar ide du Sahe | . Ce la imp I igue un
f inancement soutenu, unc agsistance technigue, une direction
énergique et une vision à long terme.

Si la rêforme en cours offrc à son rythme actucl de
nombreuses occasions d'accroître la sécurité alimentaire, les
résultats de la rccherchc, en reyanchc, ne conf irment pas la
'théorie de la privatisation par le yide', selon laguelfe le
cormêrce privé vient irmédiatemcnt rcmplir fe vidc laissé par
l'Etat lorsque celui-ci sê ret irc du marché. On pourrait
davantagc stimuler les initiatives et les invcstissements
privés dans le système alimcntairc en cherchant à mieux
ident if ier et à alléger les contraintes pcsant sur le cormcrcc
pr ivé. Des invest issemcnts stratégigues dans l' infrastructure
conmêrciale ct légale, dans les techniquês de production et de
transformation et dans l'éducation, effectués par le secteur
public, auraicnt le même effct car les producteurs seraient
ainsi capabfes de saisir les occasions offertes par les
ma r chés .

Les c'\nnées empiriqucs disponibles font douter de la
viabilité au Sahel d'un marché protégé des céréales, mais une
politigue d'-it touiours tenir compte des intérêts légitimes gui
sont à l'origine de cette proposition de marché rêgional, à
savoir le désir de stimuler la demande dc céréafes secondaires
dont la production occupe 90 96 des surfaces cultivées au Sahef ,

puis celui de réduirc la dêpendance vis-à-vis des céréales
d'importat ion. Parmi les polit igues pouvant se subst ituer à
cette proposition pour accroître la demande de céréales
secondaires locales. if a été gucstion de dévaluation
monétaire, d'une politique de prix flexibles, et
d'interventions ne iouant pas sur les prix (telles gue le
développement et la promot ion de technigues de transf ormat ion
peu coûteuses)
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Bien qu'un consensus n'ait pu se faire sur fa nécessité
ou ta manière d'isoler les marchés intér ieurs des marchés
mondiaux, une large maiorité iuge souhaitable de donner en
général une plus grande liberté au cormerce entre le Sahel et
l'Af r i gue Occidentale.

Une diffusion opportune d'informations sur les prix et
les transact ions, en contr ibuant à rendre plus ef f icace le
marché des céréales au Sahel, serait encore plus précieuse pour
relever le niveau du débat entre les donateurs et les
gouvernements. Dans une optigue de développemcnt, on pourrait
traiter cofime des produits ioints la vulgarisation des
polit iques, ainsi gue la recherche et la f ormat ion locale du
capital humain dont l'effet serait d'accroître simultanément
l'offre et la demande intérieures de recherche et la capacité
d'analyse. Le niveau du dialogue entre donateurs, chercheurs et
gouvernements sur les polit iques s'en trouverait relevé.

8t
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POLITIQUES DE SECt'RITE ALIIÆNTAIRE ET COTIPETITIVITE DE

L 'ACfi ICt LTURE AU SAHEL : COIIPTE RENDU DE LA CO}'|FEREÎ{CE
'AU-DELA DE MINDELO'

| . f N"TFp""p"-u"-c...IJ.9ll

Les céréales iouant un rôle maieur dans l'alimentation
des populations du Sahel, les politigues gui les concernent
constituent un élément essentiel des stratégies régionales de

sécurité alimentaire. La consorrnation est dominée par les
céréales secondaires produites localement, surtout le sorgho et
le mil, et complétêe par des guantités de plus en plus grandes
de riz et de blé provenant principalement de l'importation. La

croissance des importations face au déclin de la consofimation
focale de céréales, par habitant, constitue une sérieuse
préoccupation, bien gue cette évolution soit moins accentuée
dans les pays éloignés de la mer. L'offre de céréales est
su jette à de f ortes f luctuat ions résultant des condit ions
atmosphériques et de la mise à disposition, souvent
désordonnée, de l'aide al imentaire. Paral lèlement, plusieurs
des pays concernés ont mis en place des polit igues d'aiustement
structurel pour venir à bout de leurs déf icits f inanciers et
cormerciaux et pour améliorer leur économie. En général, ces
nouvelles politigues impliquent une moindre participation
gouvernementale dans la distr ibut ion de cérêales et d'intrants,
en même temps qu'un transf ert des f onct ions cormerciales au

secteur privé.

Ce contexte souligne clairement la nécessité d'une
informat ion adéquate et pert inente pour guider les pol i t iques
et améliorcr la sécurité alimentaire. Les rechcrches gue divers
organismes mènent dans ce sens contribuent à nous faire

"orprendre 
l'économie agricole de cette région.D, s chercheurs

de la Tuf t University ont analysé les dépenses h;: f86 ménaqes
urbains du Mali (Roôers et Lowdermilk). L'Internat ional Food
policy Research lnstitute (lFPRl) a dirigé une enguête sur la
consormation au Burkina Faso et étudié le secteur du riz en

Gambie (Reardon, von Braun). La Michigan State University (MSU)

observe l, impact des réformes sur le secteur céréal ier au Mal i

et au Sénégai tOione et Staatz, Crawford). Un travail semblable
est en "orig, au Niger (Josserand et Casey). Ces études révèlent
une économie rurale beaucoup plus complexe et hétérogène qu'on
ne l,avait supposé auparavant. Dans certains ces, les résultats
vont même à l'encontre d'hypothèses généralement admises et sur
la base desguelles certaines recofimandations ont été faites'
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Ce document résume fe résultat des recherches et les
eu lieu lors de la conférence 'Au-delà de
po I i t iques de sécur i té a I imenta ire, pat ronnée
la MSU, gui s'est tenue en octobre fggg à

( | 'ob iec t de cette conférence était
de l'USAID du résultat desd'informer les représentan

dernières recherches avant la rencontre, en décembre, du Groupe
de réflexion des représentants des donateurs et du Club du
Sahel). Part icipaient à cette conf érence des représentants de
l'USAlD, de la Banque Mondiale, de l'fFpRf, de la MSU et d,un
cer ta i n nombre d'aut res un i vers i tés européennes ou amér i ca i nes.
des agences gouvernementales et des organisations de
déve loppemen t ( 1 )

L-ES _cARA"ç-rERlSrl_Olr€S p-E !=A "çgNs"aiilAILaN p"E -ÇFnHA|=FS AU
SAHEL

A. Tendances de la consormation de céréales

Au cours des dernières décennies. la population du Sahel
est progressivement passée de la consormation de sorgho et de
mi l, produi ts localement, à cel le de riz et de blé provenant
pour l'essentiel de l'importation. Du début des années t960, au
début des années 198O, f a consorrmation de riz et de blé par
habi tant s'est accrue de 16 kg. alors gue cel le de sorgho et
de mil dirninuait de 22 kg. De ce f ait , la part des premiers au
volume globaf de la consonmation de céréales est passée de l3 %
à 22 96 (Delgado, Delgado et Reardon).

Les impor tat ions f ourn issent env iron les deux t iers de
l'of fre de riz et de blé au Sahel, soit à peu près lS 95 de
l'of f re globale de céréales. Mais la situation, à cet égard.
varie fortement d'un pays à l'autre. Les pays côtiers dépendent
davantage des importations de riz et de bfé. Ces dernières
représentent 39 h de la consonrnation de céréales en Gambie,
63 96 en Mauritanie et 46 9ô au Sénégal. Au contraire, fes pays
de | ' intér ieur ont une mo indre dépendance en ra ison de f ra is cie
transport plus élevés. Dans leur cas, te pourcentage se situe
entre 3 q6 au Tchad et I0É au Mali (Delgado et Reardon).

B. lmportance des achats de céréales dans les zones rurale
Plusieurs études révèlent gue l,image opposant les

'consorfirtateurs urbains' aux "producteurs ruraux' est une
simplification excessive. L'étude IFPRI au Burkina Faso indisueque les achats contribuent pour plus de 30 96 à la ration de
calories des ménages ruraux, dans un vi I lage du Sahef, et pour
près de 40 % dans un village soudano-sahélien. Pendant la
"saison de famine', la proportion passe à plus de la moitié(Reardon). Une enquête effectuée au Mali auprès de lgO ménages
d'agriculteurs révèle gue 39 0ô d'entre eux sont acheteurs nets

débats qui ont
Mindelo" sur les
par l'USAID et
Washington D.C.

(1) On trouvera
personnalités et des

en Annexe 2 une liste des
organismes gSi y ont participé.

r
s
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de céréales secondaires (Tableau 1). Cette enguête ayant été
réalisée dans deux zones produisant essentiellement des
cérêales (les zones OHV et CtvlDT) et lors d'une année de bonnes
récoltes, il est probable gue la proportion d'acheteurs nets de
céréales secondai res est encore plus élevée dans d'autres
régions du Mali et pendant les années de faible production
(Dione et Staatz).

Au Sénégal, la proportion de ménages d'agriculteurs gui
sont acheteurs nets de céréales atteint lOO q6 au Nord et 62 qb

au Cent re, dans les baes ins dc cu I ture de l'ar ach ide, 38 96 dans
la vallée supérieure dc la Cagamancc et 30 96 au sud-est où se
cultive également l'arachldc (Crawford). On a trouvé des
proport ions d'acheteurs nets encore plus élevées en Somalie
pour le mais et au Rwanda pour les fèves et le sorgho, corme on
pourra le constater au Tablcau l. ll est évident gue le nombre
total de ménagês achetant dcs céréales est plus élevé gue celui
d,acheteurs nets. Ceci indigue gue la population rurale est
assez hétérogène et guê les pol i t igues qui la concernent n'ont
pas des etfàts uniformes. Ainsi, un relèvement du prix des
céréales n'aurait pas seulement un impact négatif sur les
consorflnateurs urbains. mais af fecterait aussi (du moins pendant
un certain temps) une lract ion de la populat ion rurale. cel le
des acheteurs nets de céréales.

G. Consofimation de riz dans les ménages disposant d'un
faible reYenu

Bien qu'au Sahel on considère souvent le riz corme étant
réservé aux classes aisées, il a été récerment prouvé gue ce
n,était pas toujours le cas. L'enguête de la Tuft University
sur les dépenses de 576 ménages urbains au Mali révèle gue le
riz forme une constantc dans les dépenses concernant l'achat de

céréales, quelle gue soit la clas!3e de revenus.

ll est vrai gue les mênages plus aisés consorment de plus
grandes guant ités de céréales en chif f res absolus, mais la part
i""pect i vc du r iz ct des céréa I es seconda i res ne var i e pas de

manièrc signlf icative. Les céréales fournissent en gros les
trois guaris dc la ration totale de calories dont le riz
reprèscntc cnviron la moitiè (Rogers et Lowdermilk).

L 'enguê t c de l'lFPRl sur les dépenses fournit des
résultats semblablcs pour Ouegadougou où fe riz représente
environ le t iers du volume de cèréales consormées, dans toutes
f es classes de revenus. En valeur, le riz occupe ef fectivemeni
une plus large placc dans le budget des mênages les plus
pauvreg, cela pour deux raisong. Tout d'abord, la nourr iture
cons t i tue pour eux unc p I us I ourde charge. Ensu i te, cê sont
iustement ces ménagês qui achètent leur r iz pr incipalement sous
iorr. cuisinée parce gu'ils travaillent au dehors, d'où un coût
plus élevé (Reardon).

Une autre
pauvres, urbains
plus large Part
au riz en Parti

étude indique gu'en Gambie les ménages les plus
ou rUraUX,'consacrent propor t ionnel lement une

de leur reyenu à la nourriture, en général, et
culier' (Kinteh 

frt von Braun p.51)' Enfin. le
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Sénêgal rural achète aussi beaucoup de riz. en moyenne 20 à
65 kg par an et par adulte, seion la région iCrawford). Le riz
ne peut donc pas êt re cons idéré comme un '"produ i t de luxe',
tout au moins en Gambie, cians les agglomérations urbaines du
Mal i et au Burkina Faso. En fait, un relèvement du prix du riz
entraînerait une perte réelle de revenu relat ivement plus
grande pour les pauvres. Ces résuitats soulignent combien il
est important d'évaluer avec soin l'impact d'une politigue des
prix et toutes ses conséquences.

D. Possibi I i tés de subst i tut ion entre les céréales
secondaires et le riz

L'expérience ac t ue | | e montre gu' aux yeux des
consommateurs sahéliens, le riz et les céréales secondaires ne
sont pas considérés comme de proches substituts, tout au moins
pour l'instant. L'analyse économétrigue de la Tuf t University

e Mali urbain des données révélant de faiblesfourn
élast
céréa

tsn
encore I

| 'au t r e .

Sénéga I

dans l'a
demandé
leur en

t sur
cités croisées entre les demandes de r
es secondaires (Rogers et Lowdermilk

z et celles de
. En d'aut res

termes, si le prix d'un produit augmente, la consommation cie
l'autre ne progressera gue faiblement, surtout à court terme.
De même, l'étude de l'lFPRl sur les modèles de consomrnation
dans les agglomérations urbaines du Burkina Faso ne révèie
guère de substitution entre le riz et les céréales seconciaires
(Rear don ) .

A la longue, des pr ix reiat if s peuvent avoir davantage
d'inf luence sur les modèles de consormation. Au Mali ei en
Gambie, les prix du riz et des céréales secondaires êvolueni de
manière à peu près paral lèle à long terme, cê gui impl igue une
certaine f aculté de subst itut ion entre les deux (Staalz. von
Braun). Cependant, une importante étude sur guatre pays du
Sahel pendant la période 1970-83 estime gue le glissement des
prix relatifs ne constitue pas un facteur important pour
expliquer l'accroissement de la consormation de riz et de bfé
par rapport à celle des céréales secondaires (Delgado et
Reardon). Ce serait plutôt le processus d'urbanisat ion gui
serait la causG principale de ce changement de consorffnation. On
peut supposcr, en ef f et, gue la préparat ion plus f aci le du r iz
et | 'économic de f ue I et de temps réa I isée lors de sa cu isson
iouent un rôle particulièrement important dans les zones
urbaines. Certains analystes ont discuté t'interprétation de
ces résultats (Shapiro et Berg), mais la plupart d'entre eux
ont admis gue le riz et les céréales secondaires n'étaient pas
de proches substituts et gue mettre en oeuvre une pol itigue des
prix, dans le seul but de favoriser la substi tution de l'un par
l'autre, ex igerait une modif icat ion substant ielle des pr ix
relatifs pendant de nombreuses années.

dehors des prix, d'autres facteurs af faibl isseni
a capacité de ces produits de se substituer l'un à
Une étude du comportement des consormateurs ruraux au

révèle que chague céréale occupe une place part iculière
fimentation ou sur le plan culturel. Quand on leur a
quelle ou quelles céréales elles choisiraient si on
offrait gratuitement dix sacs, toutes les personnes
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intcrrogées ont choisi une combinaison à peu près égale de riz
et de céréales secondaires (Crawford). Le mil et le sorgho, par

exemple, ont à leurs yeux la propriété de donner plus de forces
avant le travail et le riz est apprécié pour sa laci lité de

préparation. compte tenu de la prime accordée à la coTÏmodité'
même dans les zones rurales, la recherche doit s'orienter
davantage sur res méthodes de transformation des céréales
secondairespermettantderéduireIetempsetIecoûtde
préparation gu'el les exigent à la maison et, ainsi ' de stimuler
la production locale par une demande croissante.

r | | . t.a pF._opugJ [gùL. ps- çFaFA|=F.s - E-r-"- $"F"S A"vAl-*l*T-Açf*s" "ç9ilLP"-AB"A"T I FS

AU -S-AhlF,l".

Encourager la production. en gros, est I'alfaire du prix
du produit, du coût des facteurs de production (terre, travai l '

engrais, cic.) et de ra productivité de ces facteurs. Nous les
examinerons successivcment dans cê chapitre' ainsi que le
problème de leurs avantages comparatifs en général'

A. Politiques dc prir dang fc sccteur cêréalicr du sahcl

La tendancG actuelle à la libéralisation des marchés et
des prix apparaît à la plupart souhaitable car elle met f in à

la discrimination gui a frappé lc sêcteur agricole pendant

longtemps. Mais il convient de f aire deux réserves' Tout

d,abord, la réforme des prix n'aura gu'un ef fet limité si ef le
v calrvl v I

ne s,accompagne pas complémentairement d'investissements
rendant les producteurs plus aptes à rêpondre-^"T:,.o:l:
incitat if s. En second lieu' le pr ix des céréales ne doit pas

êtrc -s_H-.pj_r-..i...g.u._r' 
au cours mondial car il serait alors dif f icile à

soutenit Ëî,-- même si on y parvenait, ceci aurait des

conséguences négatives sur re pran de ra iustice sociale. pour

un accroissement seulement modeste de la production'

En ce gui concerne le premier point, on admet auiourd'hui
rargement quà- r" réact ion à cour t terme de | 'of f re à des pr ix
de product ion inci tat i fs est I imi tée dans re cas des produi ts
de l,agr iculture individuelle (21 . Bien gue peu d'études aient
tentê d'ôvaluer cette réaction pour l'ensemble de

l,agr iculturc, il ne f ait pa3 de doutc qu'elle est encore plus
faibIedanscects(ShapiroetBerg).E||e|,estenparticuIier
quand les conditions de production réunissent des technigues
traditionnelles, dcs transportE insuf f isants et des systèmes de

cofimercialisat ion rudimentaires. Pour Delgado, les polit iques

d,ai ustcment structurel dcstinées à éliminer les distorsions
nêgat ives à I 'encontrC de | 'agr iculture 'ne devraient pas

détournGr leg gouYernQments nationaux ou les organisations de

donateurs dcs prioritÔs réellê3" , à savoir eccroître ia

(2) Dans une
kde l'offre dans
Br uce i nd i guen t
estimêes étaient
proportion êtait

enguète sul l03 études de la rëaciion
le domaine des cérèales' Scandizzo ei

qu'àcourtterme,Tlgbdesélasticités
inf ér ieures à 0,5. A lonq terme ' la

de 62 q6. el
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c-epaç,i...Îé des agricuiteurs à produire et, ainsi, à répondre auxencouragements par les pr ixo (De lgado, p. S) . Cec i imp I igue I gcréat ion d'organismes de recherche et de vulgar isat ionefficaces pour l'agr iculture, f'êlaboration de systèmes decommercialisation f lexibles et l'améf ioration des marchés ducrédit et des intrants (Eicher).

Quant au second point, on connaît bien les difficuftésrencontrées dans l'amêliorat ion des pr ix de sout ien oour iesrécol tes de product ion locale. compte tenu de ra perméabi I i tédes f ront ières et de la f aible proport ion de récof te
commerc ia i isée, les of f ices de conmerc ia I isat ion ne d isposentgénéralement pas des moyens f inanciers et logist igues leurpermettant d'ef fectuer des achats suf f isarment importants pour
,ouer sur les prix (Dione et Staatz). Sur le pianadministratif , il est plus facile d,augmenier les prix descêréales d'importation telles que le riz-, iciée sous-jacente àune polit ique de protect ion régionale des céréates au Sahef .Cependant, le succès d'une telle politique dépend cie laréaction de l'offre de céréales. Au Sénégal, une récente étudea utilisé un modèle de stimulation macro-micro pour êvaluerl'ef f icacité de diverses polit iques à amétiorer t,auto_suf f isance céréaf ière (Mart in et Crawf ord). Dans ce modèle,l'offre de riz, de sorgho et de mil nc réagit gue faibfement aurelèvement des prix, le riz à cause des contraintes concernantles sols appropr iés, le sorgho et le mil parce gu, if s sontbeaucoup moins intéressants gue les arachides corme source detrésorerie. Même si on relève par exemple de IOO % le prix descéréales, le degré d'auto-suff isance augmente dans ce domainede 1o points seulement. Les st imulat ions indiguent par ai I leursune très bonne réaction de l'offre de mais au prix. Mais lademande de mais est freinée par deux facteurs a l,absence detechn iques pour produire des var iétés f aci les à préparer, d,oùune consorrmat ion limitée dans l'alimentat ion humaine, et f esincertitudes concernant la possibilité de convaincre lesproducteurs d'al iments pour le bétai I d,ut i I iser du maisimporté.

une politigue de protection des céréares pose égarementun problèmc au niveau de sa distribution. Nous avons examinéaux paragraphes 2.2. et 2.3. les conséguences d'un relèvementdes prix pour les consormateurs, urbains ou ruraux. euant auxproducteur3, dc nombreuses études révèlent gue les principaux
avatrtâges d'utle telle politigue vont à une petite minoriié deménages ruraux, ceux qui sont capabf es de produire des surplusagricoles (Tableau 21 . Dans f es zones de production céréalièredu Mali, 20 % des exploitations assurent 80 qb des ventes ciecéréales (Dione et Staatz). Dans le Sud-Est du Sénégal, avec la
même production. l5 96 des exploitations fournissent gO gô descéréales mises sur le marché (Weber et al. ). Si l,on avaitinclus dans les cafculs des régions moins productives, laconcentration n'en aurait été gue plus grande. Des indicationsdonnant à penser gue les vendeurs nets se trouvent parmi lesproducteurs relativement prospères constituent une autre sourcede préoccupation quant aux répercussions de la politigue desoutien des prix. Nous ne possédons pas de données permeitantde chif lrer leur revenu, mais il semble gue les vendeurs netssont mieux équipés en moyens de^-traction animale et obtiennenl
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une production par personne plus êlevée que ia moyenne des

ménages d'agriculteurs (Grawford' Dione et staatz' Goetz et

al.). A noter que ce schéma n'est pas propre au sahel' on en

trouve de semblables pour les ventes de maîs en Somalie' de

fèves et de sorgho au Rwanda et à nouveau de mais dans le
"secteur "o*rn"rtaire' 

du Zimbabwe (weber et al' )

B.ImportancedelarechercheenagricuIture
Bien gue les débats concernant les encouragements .à la

production se soient concentrés sur res prix. ra productivité
des facteurs de production constitue sur ce plan un élément

tout aussi important. sur le plan de la iustice sociale'
amériorer ra productivité offre un doubre ayantage pour

st imu ler la product ion agr ico le, pa r rappor t aux po I i t igues de

soutien des prix. Premiêrement, les prix de soutien ont un

impact négatif sur res consormateurs urbains et ruraux' alors
que les 

",nef 
iorat ions de proàr"t ivité prof itent à la f ois au

producteur et au consormateur. En second rieu, res avantages

d'une politique de prix de soutien vont à un petit nombre de

producteurs de surplus' alors qu'une nouvel le technologiG

agr icole, "urtout 
si elle peut être largement divisée (3) ' peut

prof iter à un prus grand nombre de ménages d'agricurteurs. y

compris ceux gui pr;duisent essentiellement pour leur propre

consonrnat ion.

Des études réalisées en Asie' êh Amérigue latine et dans

res pays industriarisés montrent re degré érevé de rentabilité
des investissements ef fectués dans la recherche en agriculture,
mais r,éraborat ion d,un système ef f icace et sa vulgar isat ion

exigent un f inancement soutenu, une assistance tcchnique et une

direction énergigue. un tour d'horizon récent sur la recherche

intéressant IagricuI ture sub-saharienne en Afr igue (Eicher)
permet de faire plusieurs observations' Tout d'abord' les

ef forts pour ra création d,organismes. doivent être adaptés au

niveau de dévcloppemcnt scientifigue' politigue et

institutionnel de chaque pays. et non se baser sur des modèles

conçus oor'' | 'As i;, ' 
| 'Amê, iqu" lat ine ou I 'Af r igue tou t

entière. En sccond rieu, res organismes donateurs ont fourni en

l'occasion plus d'assistance f inancière que de consei ls

intellectuclg, s, intéressant plutôt aux construct ions ou aux

,,ôh!culcs qu,à l,aide technique. Troisièmement, les centres de

r echerche régionaux du sysième cGrAR dcvraient iouer un rôie
plri- important dans la créat ion, en Af r iguc' d'organismes de

recherche agr icore à r,écheile nat ionare. Enf in, r'assistance
fournie à ra recherche dans ce domaine doit être pensée en

technologie nouvcl le se
r être vendue en Petites
pour les semences ou les
racteurs et la traction
umpy' (globaux) et, Par
ibles d'être adoPtés Par
93

(3) La divisibilitê
mesure à sa capacité de
quant i tés, colTme c'est
engrais. Au contraire'

d'une.
pouvo i

le cas
les t
de 'l

susceP t
animale sont qualifiés
conséquent, sont moins
I es pet i ts agr i cu I teurs '
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termes de décennies plutôt gue d'années, en raison des déf is
gue pose la conception de ces organismes et de la rentabi I ité
éloignée de ce genre de recherche.

En même temps, plusieurs observateurs soulignent gu'au
Sahel les améf iorat ions technigues apportées à la product ion de
céréa les seconda i res n'about i ront sans doute pas, corme en
Asie, à l'apparition de variétés réagissant aux engrais et à
des rendements élevés. Pour Matlon (cité par Shapiro et Berg).
le progrès dans la production de sorgho et de mi I en zone sèche
(moins de 600 rnm de pluie) réside dans des variétés résistant à
la sécheresse, ainsi gue dans la conservat ion de l'eau et des
sofs. Dans les zones plus arrosées, if y a quelgue place pour
des var iétés à rendement élevé et l'ut ilisat ion d'engrais, mais
f es productions entrant en ieu, telles que le mais, le riz et
le coton, peuvent être obtenues de manière plus rentable dans
de nombreuses autres régions.

C. Rappor t s en t re la product ion de cérée les et ce | | e de
cultures cormerciales

On critigue fréquemnent la production, en Afrigue, de
cultures corTrnerciales occupant des surfaces gui, autrement.
pour ra ient ê t re consacrées. à des product ions a I imenta i res.
Bien gu'if soit nécessaire de faire un choix pour l'utilisation
des ressources, deux facteurs doivent rester à l'esprit.
D'abord qu'il y a de fortes compfémentarités entre la
product ion de cultures cormerciales et celle de denrées
alimentaires. En second lieu, gue maximaliser la production
d'al iments par les ménages ne n'entraîne pas nécessairement une
max imal i sat i on de I eur consorrnat i on al imentai re.

Une enguête ef f ectuée au Mali indigue qu'une même
exploitation peut associer de manière positive la production de
coton à celle de céréales (D'Agostino). ll peut y avoir à cela
plusieurs raisons. Premièrement, les cêréales plantées en
al ternance avec le coton prof i tent des effets résiduels des
engrais mis pour fe coton. Ensuite, les ventes de coton aident
à f inancor la traction animale et les intrants gui servent
également à l'autre production. Troisièmement, les revenus
tirés du coton soulagent le mangue de trésorerie, ce gui permet
une plus g-andc flexibilité dans le choix du moment opportun
pour venr re les céréales. Guatr ièmemênt, au niveau local, les
revenus'dt coton ont également permis de f inancer une
infrastructure de base gui contribue ainsi à une meilleure
intégrat ion du marché des cêréaf es (Dione,
al. ).

citê par Weber ei

On a noté en second lieu gue maximaliser la production
d'aliments pour les ménages ne se traduisait pas nécessairement
par une maximalisation de leur consormation alimentaire. Une
stratégie diversifiée, combinant cultures alimentaires ei
cotlmerciales. élevage et activités non agricoles. peut avoir
pour effet de stabiliser les revenus et de permettre aux
ménages d'acheter une plus grande quantité d'alimentE gu'ils
n'en auraient produit sur leur exploitation. avec les mêmes
ressources. iJne enguête ef fectuée dans trois zones du Burkina

94
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Faso révèlc gue l'échant illon soudano-sahélien, gui est le pius
fortemcnt "pécialisè 

dans la production de céréales, est aussi
celui gui a le niveau de reyenu et )a ration de calories les
plus I'aibles. Dans les deux autres zones, ^T:?:?::r f ev

d'agr iculteurs produisaient des quant itès de céréales
insuffisantes. mais compensaient plus gue largement cette
lacune par des achats gu'ils f inançaicnt par la vente de bétail
ou des activités non agricoles (dans la zone du sahel) ou par

Iaventcdecoton(dansIazonesoudano-guinéenne)(Reardon}.
L'enquête IFPRI en Gambie rurale indigue gue la raiion de

calories est proportionnel le au revenu, en argent ou en nature'
plutôt gu'à la product ion de r iz (von Braun et Puetz) ' ces

résultats conf irment les modèles trouvés dans d'autres partics
de l,Afrigue (voir von Braun et Kennedy).

D. Avantage comparatif dc l'agriculture au Sahel

L'avantage comparatif d'un produit dépend de son coût de

product ion e t de cormerc ia I isat ion, lu i-même inf l.u^enc,", 
^O-"t l:Ya v Ysv

capital humain et physigue, les économies d'êchelles' la
technorogie, les taux de change et la demande intérieure et
internationalc, tous factGurs gui peuvent varier dans le temps

et dans l'espacc. ll est po3sible d'agir 3ur .les coÛts. et
ainsi sur f'avantage compa?atif, per une politigue et des

investissements prÉlics. Par exemple, les efforts des

gouvcrnements pour déveropper unê rechcrche ef f icace et crêer
des établisscments dc cofirnercialisation agissent sur la
formation et l,utilisation de technologies. par conséqueni
aussi sur les coûts dc production. Le Sahel possède un avantage
comparatif pour la production de coton, résultant dans une

large mesure d'une recherche eff icacg et de la
conïnercialisation d'intrants, avec des rcndements qui ont
quadruplé depuis l'indépendance et réduit ainsi les coûts de

product ion.

on pcut évaluer l'avantage comparat if paf l'étude du coùt
des ressources intér ieures c'est-à-dire en comparant
| ,ef f icaci té deE produits à créer des échanges avec | 'ét ranger
(pour res cxportations) ou à en faire r'économie (pour les

;;oduits pouyant se substituer aux importations). Passant en

revuG guclgucs études de ce genre conccrnant le sénégal et le
Mali, Sh"piro et Prrg concluent "qu'un passage des cultures
mcl I I t vr.5È

d,exportation a; x àéréares (prus spécialement au rizl

"ggrâr.rait 
l'étai "u cormerce extérieur' tl.1l.-T"^'^t_T:.',t: l:qUlUr 5rv. -!

"àipétitivité 
des différentes curtures est très sensible au

coût du transport qui peut être inf luencé par des

invcstisSemcntspubIicsdansl,infragtructure.PIuse||essont
éfoignécs dcs port3, moins lca cul tures d'exporlat ion sont
compét i t ives par rappor t aux produ i ts de subst i tut ion impor tés.
tels que les céréalcs sêcondaires'

Mais l'avantage comParatif des produits entre eux se

modific aussi avec le tempg par suite de l'ëvolution des cours
mondiaux, des techniguGs dc production et de l'infrastructure
des transports. ll scmblc, Paî exemple' gue le coton offre de

bonnes perspectives dans un avanir peu éloigné caf les

arach ides sont cxposêes à la concur rence cro issante des
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oléagineux européens et de l'huile de palme d'Asie. Les
exportat ions de f ruits et de légumes f rais à dest inat ion de
l'Europe se développent, bien gu'elles impliguent des exigences
de qualité et le choix du moment opportun, mais le Sahel doit
faire face dans ce domaine à la concurrence de i'Afrigue du
Nord. Pour de nombreux analystes, les produits de f 'élevage
of f rent d' impor tantes perspect ives pour la cro issance des
échanges inter-afr icains (Hol tzman) .

Certains observateurs estiment gue le secteur public
n'est pas vraiment apte à repérer les industries capables de se
développer. à cause des influences pol itigues gu'i I subit ei de
son mangue d'expér ience en mat ière cormerciale (Berg). On peut
penser, avec eux, que le meif leur moyên de f acif iter ia
croissance est de mettre en place des polit igues créant un
environnement gui permette au marché d'identifier et de
promouvoir lui-même les produits disposant d'un avantage
comparatif . Pour d'autres, au contraire, le gouvernement doit
jouer un rôle actif dans le repérage et le soutien des secteurs
capables de croissance, car il bénéf icie d'une perspect ive plus
large sur la vie économique et leE économies d'échelf e.

En tentant de faire le bilan de ces deux opinions, il est
clair qu'i I f aut déf inir certaines pr ior ités parmi f es
produits, af in de guider les invest isscments publics en mat ière
de recherche agricole. d'infrastructure des transports et
autres 'biens publics'. Mais, en même temps, la difficulté de
prévoir les tendances du marché et leur complexité plaident en
f aveur d'une polit ique peu discr iminatoire à | 'égard des
diverses act ivi tés, tout en tenant compte de la pol i t ique des
prix, de la réglementation cormerciale, de la disponibilité des
crédits et de a fiscalité. il est cfair que fes
investissements publics gui ne sont pas limités à un produit
guelconque bénéf icient d'une plus grande f lexibilité pour
saisir les occasions d'une économie changeante. Mais il v a
souvent échange entre flexibilité et productivité : des coûts
unitaires faibles exigeni fréquerment des investissemenis
spécif igues adaptés à un obiectif précis.

I v . LE_ "Çl#LD!_98--PpL !.Ï"1."8U.F*S". F-g-u-R LA ._ççliâffin-ç lA."L ISAI l"ç[!" H.I
F"*e-{Ë$ES

LES

Le choix d'un bon dosage entre les interventions du
secteur public et celles'<iu secteur privé dans le système cie
conrnercialisation continue de faire l'objet de débats
passionnés. Basé sur la recherche en cours concernant ia
réforme des politigues de cormercialisation au Mali, au Niger,
au Sénégal et au Burkina Faso, ce chapitre traite :

e6
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l) de la restructuration des marchés du pr i x des
céréales,

des disposi t ions st imulant l'invest issement pr ivé dans
le système de cortmercialisation,

des problèmes de politique cormerciale.

de l'ut i I isat ion de l'aide al imentai re'

du dialogue en cours entre gouvernements et donateurs
au suiet de ces Politigues.

et

2',,

3)

4)

5)

A. Restructuration des marchés et du prix dcs céréales

Les récentes expériences de restructuration du marché au

Mali, au Niger et au Sénégal ont fourni divers apcrçus sur les
politigues àe prix. Premièrement, la libéralisation du marché
n,irplique pas nécessairement des prix à la production
rêmunérateurs ou deS encouragements, cofime on le suppose
parfois. A la suite des réformes, les prix des céréales se sont
brusguement ef fondrés en 1985 et 1986 au Mali, âu Niger et au

Burkina Faso. On voit ainsi guellc répercussion sévère une
production accrue à la suite d'une pluviométrie favorable peut
avoir sur les prix dans des marchés étroits, où une faibfe
proportion seulement de la récolte eet collmercialisée (Dione et
Staalz, Josserand et Casey, Reardon). Les consêguences d'une
telle instabilité des prix sur les investissements des

exgloitants et des cormerçants dans le système alimentaire sont
une cause de grave préoccupation (Rcardon, Brcmer). Tout le
monde s'accorde cependant sur le fait gue la plupart des
gouvernements du Sahel n'ont pas les ressources nécessaires
pour contrôler le prix des céréales (Staalz, Shapiro et Berg.
Josserand). Le document de la Cormission Européenne propose une
solution de rechange pour déterminer les prix à la production :

es enfermer dans une fourchettc donnée, correspondant aux
endances dcs derniers prix de marché. Laisser flotter les prix
ibrement dans un champ déterminé coûterait moins cher gu'unê

pol itique ds prix fixes, mais exigerait malgrè tout un budget
substanticl ct une capacité d'analyse (plus la marge est
étroite, plus le coût est élevé). En outre, pour rëussir à les
contenir dang les limites données il faudrait être en mesure
de prévoir avec précision les corditions futures de la demande
et de | 'of f re, au I ieu de s' insp i , er des mouvements de pr ix
passés.

Réformcr une politique, avec les conségucnccs gui en

découlent pour les prix et les coÛtg, peut aussl avolr un
profond retentissement sur la distribution. L'accumulation des
surplus cormercialisés entre les mains de producteurs
importants et relativement bien équipés donne à penser gu'un
soutien du prix des céréales secondaires ne profite gu'à un

faible nombre. La recherche en cours au Sahel rencontre
régulièrement de nombrGux ménages ruraux (parfois mêmc, la
maiorité) qui sont des consormateurs nets de céréales
secondaires (von Braun, Dione et staatz, Reardon, Goetz et
al. ). Même avec dcs prix plus élevÔs. ces agricul teurs ne sont

97
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pas en mesure de produ i re davaniage de céréa i es. Çar i i s
manquent de terres ou de forces de travaif et n'ont Das l6
possibilité de se procurer des inirants, ni d'accéder à la
tract ion animale. Par conséquent, les tentat ives visant à
st imu ler f a product ion au moyen de pr ix inc itat if s peuvent
accroître l'insécurité alimentaire à la fois dans les zones
urbaines et dans les zones rurales, tout au moins à court
terme. Ces conséquences sur la distr ibut ion soni à prendre
sérieusement en considération dans les perspectives d'un marché
régional protégé des céréales.

Tout en s'appuyant davantage sur fe secteur pr ivé pour la
commerciaf isation, fe stockage et la formation des prix au
Sahel, les gouvernements continuent d'avoir recours aux stocks
régulateurs et autres formes de contrôle de l'ol fre. Des études
sur le Maf i et le Niger révèlent gue des interventions
gouvernementales d'achat et de vente, sporadiques et
imprévisibfes, ont accru piutôt que réduit l'insécurité du
marché et empêché fe secteur privé de stocker des céréales
(Dione et Staalz, Josserand et Casey). D'un autre côté.
l'interveniion du gouvernement sur f e marché des céréales a été
essentielle pour assurer la sécurité alimentaire des rêgions
rurales les pfus pauvres. situées au nord du Burkina Faso
(Reardon). Pendani les annêes de sécheresse 1984/85, les
ménages de cette région ont pu se procurer le tiers cies
cërêales gui leur étaient nécessaires qrâce à cies ventes
subventionnées par l'Etat. Certains plans de stocks régulaieurs
se justifient, surtout dans les pays enciavés où les produits
ci'importation ne peuvent suppléer rapidement aux facunes de
l'of f re. mais les interventions des gouvernements sur le marché
doivent respecter un certain nombre de règles établies, pour ne
pas augmenter l' insécurité alimentaire, ni empêcher le stockage
privé des céréales.

Le probfèmc des subventions aux intrants n'a pas réuni un
aussi large consensus. Shapiro et Berg s'élèvent contre la
distr ibut ion d'engrais subvent ionnés gar le gouvernement, sur
la base de I'expérience pratigue des 25 dernières années, car
i ls la iugcnt d'une rentabi I i té économigue discutabie, lrop
tardive, iniustement répartie, contraire à la formation d'un
secteur privÔ dans la distribution, etc. lf convient toutefois
d'opérer unG dist inct ion de pr incipe entre f a distr ibut ion
d'intrants par le gouvernemeni et les subve'ations, qui ne sont
pas nécessairement liées. Avant de rep(usser un souiien du
secteur public par la distr ibut ionè d'rnt, ants. il est bon
d'anafyser l'expérience du Sahel francophone, dans l'ensembfe
réussie, où le gouvernement est intervenu dans ta
cormercialisation d'intranls destinês au coton et celle du
produit lui-même (Lele). D'autres études indiquent que ie
passage au système pr ivé pour f a distr ibut ion d'intrants peut
entraÎner une hausse notable du pr ix des engrais, en raison des
frais initiaux et de risgues élevés, ce qui aboutit à faire
baisser l'utilisation d'engrais et les rendements de céréales
(Goetz et al.). Des invest issements stratégigues du secteur
pubf ic peuvent s'avérer nécessaires pour iaire démarrer fes
invest issements pr ivés dans la distr ibut ion d'intrants. De tels
investissements doivent toutefois être orientês par de
soigneuses anaf yses corjl/avantage tenant compte de la capaciié
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des établissements et d'une demande subsidiaire accrue de
transformation. de transrrorts et çj'autres services commerciaux.

Plusieurs participants ont souligné gu'une réforme ciu
marché entraînerait une réduction des coûts cie transaction. La
légalisat ion du conmerce pr ivê cies céréales au Mali et aif ieurs
sembf e avoir eu pour ef f ei de 1a)re baisser f es marges
corrnerciales, en raison de la baisse des pr imes de r isgue et cie
plus grandes économies d'échelle au niveau des transports, à
partir du moment où il n'a pius été nécessaire de vendre oar
quant ités inf imes (Staalz, Ahlers). La réf orme semble avoir
également prof ité aux consofimateurs du Maii gui ont pu alors se
procurer lacilement les céréales sur les marchés locaux, au
lieu d'avoir à faire la queue à la porte des entrepôts
gouvernementaux.

Au cours du débat général concernant le rôle des divers
gouvernements sur le marché des céréales au Sahel, un
participant européen a été amené à soutenir que la plupart des
analyses amér icaines êtaieni trop ètroitement f ocalisées sur
les problèmes économigues. au détriment des aspects politiques
et sociaux plus compf exes, tels gue le désir de se libérer des
importations. de protéger les modèles de consormation. cie
lutter contre f 'émigration et de créer des emplois dans les
zones rurales (Oomen). Ces quest ions, de nature pol i t ique
inf luencent l'att itude des gouvernemenis du Sahel, aussi ie
dialogue avec ces derniers serait-i I plus posit if s'il en étaii
tenu compte spécifiguement dans l'élaboration d'une siraiéqie
alimentaire. Le document de la Commission Européenne souligne
la nécessité perinanente d'une part icipat ion directe ciu secteur
public aux marchés des céréales pout ogarantir que le secteur
privé n'abuse pas de son (quasi) monopole, en second lieu pour
intervenir dans les domaines qui n'intéressent pas
part iculièrement f e secteur pr ivé ou dans iesguels if ne
d ispose gue d'une capac i t è I imitée d'intcrvent ion
(approvisionnement des zones marginales ou de groupês de
populat ions vulnërabf es, const itut ion de réserves stratégigues,
etc.) et troisièmement, pour 'maîtriser' fe marChè, c'est-à-
dire évitcr dcs fluctuations de prix par trop excessives" (EC
Cormission, 1988). L'expér ience des dernières décennies met
toutef ois cn doute l'existence des monopoles auxguels il est
f ait allugion ci-dessus (Dione et Staatz, Shapiro et Berg)

B. Encouragements au secteur privé dans le système d,
coûmercial isat ion

Si la réformc en cours procure à son rythme actuel une
occasion unigue d'accroître la sécur ité alimentaire, il ne
suf f it pas de la considérer simplement coirme un moyen d'écarter
f es gouvernements de la distribution d'al iments. pour y laisser
iouer les marchés tradit ionnels. Ses résultats ne conf irmeni
pas la 'théor ie de la pr ivat isat ion par le vide' seion laguelle
les cofimerçants privés sont censés remplir inmédiatement ie
vide laissé sur le marché f orsque I'Etat s'en retire (bleber et
al , Dione et Staatz, Goetz et al.). Dans fe sud-est du
Sénégal. nombre d'entre eux manguent de ressources, cie la
connaissance du produit et des aptitudes nécessaires pour
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assurer ef f icacement la commercial isat ion des intrants modernes
(Goetz et al.) Au Mali, les corrmerÇants déploreni
l'insuf f isance d'inf ormat ions sur le marché qui ies empêche
d'acheter les camions ou les magasins dont ils auraient besoin
et d'élargir leurs opérat ions corrrnerciales alors que de
meilleures occasions se présentent à eux depuis ia réforme
(Dione et Staatz).

Les marchés alricains êtant soumis à un grand nombre de
contraintes compiexes gui ne c,épendent pas toujours cie la
polit igue gouvernementaf e, des réf ormes basées sur la simple
libéralisation du marché peuvent être insuffisantes pour
catalyser la participation du secteur privé au sysième
alimentaire. La promotion du secteur privé exige des
intervent ions stratégigues du secteur publ ic, entre autres la
dif-fusion d'informatiqns cofimerciafes, la misc en place de
mécanismes réduisant les risques et les coûts de transport pour
les marchés ruraux, la recherche et la vulgarisation de
techniques de production et de transformation, l'amélioration
de l'infrastructure des transports et la consol idat ion des
inst itut ions iur idiques. L'expér ience prat ique indique gue de
tels invest issements, combinés avec une réf orme du marchê, ont
accru dans de nombreux pays alricains la capacité des
producteurs à répondre aux pr ix inc i tat if s ( Jayne et fYeber ) .

Delgado conclut que 'pour ( l'élast icité de l'of f re agr icole
globale) le premier point consiste à ident if ier de manière
opérat ionnelle la meilleure stratégie à suivre dans les
investissements publics pour accélérer I'aceumulation de
capitaux pr ivés dans l'agr iculture et la croissance de la
productivité du travail. Des prix favorabfes sont un facteur
d'encouragement dans de tel les pof i t igues, mais ne remplacent
pag, pour l'essentiel,
prioritaire".

l'investissement public qui resie

On a repéré pfusieurs cycles dit 'de l'oeuf et de la
poule' dont on a tout lieu de croire gu'ils empêchent le
développement d'un secteur privé actif dans les marchés des
intrants et des extrants. Des analystes ont observé à f a fois
au Sénégal et au Burkina Faso que la production de surpfus
corrmercial isables êtait f aible parce que les marchés étaient
étroi ts et incertaing, mais les marchés demeurent étroi ts et
incertains parce gue la product ion de surplus comnercialisables
est insuff isante (Crawford, Reardon). De ce fait, le seet.ur
privé n'est pas incité à investir dans les services corrrnerciaux
nécessaires pour stimuler la production locale de céréales. De
même, une industr ie viable de transf ormat ion des cêréales
Aépend d'un approvisionnement local approprié, mais une
augmentation de l'offre locale dépend de prix plus élevés
résu l tant de la demande des consonmateurs. e l le-même
partielfement f onc t i on des caractéristigues de la
transformat ion (Crawford). Certains invest issements-clés du
secteur pub I ic peuvent êt re déterminants pour br iser ces
blocages et favoriser une croissance et des investissements
soutenus dans le système alimentaire (lïeber et al , De

100
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C. Pol i t igues I iées aur échanges

Le dialogue entre les donateurs eux-mêmes. puis entre les
donateurs et les gouyernemcnts des pays du Sahel fait une large
place à la recherthe d'un éguilibre entre les prix des marchés

intér ieurs, régioneux et internat ionaux' ainsi qu'à la
mei I leure combinaison d'instruments permettant à une pol i t igue
d,obtenir un tel équilibre. ce débat est illustré par la
proposition d'un marché régional protégé'

Les participants à la conférence ont émis des doutes
sérieux, par exemple, quant à la nécessité de dresser une

bar r ière ent re le pr ix intér ieur et le pr ix mond ia I du r iz en

taxant les importations. Tout d'abord, le riz semble iouer un

rôle très important dans l'al imentat ion de la populat ion ^l?I lJ I rg I I ve

pfus pauvre, rurale et urbaine. Taxer le riz reviendrait donc à

taxer les pauvres, ce gui constituerait un pas en arrière' En

second lieu, corme on l'a vu ci-dessus, les recherches menees

au Mali et au Burkina Faso ont montré gue l'élasticité à court
terme de la demande de r tz était f aible, de même que les
éfasticités croisées entre le riz et les céréales secondaires
(Lowdermilk, RogGrs, Reardon). On peut donc penser gu'un
relèvement du prix du riz ne ferait gu'accroître l'insécurité
arimentaire des popurations rurares et urbaineg, sans pour

autant stimuler vraiment la demande de cérêales secondaires de

production rocare. cette proposition de marché protégé est
encore altai blie par ailleurs, dans la mesure où la production
de céréales secondaires est pratiquement insensible aux prix
incitatifs (Martin).

D'une nécessité douteuse. elle soulève ègalement- des

prob rèmes de mise en prat ique. compte tenu des spéc i f ic i tés de

chacundespaysduSaheIenmatièredeGonsormation.de
product ion et de données polit iques ou sociales, il serait
dif f icile d,obtenir d'eux gu'ils s'alignent sur un prix cormun

dans le cadre d'un marchè régional protégê (Josserand) '

MalgrÔ ces réserves rePosant sur les données de

l,expérienco, lês politigueE concernant le conmerce et les
échanges dc cêrêales se doivent de prendre en compte les
intérêts lôcltimes gui sont à r'origine de cette proposition.
plus particulièremcnt le désir de :

a) stimuler la dcmande de céréales secondaircs produites
localemcnt gui occupent 90 06 des surfaces cultivées au

Sahe | .

b) diminuer la dépendance vis-à-vis
importées, surtout du riz'

des cèréa I es

Pour atteindre ces obiectifs, plusieurs solutions ont été
proposées :

1) une dévaluation de la monnaie,

IOI
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2l des intervent ions ne jouant pas sur f es pr ix, tel les
que l'amélioration des technigues de transformation ou
de cuisson permettant de relever la saveur , et cionc la
demande de céréales secondaires,

3) un environnement autorisant une politique des prix
flexible. compatible avec une parité des prix à
l'importat ion et à l'exportat ion. Nous examinerons
brièvement ci-dessous chacun de ces points.

Une dévaluation monétaire aurait le même effet qu'une
taxation pour augmenter le prix du riz importé par rapport aux
céréales secondaires (Humphreys, Delgado). Elle ferait donc
rêgresser fa sécurité alimentaire des classes pauvres qui
consorment beaucoup de riz. Elle provoguerait égafement des
glissements dans les échanges de tous les produits importables,
exportables ou non cofitnercialisables, et aurait ainsi sur
l'ensemble de l'économie des répercussions bien pius étendues
que la taxation d'un produit spécif igue. On peut s'expliquer
par | à | a réserve de cer ta i ns donateurs et de cer ta i ns
gouvernements à l'égard d'une telle éventualité. De plus, une
dévaluation gui ne serait pas accompagnée d'investissements
complémentaires dans l'intrastructure, la technologie et les
établ issements de comnercial isat ion ne serai t pas suff isante
pour stimuler la production locale de céréales (Delgado)

La seconde méthode envisagée pour lavoriser
consonmation de céréales locales consiste à en améliorer
transformation et le mode de cuisson pour en faire baisser

a
a
e

prix,laciliter
Cette méthode ex

eur préparation et leur donner meilleur goût
ge des progrès techn i ques.

Quefgues participants ont proposé une politique de prix
ffexible qui n'affecte pas de manière rigide les ressources du
pays à des secteurs part iculiers (Berg, Rogers), partant de
l'idêe qu'il n'est pas possible de prévoir un avantage
comparat i f dans des condi t ions d'incert i tude et d'instabi I i té
de l'économie mondiale. Dans de telles conditions. la parité
est la seule relat ion appropr iée entre les pr ix intér ieurs et
f es pr ix mondiaux, car elle permet aux intervenants pr ivés,
plutôt qu'aux théor iciens de la pol i t ique, de déterminer les
secteurs dans lesguels doivent se produire les investissements
et l'avantagc comparatif. Cette proposition ne définit, ni ne
défend, de mécanismes susceptibles d'intervenir pour diminuer
la dépendance vis-à-vis des céréales d'importation ou favoriser
la consorîmation de céréales locales. Shapiro et Berg font
obser ver gue I e r i sgue de dépendre, pour I es denrées
alimentaires. de marchés internationaux instables n'est pas
f orcément plus grand gue de dépendre d'une product ion locaie
également instable. Les variations du temps font que fa
production de céréales est très inégale au Sahel. Le passage à
une plus grande auto-suf f isance alimentaire déplace simplement
le r isque vers les incert itudes de la product ion locale cie
céréales au lieu dc la f ixer sur une combinaison
d'incertitudes, où se mêlent la production locale d'arachides,
de coton, de bétail ainsi que les prix mondiaux des céréales et
les exportations. "Dang la mesure où leE dernières productions
et les f luctuat ions de pr ix ne sont pas en corrélat ion étroite.
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de leur faire confiance gue de se
ion locale de céréaies'" (Shapiro ei

Dans les deux cas. l'instabilité des prix et ses

conséquences sur la consorrmation et res investissements à long

terme peuvent être graves. La f réquence et la sévet-'i." de la

sécheresse au sarràt impliquent un cormerce suff isanment

f lexible pour surmonter les crises récurrentes (von Braun)'
G'est un vér itable déf i, pour une polit ique' d'avoir à élaborer
des règ I es pouvant fonct i onner , gu i assurent une cohérence

entre res pr-ii- intérieurs et res tendances à rong terme des

marchés mondiaux, tout en diminuant |,instabiIité des prix afin
d'encourager les investissements stables dans le système

alimentaire et réduire les variations de la consofimation
(Staatz).

B i en qu'un consensus n'a i t pu êt re t rouvé sur I a

nécesgité, ou non. d'isoler les marchés intêrieurs des marchés

mondiaux, r,accord s,egt fait très rargement sur res avantages

d,une plus grande libéralisation des échanges au sein de

yAf rigue occ-i dentare (Josserand, Berg, Lete). Des pays côtiers
tels que le Ghana ou le Niqeria peuvent offrir des débouchés

croissants aux exportations agricoles des pays du Sahel' Le

développement des exportat ions de niébé du Niger vers le

Niger ia est un exempre gui i I rustre res possibi I i tés des

échanges 
-interrégionaux dans la formation de revenus

( Josse r and ) .

D. Aide al imentaire

Pour le meilleur et pour le pire. il semble gu'on ne

puissesepasscrde|,aidealimentairedansunavenir
préviEibre (Hanrahan). En conséquence, res por i t igues doivent
la prendre en compte de manière constructive dans leur

conception, êh vue de sourager rinsécurité arimentaire des

groupes vutnêrables, sans pouf autant diminuer les

encouragcmGnts à fa production, ni créer d'instabilité sur le

marché. on s,est attaché ces dernières années à promouvoir une

aide al imcntairc auto-ciblée (c'est-à-dire en subventionnant
res denrécs principarement consormêes par les pauvres). mais

les enguêtcs menées au Mali indiquent gu'aucune céréale n'est
de second ordre, du moins dans res zones urbaines (Rogers et

LowdermiIk).SicesrésuItatssegénêra|isentàd,autres
régions du sahel, il peut y avoir fà un problème pour

transférer eff icacemcnt l'aide alimentaire vers des groupes

c ib lés.

L'expérience du Burkina Faso révèle que' pendant les

années de séchere""", t,insécurité arimentaire peut être pius

grande dans res régions produisant pr inciparement des céréales.
pfutôt gue dans d'autres, plus marginales, au nord' La raison
en est que, dans les premières. le revenu est plus étroitement
lié à l'agr iculture. alors gu'au nord il est plus diversif ié et

moins exposé aux incert itudes climat iques. Par conséquent ' le

critèreIepIusutiIepoula||ouer|,aideaIimeniaireà
l0l
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f intér ieur d'un pays pourrai t être l'insuf f isance du pouvoir
d'achat et non cel le de la production agricole (Reardon. Matlon
et Delgado).

E. Dialogue à propos des politiques et capacité interne
d'ana I yse

Les gouvernements alricains ont souveni tendance à
restructurer le marché pour répondre à des crises budgétaires
plutôt qu'à une ferme croyance en la nécessité d'y faire une
plus larqe place à l'initiative privée (Josserand et Casey,
lTi lcock , De f gado, Berg) . Cer ta ins par t ic pants ont fait
observer que les réformes sont parfois ut
"miroir aux alouettês', en ce sens gu'e
accompagnées d'une foule de mesures informe
fes objectifs essentiels de la politigue chois

isées corme un
es sont alors
es, contrariant

e.

Les donateurs eux-mêmes ne voient pas encore très clair
sur la marche à suivre. Berg conclut gu'ils ne sont pas en
mesure de formuler de reootrmandations précises à cause des
divergences d'opinions observées entre les agences d'aide, et
en leur sein même, sur un certain nombre de points tels gue le
rôle exact des organismes para-étatigues. l'utilité des stocks
régulateurs ou des subvent ions aux intrants et cel le des pr i x
de sout ien. Une recherche or ientée sur les polit iques elles-
mêmes pourrait f aciliter une harmonisat ion des points de vue
entre donateurs, en éclai rant la manière dont fonct ionnent les
ménages et les marchés en Afrigue. Cependant, la cause profonde
de désaccord se trouve souvent dans des problèmes de vaieur.
autant que dans les faits, par exemple dans le poids respectif
à attribuer au sein d'une pol itigue à la iustice sociale et à
| 'e f f i cac i t é .

En accordant à l'avenir davantage d'attention aux
rapports entre chercheurg, donateurs et gouvernements, il
devrait être possible de réduire l'écart qui s'observe enire
les améliorat ions visées par la réf orme et celles gui
aboutissent. Une diffusion opportune d'informations sur fes
prix et lcs transactions, par exemple, devrait être un bon
moyen pour élever le niveau du débat entre donateurs et
gouvernemcnts, car on améliore ainsi le fonctionnement du
marché des céréales (Lover idge et Weber ). Ce débat a été
paralysé dans toute l'Af r igue parce gue la f ormulat ion et
l'évaiuat ion de pol i t iques localement appl icables n'ont pu
encore être institutionnalisées. Gependant, une interaction
eff icace entre chercheurs et représentants des gouvernements.
basée sur la comnunication en temps voulu et la discussion des
découvertes de la recherche en cours, peut susciter la demande
d'une analyse des polit igues et, ainsi, relever la gualité
empirique du dêbat sur les politigues. Créer une demande dans
ce domaine impligue un prograrme itératif de recherche et de
vulgarisation des politigues (lïeber et al . 1988). Cetie
demande peut être également favorisée par Ia présence d'un pIus

expér imentés quigrand nombre d'analystes loca lemen t
contribueront en même temps à la formation, au sein cjes
gouvernements, d'un 'lobby" favorable à ce type de recherche
(Weber et al.). Lele assure gu'en Asie, le dévefoppement de la
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recherche agricole a été appuyé par la formation de

professionners et de fonctionnaires expérimentês gui ont été
capables d'élaborer une stratégie alimentaire, tout en
vgvg v ! vs

résistant aux donateurs attachés aux idêes à la dernière mode

(Lele, 1984). Une approche I iant la vulgar isat ion 1?:I Lg 19 r . . r . L---. '

polit iques, la recherche et la f ormat ion d'un capital humain

local peut accroître simultanément l'offre et la demande de

rechercheainsiguelacapacitéd'analvse'élevantdecefait
le niveau du dialogue entre les donateurs, les chercheurs ei
les gouvernements.
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TABLEAU .I

FACE AU MARCI.IE
OUELQUES PAYS

DES IÆNAGES RURAUX
D'AFR I QUE

PAYS
(Années )

MAL I

1 985-86 )

SENEGAL
( 1 986-87 )

SO}'AL IE
( 1 986-87 )

RWANDA
( 1 986-87 )

Z IMBAIVE
( 1 984-85 )

Sou r ces

Mali :

Sénéga I

Somalie

Rwanda :

Z imbawe

RECOLTE ( S }

céréales secondaires

céréales secondaires

mais

so r gho
fèves

mais

qf, DE MENAGES QU I SONT :

NI
ACHETEURS

NI
VENDEURS

NETS

30 40

VENDEUR
NETS

61

66
7g

1 5-25. 18-30'

48

29

39

33
22

67 - 45',

o

I
5

Tableau adapté de Jayne et Weber. Les données
proviennent de l'enquête USAID/Msu réalisée dans le
cadre de l'Accord de coopération pour la sécurité
Al imentaire en Afrique dans les pays suivants :

Echantiffon de 190 ménages d'agriculteurs de l6
villages des zones CtrDT et OHV (Dione).

Echantillon de 215 ménages d'agriculteurs de fs.rillages du Sud-Est (Goetz).

Ëchantillon de 308 ménages d'agriculteurs de ro
villages du shebele inférieur et moyen (wehelie).

Echantillon national représentatif de l.ooo ménages
d'agr icul teurs (Lover idge).

Echantillon de 2o4 ménages d'agriculteurs de l2
villages des régions de pet ite ou très pet ite
culture (Rohrbach).

' Dans des régions dc petite ou très petite culture.
selon que les chutes de pluies sont faibles ou abondantes.tt Dans toutes ces années, fes chutes de pluies ont été
moyennes ou bonnes. to6
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TABLEAU 2

COùICENTRAT I OT.I DES SURPLUS COTIERC I AL I SES
PAR LES MENAGES RURAUX DE QI'ELQUES PAYS D'AFR I QUE

50 70 tô

RECOLTE ( S )

qt'

IIPAYS
ll tnnnées)'

céréales secondaires

céréales secondaires

80tô

DES VENTES TOTALES
t

DU MARCHE

4
4

10'

IIMAL I

ll1e85-86)
il
IISENEGAL
il (1e86-87)
ll
llSotvlAL I E

ll ( 1e86-87 )

il
IIRWANDA
ll (1e86-s7)
tl
llz TMBAWE

mais

so r gho
f èves

mais

11

5
6

2
2

( 1 984-85 )

"$--o-ur-gp*g-

Mali :

Sénéga I

Somal ie

Rwanda :

Z imbawe

Tablcau adapté de Jayne ct Webcr. Les données
proviennent de l'enguête USAID/MSU réalisée dans le
cadre de l'Accord de Coopération pour la Sécurité
Alimentaire en Af riquc dans les pays suivants :

Echanti I lon de 190 ménagcs d'agriculteurs de 16
villages des zones CfrDT et OHV (Dionc)

Echanti I lon de 215 ménages d'agricultcurs de 15
villages du Sud-Est (Goetz).

Echan + i | | on de 308 ménages d'agr i cu I teurs dc 1O

villrges du shebele inférieur et moycn (wehefie).

Echantillon national représentatif de l.OOO ménages
d'agr i cu I teurs (Lover i dge).

Echanti I lon de 2O4 mênages d'agricultcurs dc 12

villages des régions de petite ou très pctite
culture (Rohrbach).

' Evaluat ion nat ionale pour les pet its cult ivateurs du

secteur cofimunauta i re.
tr Dans toutes ces annéeg. les chutes de pluics ont été
moyennes ou bonnes. Io7

q6 DE MENAGES FOURN I SSANT
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LLste dee contributions présentéeg au aéninaire

Ahlers, T. nThe Structure of Cereals Demand": Discussion

Batchelder, A. "consistencies, Inconsistencies, ang Impacts of oonor---Àiliiùiiuial and Fooà-pàt ici Recomendations to Daten: Di scussion

Berq. E. 'Consistencies, Inconsistencies, _and Impacts of Donor Agricultural-- 
ind-Food Po'l i cy Recomendati ons to Date"

crawford, E. nThe structure of cereals Demand: senegal consumption case

Study "

Grayzel , J. nlmpl icationS for Future Donor Thinkingn: 0iscussion

Hanrahan, c. n Food Securi ty and .Agri cul tural Devel opment i n the Sahel : The
- 

nôte ior Domestic Cereall Produètion": Discussion

Humphreys, C. nAppropriate Agricultural Research Strategiesn : Discussion.

Jepson, L. "Impl icatlons for Future Donor Thinking: A Proposed U'S'
Posi ti on"

scope for Prlce Poticy to slow Down the consumption of
and to promoià 

-Agri 
cui tural Growth i n t{est Afri can :Lal I ement, D. nThe

Imported Cereal s
Di scussi on

Lele, U. "Building Domestic Research ald Alalytical Capacity, ang the

conti nui rJ ;i i;Ër iiil- - 
irpi ièitt ons for Futirre Donor Thi nki ns. "

Lewis, B. "Impl ications for Future Donor Thinking: Pol itical constraints'

Lowdermi I k, l{. "The Structure of Cereal s Demand: l'la'l i Consumpti on Case

Study"

l,li ssi aen, ll. nThe structure of cereal s Demand": Di scussion

gomen, A. 'A European Perspective on Oonor Policy Considerations.n

Rei ntsma, c. 'The structure of cereal s Demand" : Di scussi on

Rogers, B. "Impl ications for F,,ture Donor Thinking: Di stributional
Impacts "

SteeJe, G. "Production Incentlvesn: Discussion.

von Braun, J. nThe Structure of Cereals Demand: Gambia Consumption Case

St udy n

Hilcock, D, ncereals policy Reform in Niger": Discussion
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participanta

A. I . D. - Afri ca Bureau

Laruy Sai ers
Roger S i rmons
John lJestl ey
Abbe Fessenden
Kenneth Swanberg
Col ette Cowey
Jerry t{ol gi n
Lenne Rosenberg
Eruny Sirunons
Patri ci a Rader
Nancy t'fcKay
Curt Rei ntsma
Gl ori a Steel e
Lance Jepson
Bernard Lane

A.I.0. - Other

Sam LaFoy
Jeruy l,lanarol I a
Jim Mudge
Al an Batchelder
Hel an i e l'larl ett
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PARTIE IV

RISUI,TATS PROVISOIRES DTS TRA\f,trUX

DI L' EQUIPE IRN'-INRA-T'ITB

Préeentation de l'étude "Inv€ntaire des meaures de
maltrise des échanges céréaliers dans les Pays
d'Afrique de ltOuest' du Cameroun et du Tchad"

(Gil.lea UETETAIT)

"De I'espace régional aux esPaces régionaux :
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Àfrique de i'C-'est. Méthodes, résultats et éIéments
scénarios d' évolution"
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Introduction

Cette partie a pour objet de présenter lee réflexions issues
des études eÈ rechèrches menées actuellement sur Ie commerce
extériêur de céréa1eg deg pays d'AfriçIue de I' ouest Par I ' INRtr'
I ' UNB et I ' IRÀI"f .

Ces travaux ont débuté en 198? par une recherche intitulée
,,Eclranges régionaux, commerce fronÈatier et sécurité alimentaire
en afriçre àe I' Ouest' . L' apprgche - 

consiste à appréhender le
eommerce régional par Ie Ëfais d'enquêtes sur les marchég
frontalierg, d'enq;riêtee auprès des conmerçants eÈ Par le
recoupement de donnléeg existânÈes. Plusieurs documents ont dé jà
été ptoduits dang Ie cadre de ces travaux :

"Méthodologie et premiers réeultats" (J. Egg | ,J. Igruet
*t. Coste) t

"politiques nationales et réseaux marchands
transnationaux : Ies cas du Mali, du Ntger-Nord Nigeria"
(,.'ean-Loup Àmeelle et Emmanuel Grégoir€) I

"Dimension monétaire des échangee entre les Pays du Golfe
du Bénin [Nigeria, Bénin, TogoJ " (Olivier vallée) .

En 19g8, à la demande du Ministère français de Ia
coopération et du club du sahelr uD "Inventaire des mesures de
maitrise des échanges extérieurst céréaliere des pay! d'Afrique
de I'ouest, du Caméroun et du Tchad" (présenté Page 3) est venu
renforcer lee rgcherches en courg.

Autour de celr trawaux, une égrripe pluridieciplinaire s'est
constituée, compogée de chercheurs, d'universitaires et d'experts
français et africains -

L,a spécif icité deg approchea adoptées Poul les études et
rechcrctrci et 1eg implicatLôns dee premlers résultatg sur I' idâe
d'eepacc régional cgiôatier telle qu'elle a été formulée lors du
Collôggo dc t{indelo complètent la présentation gui est faite ici
des travaux en courg.

t INRA-ESR (Institut National de la Recherche Agronomique'
Département d'Economie eÈ de Sociologie Rurales), Place
Viala 34100 MONTPELLIER

UNB (Université Nationale du Bénin), Département de
Géographie, BP 526 COTONOU BENIN

IRAIT| ( Institut de Rechercheg et d'Applications des
Méthodes de développement) 49, rue de la Glacière -
?5013 PARIS
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PRTSENTATION DE IJ' ETUDE " II{V:ENTAIRE DES MESURES
DE I'IAITRISE DES ECTIAI{GES CEREALIERS DÀI\TS LES

pÀys D'AFRTQUE DE L'OUEST, DU CAIIEROUN
ET DU TCTTÀD"

1. Contexte et objectife

L'explicitation et la proposf iÈion d'un "espace régional
céréa1ier" constituent une tâche délicate à de nombreux pointe
de \rue. Cela exige notanment de rasgenbler les donnéeg de base
aur les échanges extérieurs de céréalee en Afrique de I'Ouegt.
Àprès Ie lancement de 1'étude sur lee échangee intra-régionaux,
iI restait à rassembler les données sur les flux céréalierg entre
ces pays et le marché mondial, aide alimentaire incluge.
Actuellement, ces données eont dispereéee, fragrmenÈaires €tr de
ce fait, rarement priees en compte de façon sérLeuse dans les
travaux portant sur I'ob jet même de I'espaee régrional .

C'egt sur la basc d'un te1 constat qu'en 1988, le Ministère
français de Ia CoopérationT conjointement avec le CIub du Sahelt
a commandé une étude sur les flux et lee potitiques d'échanges
extérieurs de céréales en Afrique de I'Ouegt. Confiée à un€
éçripc IRA}I-INRA, cctte étude devaiÈ être fortement dépendanÈe
deg travaux dé jà en cours lrur les échanges régionaux et Ie
commerce frontalier. Ires travaux dc It inventaire se stont déroulée
sur unc périodc dc six moic et ont porté sur I'engemble des pays
d'ÀfriçIuG ds I' Ouest, le Camcroun et le Tchad, soit 18 pays au
total.

Ceg travaux avaient pour objectif d'apporter des éIéments
de réponcc aux troie queetions suivantee :

Comont ont évotué ces dernières années les imporÈations
dc côréalcs (bfé, farine de blé, maïs, riz) des dix-huit
pays de Ia sous-région ?

L,eg mesures de réglementation de ces échanges, prises
par les Etat,s, sont-elles de nature à maltrister ces
échanges et ont-elIes une cohérence entre elles ?

Quelles gont leg relations entre leg logiçree déterminant
leg politiques de maltrise dee échangea et f importance
dea flux de céréalee à I'échelle nationale et sous-
régionale ?
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Partant de ces interrogations,
partiee:

l'étude est scindée en trois

un inventaire des mesures prises par les Etate pour
mal,triser (ou contrôrer) les échanges extérieurg
céréaliere ,

un inventaire des flux d'importations de céréales faisant
I'objet d'enregistrementg officiels entre ces pays
africains eÈ les pays exporÈateurs ;

pour çfuatre pays choieis a priori (Séné9a1, Gambie, Mali,
Mauritanie) , une réflexion spécifique sur les effets dee
importations et des mesures de maltrise dee échanges
céréaliers .

Chacune deg partiee fait I'objet dtun rapport spécifique ,
une synthèsez reprend Ie contenu de chacun des dossiers, apporte
deg éIémentg de réflexion stur Ia méthode utiligée et fait deg
propositions de travaux complémentaires à mener.

2. Présentation des traveux et principaux résultats

2.L. Inventaire provisoire des meEures de malÈrise des
échanges extérieurs céréalierg prises par les Etats

Cet inventaire vise à connal,tre et à comprendre les meaures
de mait,rise deg échanges eéréaliers retenuee par chacun des pays
de Ia zone. II cherche aussi à mettre en évLdence les inter-
relations et les degréa d'harmonieation qui existent actuellement
entre les différenteg politiques, ainsi que leur évolution au
cours dea dernières années.

À cet effet, une base de données a été constiÈuée,
comprenant lea réglemenÈations actuelles des di'^-'l,'rit pays, ainsi
çlue l'évolution de ces mesures depuis une dizi ir.te d'années pour
çrelgtres pays. Cette base de donnéeg a été alimentée à partir
d' informatione disponibles à Paris : .Journaux Of ficiels, codes
et tarifs douaniers, documents divers. Les informations ont été
saisies selon une nomenclature définie au prêalable et permettant
de distingiuer les m€sures tarifaires (taxes douanières çt
assimiléee) , paratarifaires (taxes intérieureg) , Ies regtrictions
quantitaÈives (contingents, prohibitione, ...), les mesures de

t Ceg rapports sont disponibles à I'IRAIT{.
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politigue généra1e, de politiçre intérieure ou les interventions
financières et monétaires gui influent de manière directe ou

indirecte sur les échangee extérieurc de céréales.

Une fois cette base mise en place, il a été Posstible
d'éIaborer des tableaux par pays et par produit présentant la
réglementation actuelle en matière de commerce extérieur des

céréaleg ainsi que son éwolution dans Ie temps Pour çn:elçFes Pays
(cf . tableau A en annêxe) . Toutefois, iI convient d'insigter Étur

Ie caractère provisoire de ceÉr résultater encore largement
incompletg.

Une première analyse a permis de comparer les politigues
misee en place par les Etatg, de dégager quelgues conclusiong stur

ces politigues ainsi que sur les outils utilisés Par les
gouvernementsr pour limiter ou au contraire favoriser les échanges
céréaliers. Elle monÈre surtout Ia grrande diversité deg

politigtres ainsi que la difficulÈé, du moine à court terme, d'une
harmonisation régionale des politiques nationaleg. Bien gue ce

travail d'inventaire pos€ de nombreu:r problèmee de méthoder lee
premiers rèsultats montrent qu'iI egt suscePtible de congtituer
un outil précieux Pour les décideurs Politiques.

Z.Z. Inventaire des flux d'importatione de céréaleg

Cet inventaire a pour objet de répertorier toutes les
srourcea d'inforrrations statistiquea disponibles au niveau
international concernant leg flux d'importationa offieiels de

céréalelt. La comparaieon deg sérieg obtenues à partir de ces
sources d, informatl,on permet d'amorcer un débat sur la qualité
de ces donnéeg et la représentation qu'ellee fournissent de Ia
réalitô dsa échanges.

Hul,t sources d, infonnration inÈernationaleg, relatiwement
homogèn€r entre elleg, ont étê retenues (4 E ourc€lt bacéog à la
FAO, 2 à la CNUCED, celles du CIB et de I'USDA). Les infrrmations
produites concernent leg importationg totales de céréaleg (mis

à part celles du Groupe pour Ia Sécurité Alimentaire de la FAO

grri ne concernent gue 1' aide alimentaire) . Ces sourcest peuvent
être classéeg, de manière schématigrrer €D trois catâgories 3

celles utilisant leg informations collectéee auprès des
pays importateurs (déclarationg d' importationg) ;

127



6

celles utilisant les informat,ions des pays exportateurs
(déctarations d'exportations) ;

res sources dites d'estimation, qui confrontent les
décrarations d'importations , d'exportatione avec res
résultats obtenus à partir de modèIes économétriques
dans un souci dt estimationf à court ou moyen terme, des
déficits alimentaires .

Une base de données a été constituée à partir dee séries
produites par les différentes sources d'information. EIIe permet
de présenter, êt de comparer les données entre lee sourcesr, dans
des tableaux par pays et par produit : 18 pays et 4 produits,
soit 90 tableaux (cf . t,ableau B en annexe).

De même que I' inventaire des meÉrures, celui des flux est
provisoire et l' absence de séries complètes pour certaines
sources ne permet pas 1'élaboration de conclusions systématigues.

Ces travaux ont monÈré que Ia croissrance des importations
g'est faite à des rythmes différents : la croissance est en
généraI plus importante pour le riz çIue pour Ie bfé et certains
Pays se distinguent par un rythme dt accroissement de leurg
importatione particulièrement éIevé (ce ne sont pas
nécessairement les plus grrosr importateurs ) .

Néanmoins r cê travail permet de souligner les dieparités
importantee enÈre les données disponibles pour évaluer Ies
importations de céréales. En ne considérant qu'une seule source
d' information, I t utl,lisateur risque de ne prendre en compte
qu'une faible partie de la réalité deg flux officiels (auxquels
il faut ajouter par ailleurs les flux clandestins) . Les
diwerg€ncca entre les séries et la difficulté à les expliquer
posent des problèmes pour l'êlaboration de séries t'probables".

2.3. Etudes de cas : Gambie, Sénégal., Mauritanie et MaIi

Ces études de cas avaient pour objet de compléter les
données dea deux inventaires, de teeter leur fiabilité et de
cerner les di f férentes logigtres en jeu dane les êchanges
extérieurs. Cette série d'obserwationg visait à fournir des
éIéments de réflexion sur le degré d'harmonisation dee politigues
nationales de maltriee des échanges exÈérieurs de céréales, ainsi
que sur les relations enÈre cea politiques et leg flux (officiels
ou clandestins) à I'éctrelle nationale et à I'écheIIe du sous-
ensemble régional.
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Ces travaux ont été effectués à partir de missions courtee
dans quatre pays ayant adopté des politiques différentes touÈ en

disposant de frontières communes.

Des éléments complémentaires des inventaires ont êté
apportés. Des distinctions sonÈ introduites en foncÈion de la
$ralité des produits. De nombreuses indications sur la validité
des informations sont fournies grâce à une meilleure
compréhension des filières de commercialisation et à la mise en

relation dee données de I'inventaire avec celles relatives aux

productions nationales ou aux niveaux de consommation '

Ir'étude de cas ébauche une analyse comparée des Politigues
des quatre pays gui met en évidence les conflits d'intérête
aboutissant à ta mise en place de politiçres nationales dont
I, incohérence régionale apparalt flagrante. Par exemple, Ia
politigtre protectionniste du sénégal en matière d'importation de

rLz perd sa cohêrence si Ia Gambie, et la Mauritanie dans une

moindre mesure, adoptent délibérément une Politiçre visant à

favorisrer les flux de réexportationg clandestins . Ainsi, les
quatre pays étudiés constituentr Pât les échanges (en majeure
partie clandestins) , et du fait de l'interdépendance de leurs
politigqes, un espace économig,re relativement intégré ' Soug

I'effet de stratégies réexportatrices, cet esPace est de plus en

ptus ouvert aux importations en provenance du marché mondial gui
concurrenCent lee productiong nationales.

Perspectives

Ceg travaux permettent, dans un Premier Èempe, de constater
meaurer) Ia mauvaise connaisstance des différents paramètres
devraient gruider les choix des décideurs.

Lr étude présentée ici ne constitue qu'une première étape '
II est prérnr qu€ ees trawaux soient Poursuivig dans Ie courant
de I, année 1989, pour consolider les inventaires et aPProfondir
Ies analyses. En ce çri concerne lee flux, iI s'agira notamment

de chercher à mieux appréhender les modalités d'élaborat'ion des

données au niveau national et international . res derDr inventaires
pourront être élargis à d'autres produits, tels que ceux de

r'êlevage. rI paraît intéressant de prendre en compte d'autreg
variables telles que les prix de marclré et les taux de ehange

réelg.

3.

(et
çrt
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D'un point de \nre technique, il est indiEpensable
d'orgranièer un dialogrue avec les pays partenaires selon une
dynamique de travail précise, de type régeau et pour cela' de
prévoir la consultation, dans leg pays, d'interlocuteurs
compétents et impliqués .
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TABLEAU B

COMPARAISON DES DIFFERENTES SOURCES STATISTIQUES
coNcERNAI{T LEs IMPoRTATIoNS DE cEn.eÀTEs

PAR PATS ET PÀR PRODUIT

PAYS : BIIRICM AASO

PROUIII : MLIS (044 en CICI (*] )
(gr tqrnes)

II{FORIMICT.IS ETRI..ES I If,ITl IIIE
!ÂIIilETÙTIINE

Àlù{EËi I cÎ{rcED cMrxl)
112

-t

mo Pro aro usDt
DPCI SSB STIIR

lmo
I GSÀ

l-
I
I

I
It

1970
1971
t972
19?3

L914
19?5

L916
L917
1978
t979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
198?
1988

00' 0 13589
65 4991

?J78 n275
26/f,9 23780
133 565
499 100
30

3579 8500
1{0

L26 _ ?8

148 ',8985

9442 8488
6408 0

0 9510
0 Lnæ
01
01

4ZL 0 {00
8?5 0 900
273 0 500

6850 0 10600
24000 0 39600

164 0 600

501 0 500
10 0 100
0 0 6700

1809 0 1800
259 0 300
?40 0 9000

11118 0 9800
6800 38000 6800

23500 92000 23500
47000 30000 47000

0 30000 0
30000 0

0
6500

15600

200

-f (*) CTCI : Classificatim type porr le Cærce Interaatimal
PERIoDEDERfTRlfG: -aruréecivile: CMlltDl et 2 t nnO/SSB; USDI;

- canpa$re agricole internationale 0uiflet/juin) : FÎ0/DFCI
- canpa{tne agricole natisrale : flO/StfIlR
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11.

DE L' ESPACE REGIONAI, AUX ESPACES REGIONAUX :

RTFLEXIONS À PÀRTIR DES TRÀVAUX IRAII{-INRA-UNB SUR
LES POITITIQUES ET IrES ECIIAIiIGES CERE;ALIERS

EN AFRTQIIE DE r.,' ouEsT

Cette note rePose sur les travaux suivants 3

Etude 'Echanrçtea régionau:f,, co@€rce frontalier et
sécqrit6 al.inentaire en Àfriqtre de I'Ouest', financée par
le MiniEtère français de la Coopération et le Club du

Sahel pour une durée de 24 mois (septembre 1987 à
aott 1989) ,

EÈude 'Inventaire dea meaures de maÎ'trige deg éctranges
erstérieurs céréalierg deg pays de l'Afrique de l'Oueatt
du Camerorrn et du Tchad', financée Par le Ministère
français de Ia Coopération pour une durêe de 6 mois ( juin
à novembre 1988) .

ElIe est le produit dee éguipes de travail constituées 3

pour la première étude, de plueieurs éguipes
universitaireg africaines, de chercheurs et congultants
français. La coordination de cette étude est assurée Par
,t. EGG (INRA, Montpellier) | ;r. IGUE (UNB, Cotonou) et
*7. COSTE ( IRA!!' Paris ) .

Pour Ia seconde, de F . X, BÀRDEI D . COUITIHAIYT J. EGGI

D. HARRET J.P. LEMEIJI,ET G, METTETAL eT P. VIONNET. La

coordination de ceÈte étude a été assurée Par J. EGG eÈ

.t. p . IJEMELLE . Ires travaux ont reçu I t appui de J. COSTET

J. COUSSYT J..f . GÀBAS I D. GENTIIJT R. PHIIJIBERT et
P. POUPÀRD.

A. - :N'FRODUCTION

Depuis Ie Colloque de Mindelo sur les Politiçres céréalières
dans les pays du Sahel (décembre 1986) , un débat est ouvert sur
I'intérêt, la nêceesité et la possibilité de mettre en oeuvre deg

politiques de développement dans Ie cadre d'un esPace régional
afin d'améliorer I'environnement économique de I'agriculturer en

partieulier celui de Ia production céréalière. A partir de 1à'
plueieurs hlpothègeg ont été formuléeg engageant différentes
démarcheg de travail.

L3t
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Certaine travaux mettent davantage I'accent sur les
mécanismes de protectLon douanière et leure effets aur Ia
consommation et la production. D' autres centrent leur réflexion
sur les outils monétaires (taux de change; . . . ) comme instrumenÈs
des politigues de commerce extérieur, D' autres égrripes encore
examinent les implications institutionnelles de I' instauration
d' éventuels mécanismes régionaux de protection.

L,es orientations sur lesquelles s t appuient cette note
partent d'une préoccupation Iêgèrement différente : est-if
ponsible de s'appuyer sur les dynamiçlues "d'intégration par le
bas" gui se réalisent déjà au traverÉt dee échanges informelE pour
renforcer Ia congtitution dt espaces régLonau!( ?

Ellee proviennent dee travaux sur leg échangee frontaliers
et régionaux aingi gue sur les politiques d'importation de
céréales r la spécificité de I'approche adoptée consistant à
combiner I t obsenration des flux de produite avec une analyse
comparée des politigrree nationaleg.

Dans la mesure où les travaux réa1ieés ont cherché à
priwilégier I'observation dee faits, nous commençonÉr par dresser
une liste des principaux résultate. Ceux-ci eont partiels et
plusieurs d'entre eu:( demandent à être confirmés. IIs apportent
néanmoins des congtats (préeentés dans Ia partie C) gui, à notre
avisr doiwent être pris en compte dane toute réflexlon sur les
politiques régionales. Ces conetate conduieent à formuler un
cerÈain nombre de propositioner êD terrneg de démarclres de travail
et de pistes d'actions, présentées dans la dernière partie (D)

de cette not€.

B, PRE!'IIERS RESULTATS DES ETUDES

1 . La fortç r -'oissance des impor
dans les pay.r , d_'Afrique de I' Ouest est un fait largement connu .

Ce gui I'est moins en revanche, c'est Ie fort dgçrré d'inceqt-iÈude
gui marque I'estimation de ces flux.

AlorE gue I'on pouvait penser çlue leg importations du marché
mondial constituaient une donnée plue fiable çlue lee autreg dans
les bilans céréaliere, il n' en est rien. Ira comparaison dee
différentes sources gtaÈistigues dieponiblea montre deg écarts
parfois très importants entre leg séries. Cette difficulté à
cerner les flux de céréaleg importéeg (notamment au tiÈre de

Lt4
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I'aide alimentaire) renforce les hlpothèques gui pèsent sur les
bilans céréatiers en tant qu'instrunent des politigues de
régulation demande-offre .

On peut donc considér€r, guite à ces obgerationgr çIu€
I.eg sérieg gtatigtiquea les plus qsll3rrrnrent utilieéee
pour décrire lee iryort,atLons sont aous-€stLnéeg.

2 . Les flux de céréales circulant dans la sous-région stont
importants. Ilg concernent 3

L,ee céréales produites localement : échanges capillaires
à travers la ptupart deg frontièreg ; échanges nettement
plus importants dans les cas de fortes productiong
proches des frontières (I'exportation, vers le Séné9a1'
de rLz produit dane leE périmètres irrigrués du secteur
privé en Mauritanie a approché les 1 000 Èonnes au cours
de la dernière campagne) ou dang les cas de fortee
différenciations des conditions d'offre et de prix (on
estime que Ie Nigeria exporte fréguemment plus de
100 000 tonnes de cêréalee vers le Niger) i

Les céréalee importées qrt font I'objet d'un comrnerce de
réexportation. A tLtre d'exemple, on peut egtimer :

les flux de riz brisé de Ia Gambie vers le Sénéga1 à
plua de 65 000 tonnee en 1986 et 1987 (ce gri équivaut
à peu près au volume de Ia consomnation gambienne de
rj-zl ,

Ieg e:çortaÈione de riz brisé de Ia Mauritanie vers le
MaIi à prèe de 25 000 tonnes en t981 |

leg flux de farine de bIé entre ces deux mêmes Pays à
plus de 25 .0 0 ^ tonnes en 198? ( soit près de Ia moiÈié
dee import tj.ons mauritanienneg et près de Ia moitié
de la constomnaÈion malienne) '

Ies flux de riz du Bénin vers le Nigeria à près de
320 000 tonnes en 1987.

plusieure fomea d'intégration régionale ae réalieent
ainsi par les échanrgea.

Lt5
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3. Lee éclranges de céréales entre les pays de la sous-région
sont fluctuants. En fonctl.on de I'offre et de Ia demande et des
politiques de prix, I'ampleur des flu- de céréalea produLteg
localement varie d'une année à I'auÈre et leur direction peut
parfois s'inverser (comme cela a gouvent été le cas pour le tLz
entre Ia Mauritanie et Ie Sénégal) . L'arrêt, ces derniers mois,
des réerrportations de rj-z de Gambie vers le Sénégat suite à Ia
baisse du prix à Ia consommation au Sénégal et à la hausee dee
cours mondiaux, montre que ce deuxième type de flux connait lui
aussi de fortes fluctuations.

4. Les échangres intra-régrionaux ne concernent pas que les
céréales.

Outre les échanges traditionnelg basés sur les
complémentarités régionaleg (bétail' colar Poisson 1 . . .l I de
nombreux autres produits alimentairee, locaux ou importést
t,rawersent les frontières. Mais les échanges agrro-alimentaires
onÈ souvent pour contrepartie dee produits manufacturée : les
conmerçants du Niger exportent du niébé et du bétail pour
acheter du carburant, du ciment, dea véhl,cules au Nigreria , Dans
ce cas, l'exportation de ntébé eet liée à la demande de ce
produit au Nigeria, mais ausgi à Ia demande de ciment du Niger.

Les activitég de réexportation concernent de nombreux
produits eÈ les commerçants ne eont pas epécialisés dans les
céréales (I'importance priee par le rLz dang ceÉt opérations eaÈ
récente) . Ainei, un des principaux objectifs du commerçant
mauritanien gui écoule des céréaleg au Mali est d'acquérir des
deviseÉr grri lui permcttront d' importer dt autreg marchandigeg .

5. Ira plug grande partie des échanges intra-régionaux de
céréa1cg n'egt gag comptabilisée Par les Etats

Les insuffisances dee . appareils statietiguee et les
faiblesses dee contrôles douaniers n'expliquent que
partiellement ce fait. La raiston principale tient à la nature
des opérations commerciales à travers Ia frontière : les
échangea entre zonea frontalières empruntent souvent des voies
détournant les contrôles douanierst, lee exportations de céréales
sont inÈerditeg par de nombreux pays êtr surtout' Ia
réexportation est une opération illicite, grri est donc par
nature non enregigtrée.
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Àinai , L'intégration régionale Par leg ée-hangea ae

réa1ise en delrorg dea cirstrita officiel'g et rrrr cêrtain
nombre de données iryortanteg (come cellea pofr'ant
aur lee réexport,ationa) ne gont Paa prlsea en coryte
dana la définition des politLques agrricolea nationaleg
êt, encore moins, danra tt élaboratl'on dea ProgrrÛrnea
d' ajustement gtnrct'urel- -

affaireg sont
le crédit est

Ia plupart du temPs traitéeg
accordé sur confiance.

. Leg
en monnaie tiguide et

7.
les disparitée. des politiques naçionales 3

commerce extérieurr Politiquee de prixt politiques
monétaires | . . . L'essentiet des échangee a lieu entre lee Pays de

Ia Zone Franc et les pays des autres zonea monétaireg ' rres f lux
entre pays de la zone Franc sont nettement moins importants.

Il gemble donc qu€ les différencea de zone monétaire
et leg disparLtéa de polittqu€a écononiqu€a
conatituent lea principaur stiuul.arrtg arr:r échangee.
Le rôle dea iatoutg naturslat dont dl'epoae un payg
pour s€ ap,Écia1iger dana une act,iwl.té donnÔe
(product,iwe ou clo@ereiale) paratt uoina détcrol'nalrt.

activitéc paral1èleg r contrairenrent é 'r:G idéeg généralement
admiseg. L,e cas de la Gambie egt sig ificatif à cet égard : le
fait que Ie taux de change officiel du dalaei soit trèg proche
du taux pararlèle n'empêche pas que la majorité des devises
nécessaires au conrmerce de réexportation soit fournie par le
marché parallèIe des changes.

a

de leur actiont
Lt7

politiquee de

8.

9.

Sans préjuger du sens il egt indéniable qu'ils



sont aujourd' hui les seuls
problèmesr âu contraire des
par Ia gestion des conflits
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à avoir une wision régionale des
EÈats gui sont awanÈ tout préoccupés
d'intérêts dans le cadre national.

10.

et c'est 1à unedifficulté majeure de I.'analyse des politiques de maitrise des
échanges extérieurs.

À des degrés diverg suivant lee pays, les commerçants onÈla capacité d'influer sur lee décigions de Ia politig'e de
contmerce extérieur ou tout au moins de limiter son apptication.
À I' inwerE e, les EtaÈs gtri doivent répondre à des exigrences
contradictoires (des consommaÈeurs r des producteurs, d,esbailleurs de fonds) peuvent avoir intérêt à laisser 1es
contmerçants introduire Ia "eouplesse nécessaire" à l, application
de leurs politiquee.

échangres extérieurs. Contraintes à gérer dee intérête divers et
souvent contradictoires, elles sont de ce fait trèe changeantes.

L2. Le nonrbre de Pays SIi pratiquent les activités deréexPortation notasunent de riz est en nette augmeptati.t
depuie guelques annéeg .

Aux Pays Lnveetis depuis tongrt,emps dans cette actiwit,é,
tels çIue la Gambie, Ie Bénin et Ie Togo, il faut au moins
ajouter auJourd'hui la Mauritanie, Ie Cameroun, Ia Sierra Leone
et bientôt la Guinée Bieeau, Le développement de Iaréexportation s'egt appuyé à la fois sur Ia !:- isse des cours
mondiaux de ces dernières années, sur les eff 'rts de protecÈion
de certains pays et sur les besoins accrusr de recettes
budgétaires des Etats,

13.

sur Ie marché international.
notamment celles gr:i fonÈ I' ob jet
sont des produits à bas prix sur

IJee cérêales importées r et
d'une circulation régionale,

Ie marché international : les
ll8
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brieures de riz, sousr-produit gui peut être bradé en période
d, excédents, êt Ia farine de bIé, fortement subventionnée en cas

de saturation du marché. A ces céréales, dont Ies prix sont
souvent artificiellement bas, iI faut ajouter cellee acheminées

dans Ie cadre de I'aide alimentaire'

De ce fait, iI g'avère difficile de conduire dea

alalysea srrr la bage du seul calgul dee avalltageg
conParatifs. De même, iI egt indiapengable de prendre
en coryte lea qualitéa de céréaleg (et d'orgraniger le
resueil et Ie traitement deg donnésg en conaéquence) .

harmonisat,ion entre elles . En ef fet, lea problèmea epécif iguea
auxquels chacune d'eIIeE doit répondre sont de nature très
différente r par exemple, ra capacité de production du Mali est
sans colnmun€ mesure avec celle de Ia Gambier qui peut se

permettre d'adopÈer un€ stratégle de réexporÈation défavorable
à sres producteurs t Ie Sénégal et la Mauritanie ont des

populations fortement urbaniséee, eituées aux portee du marché

international.

Cette interdépendance des politigues ne se limite Pas à la
réaction deg commerçants, elle concerne ausei directement les
internrcntiong de I'Etat. Àinsi, lorsque le Sénégal a baiseé son

prix du riz à la consonrmation en juin dernier, if a entralnê
deux déeieiong (aux finatitég certeg différentes) chez ses

voisins: Ieg responsables mauritanieng ont dt s"rseoir à

Iraugrmentation du prix du rlz à la consomnration prérrr a dans Ia
nouwelle politigue céréalLère et la Gambie a supprimé ses droits
de douane sur le tiz.

16.
pas Ia somne dee logriques nationaleg. Ires facteurs d' intégration
décrits précédemment font que lee pays prie ensemble développent
des logiguee de fonctionnement gui g'écartent dee logiçres
nationales.

répondent entre elles.

Lt9
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Par exemple, iI eet elair çtue Ia Ganbie et la Mauritanie nepeuvent adopter un€ stratégie de réexportation çIue parce qu, ilssont voisins de Pays qui protègent leurs agricultures. Ces paysbénéficient de ra protection des pays voisine pour reursréexportations, mais aussi pour leurs producÈions. Lesprodueteurs de rj-z gambiens seraient en position trèe difficiles'ils ne pouvaient écouler leur production sur les marchée
sénégalaig. Sane la protection du Sénégal dont bénéficient seÉ,producteurs, Ia Gambie devrait peut-être reconsidérer les effets
interne,s de sra spéciarisation à la réexporÈation.

Dans Ie même temps r otl peut congtater çJue lee pays gui
protègent leur agriculture ne sont pas trop gênés par les
réexportations des Pays voiging. On peut ainsi penser ç11,e, faee
aux exigences des consonmateurg, Ie Gouvernement sénégalais nr apas véritablement cherché à entraver per tous les moyens les
f lux clandestins à Étes frontières . Au Mali, malgrré lee
réexportations mauritaniennes, Ia fermeture des frontières a
fonctionné avec une efficacité suffigante pour çJue I'objectif de
déweloppement et d'écoulement de Ia production locale soit
atteint.

AineL, à la notion d, incobérence dee politiquea
nationaleg entre ellesr ott peut oppoa€r, sur certaing
pointer ulle notion de cohérences régrionaleg (sane
préjuger Pour I'Lnatant du aena de eea cohérencea) .

C. IMPIJICATTON DE CES RESULTÀTS

Sur la baae de ces réeultate et constats, de façon plus
synthÔtiquc, quatre idéee directricee peuvent être formulées :

L'engcmble deg 18 Pays d'ÀfriçIue de I'Ouest ne constitue
Pas un seul et unique esrpace régional . En revanch^,
différents eapaces économiquee régiona,ux se deseine .È

à partir des flux de produiÈs entre leg pays.

Ces logigues d'échanges sont très liées .aux commerçants
et relèwent Pour I'egsentiet de l'économie non formelle.

Lee poritiques nationalee, même si elles sont
hétérogènesr pârticipenÈ à ra constiÈution de ces
esPaces Par les interactions qr:i s' éÈablissent entre
elleg .

I40
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Ces espacesr régionaux sont très ouverts sur Ie
mondial.

marché

Ces idées reflètent une évolution sensible par rapport à la
proposition initiale d'espace régional céréalier protégé ÈeIIe
qu'eIIe a été formulée à Mindelo. Elles permettent de présenter
des orientations concernant le renforcement des espaces
régionaux à partir des dynamiquesr d'échanges intégrant les
productions locales.

De I'espace régional au:r eapacea régionalx

a) L'analyse des échangee de céréales (locales ou importéeel
et l'étude de I'interdépendance entre les politigues nationales
conduisent à identifier, non pag un espace unigue. mais deg
espaceg régionaux. Ces espacea peuvent présenter des contourg
différente en fonction des flux considérés. Ils constituent
néanmoins des espaces économiques concrets.

b) Même si les conmercants occupent une place primordiale dans
cee espaces, Ies autree agente économigues y ont aussi un rôle
important.

Ainsi, Ies Etats, les producteurs, les consommateurs sont
concernés, à des degrés divers, pâr ces logigrres d'échanges. Par
leurs comportemente et décieions, ces acteurg créent des
phénomènes d'interdépendance et de complémentarité enÈre les
éclrangee, lee productions et lee constommations .

c) Solon Ie tlroe des produits êchangée (agricoles, semi-finis
ou manufacturésl , ou leur origine (locale ou extérieure) , les
flux d'échangres auront tendance à modifier Ia nature même de ces
espaces : ainsi, Ies flux céréaliers extérieurs, faworisant les
réexportations, tendent certainement à favoriser des espacest
commerciaux au sein desquels les productions nationales seront
gournises à une concurrence extérieure Èrès forte.
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Deg échangea aux producÈiong dans cea espacea régionaur

a) Les loqigues d'échangeg créent des dynanigues au sein de
ces espaceE : elles sont eouples, capables de beaucoup
d'adaptationr probablement très performantee ; elles peuvent
être à I' origrine d'ef fets multiplLcateurÉr pour les autres
secteurg de I'économier principalement pour les productione
agricoles.

b) Une Srqstion ma jeure se pose néanmoine : comment
s-l articulent les loaicnres d'échanglts avec les logigues de
productione nationalesr ên particulier favorisent-elles our au
contraire, concurrencent-elles Ie développement dee productions
nationales ?

c) Ces eepacee régrionaux peuvent of frir dee conditions
favorableg à Ia circulation deq. productions nationales grâce
à:

It existence d'une
conmerciale,

épargne importante , d, origine

Ia création d'un marché plua large par I'ouverture dee
marchés nationaux,

deg possibiliÈée de régrulatLon de I'offre, en volume,
en fonction dee variatione de production,

dee avantages comparatifs guê chaeun des pays peut avoir
au gein de cea espac€s.

d) Ires obec!'\rations faiteg dang le secteur céréalier laiseent
à pengcr toutefoig cnre I' lntégration entre les échangee et l.a
productl.on nt eg-t pas évidente !

Ieg comnerçante ont dee gtratégiee très autonom€s (bases
financièree eÈ monétairee) et onÈ de plus en plus
tendance à utiliser à I'extérieur de la région,
l'épargne obtenue à partir des échanges régionaux i

les flux extérieurE de céréales tendent à favoriser des
déeéguilibres basés sur une fauege concurrence entre
productione nationales et productLone extérieures, dans
ra meÉrure où les prix deg céréales importéee Eont
fauseég (aide arimentaire, prix subventionnés, eoue-
produits, etc.) .

TAZ



En réa1ité, iI
espaces rêgionaux
d'intéEration entre
certaines conditions

2L

n'existe pas de
peuvent devenir
les échanges et

sont réunieg,

réponse a priori. Ces
des espaces rée1s

les productions si

Leg politiquea nationales dang le cadre de c€a espacea régrionanxr

a) Lee poliÈiquee nationales. plus particulièrement les
politiques de malt,rLse des échanqes, sont et resteront
probablement, hétéroqènes. L,e choix d'espaces régionaux
regroupant diwere pays eoulève donc la guestion de
I'harmonisation de ces politigues entre ellee. Cette
harmonisation doit répondre à troig objectifs prJ.ncipaux :

incompatibilité entre Ies politiqueséviter toute
nationalee,

favoriser les
éehangee et les

phénomènes d'intégration entre les
productions,

. appuyer I'intégration dee pays au sein de I'espace
régional conaidéré.

b) Les processus d'inÈégration régionale geront à I'origine de
nouveaux avantages et inconvéniente, auggi bien pour lee pays
eux-mÊmee gue gour les principaux opérateurs économiques 3

producteurs, consommateurs, Etats, comm€rçanÈs .

Pour favoriser le renforcement de ces espaces régionaux à
partir des dynamiques "informelles" actuelles, une gestion de
ces avantages et ineonvénients s'avère donc indiepengable.

c) La grrgtion de ces avantagres et inconvénients devra revêtir
deg fotûcs diverseg entre les paya d'un même espace : choix
eommuns d'orientation généra1e ; harmonisation de politigtree
différenteg ; mécanismes d'a justement et de régrulation en
fonction des fluctuations conjoncturelles et etrucÈurelles des
offreg et dee demandes nationalee t disposfitif de régrulation dee
échanges entre ces espaces régionaux et les marchés
internat ionalrx .

Une telle gestion devra donc prévoir, quelles que soient
Iee modalités retenues, des dispoeitifg de compensation,
financière ou économiqr:e, selon les avantages et inconvénients
par pays et par opérateur.
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Eapaces régrionau:r et narchéa internationaur

a) L'interdépendance entre les eepaceg et les marchés
internationaux existe et doit, êt,re garantie dans un cadre normal
de comptêment,arité of fre /demande lorsque des déséguilibres
agrricoles ou alimentaires apparaissent.

Ces échanges extérieurst doivent également assurer
I'approvisionnement des principaux secteurs de production de ces
espaces (investissementgr intranÈs, . - . ) -

être attendus (cf. phénomène de réexportation des céréalee) :

accélération des processus de subetitution des productions
nationalee par des produits extérieurs (cas du rj-zl ,

prédominance de logiques d'éehangea au détriment des dynamiques
de production naÈionale ou régionaler qui détournent de

l'épargn€ deg reasourc€s financières et monétairesr âu détriment
des secteurs productifs nationaux et rêgJ.onallx'

En effet, Ies importations sont souwent I'objet de

mécanismes de subvention lors de Ia mise en marctré de certains
produits (prix subventionnés, aide alimentaireT . . . ) t de plus,
iI s' agLt gouwent de sous-produits (brl,sures de tLz, bas
quartiers de bétail7 . . . ) . Ces faits incitent donc à la prudence
quant au r€coursr systématique et sans nuance au principe des
avantagcr comparatif s entre ces estpaces régionaux et les
économiog externes.

D. PERSPECTIVES

Ces implications permettent de formuler deux types de
propostitions 3

a) Les perspectives opérationnelles : lee éléments de

réflexion et les principales conclusions permettent d'esquisser
leg démarches possibleg et les étapes à franchir Pour Passer de
ces esrpaces régionaux, identifiés à partir des échanges' à des
espacea économiques.

c) De même, les conditions de concurrenee et les comParaisons
de productivité entre lee espacee régionaux et les marchés
extérieurs demandent à être examinées avec rigueur -
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b) 3 à partir des

différents Èrawaux effectués (inventaires t échangee

frontaliers | . . .) et de cea perspectiveg opérationnellest
apparaigsent nettement les besoLns complémentaires en

informations de base et en connaisÉrances plus spécifiques.

Cette dernière partLe ne prétend pas déveloPPer des

propositions détailléeg et exhaustives dans cest deux domaines.
EtIe a pour souci majeur de dreseer une liete indicativet
présentée dans le tableau synthétigue ci-joint gr:i insiste sur
ra correÉrpondance entre Ies en jeux opérationnele (avancée

succinctement dans ce tableau) ainsi que sur les réflexions et
recherches çri en découlent.

Ce tableau met clairement en évidence Ia diversiÈé et Ia
complexité des champe retenus. I1 découle de ceci guelques
éwidences :

Les perspectiveg opéraÈionnellee exigrent çJue toutee les
réflexions et propositions présentées icl fassent
l, objet de larges discussione et débats dana leg Pays
constituant ces espaces régionaux '

Les perspectiveg de recherche et d'étude suggèrenÈ deux
points :

les dl,vera champs doivent faire I'objet d'une certaine
spécLaligation entre lee différentee éguipes
traval.llant sur Ia question dt espaces régl'onaux i ce
gui nécegsiÈe un renforcement des mécanismes de

confrontation et de synthèse actuels i

le maximum de ces études/recherches doit sle rêaliser
evec des équipes africaines des Pays appartenant à ces
espaces i ce gqi impligqe des protocoles cômmuns

:.. d'exécution mais aussi des dynamiques gui assurent Ie
transfert des informations et deE méthodeÉt.
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LA DESCRIPTION DE IJ' ESPACE REGIONAIJ
EXISTÀ}IT EN AFRIQUE DE IJ' OI'EST '

METHODES, RESUI,TÀTS ET EI,EMENTS DE

SCENARIOS D' EIi/TOLUTION

I. PROBLEMATIOUE SPECIFIOUE

L'ensemble des recherches de I' IRAII!, de l' INRA
(Montpeltier) et de I'UNBI est né du const,at que l'espace
commeicial régional exisÈe déjà. rl a donc eu pour objectif non
d ,opposer deux utopies directrices ( espace Protégé ou zone
d,éeonomie fibéraIe) mais de décrire I'espaee existanE.

Cela a entra iné trois con6équenees :

aefinies à priori mais sont I'objet même de Ia
recfierche t ni les f rontières de I'espace ni leurs
relat,ions avee Ies Etats et avec les zones monétaire6.
ni les articulations internes ne sont considérées
comme des données ou des objectifs. Elles sont
l,objet même d'une recherehe qui essaie de montrer (et
de réduire ) I 'étendue des ignorances sur Ies flux
commerciaux, 6ur les interventions étatiques, sur Ia
structure des relations inCrarégionales et sur leurs
int,eractions avee les nations eE avec les zones
théoriques d' intégration.
Le foncÈionnement des narchés céréaliers au sein de
cet espace n,est considéré ni comme le résultat des
relations interétatiques ni comme 1'applicaÈion d'une
,,économie de marché" où les échanges seraient le
simple résultat mécanique des disparités
intèrnationales de prix (et encore moins de disparités
d'avantages comBaratifs ) . Même si ces phénomènes
néeaniques exi stent et créent des phénomènes de vases
connunieants, les marchés eoncrets sont le fait
d, intervenants acÈifs : acÈeurs privés en concurrence
inparfaite, EÈats aux interventions complexes,
aAininistrations aux acEions Barfois conÈradictoires
(et souvenÈ instables) eE groupes sociaux capables
d'influence; les prix et les revenus par des Pressions
sur I es Eta'rs .

CetÈe note ne const i tue qu ' un
recherches menées Par I '

(Montpetlier) et 1'LINB (Bénin).
" propos d ' étaPe " sur les
IRAII! (Paris), 1'INRA
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Le rôIe sÈraÈéqique des eommercants dans Ia
consÈruction de l'espace régional a incité non
seulement à reconsidérer Ia théorie des relat,ions
entre Ie secteur privé et les Etats mais aussi à
cent,rer I'observation sur les comBortements de ces
acteurs . Ceux-ci sont certes inf luencés dans Ieurs
décisions par des disparit,és internationales de prix
(mécanique de marchés) mais, réciproquement. ils
structurent les espaees d'échanges par leurs réseaux
d'information, leurs stratégies d'accumulation, leurs
capaci tés f inancières ( fonds propres ) et leurs accès
aux sources formel les ou infornel les de crédit.

Leurs stratégies reflètenÈ aussi leur aeeès aux
conÈingents d ' inportat,ion ( souvent non mis aux
enchères ou réservés , en fa i t, aux commerçants
irnportants ) , leur capacité d'inf lueneer les décisions
étatiques ( par pression ou coI lusion) , Ieur caBacité
de contrebande, les renEes qu' ils peuvent se créer (du
fait des imperfections de Ia eoncurrence eÈ des effets
de raÈionnement ou de hausse des pr ix provoquée par
les interventions de I'Etat), la gestion simultanée
d ' opérat,ions commereiales et d ' opérations de change,
etc. En mettant les acteurs du comnerce au centre de
1'analyse, on peut à la fois rejoindre les Èravaux des
anthropologues de I ' accumu Ia t ion et évi ter
1'opposition simBliste entre Etats et soeiétés civiles.

II. SPECIFICITE DES I{ETHODES

En considérant I'espace régional non conme un objectif
mais eomne un fait à observer, on est obligé de consÈater que Ia
dynamique de ce marché esÈ très mal eonnue et gue 1e premier
travail de recherche doit porter sur les lacunes de
I'information existante : Ies flux commerciaux exisEants sont
généralement analysés au travers des statistiques qui s'avèrent
neutement contradictoires sur les échanges officiels et
totalement lacunaires sur les échanges informels ! les
interventions de politique économique font généralement 1'objet
d'affirmations et même d'évaluations quantitatives alors que
Ieur sinple inventa ire pose des problèmes cons idérables ; les
opérations financières, qui sonÈ en interaction eonstanÈe avec
Ies opérations conmereiales, .cion-t pratiquement inconnues, ete.

La recherche a donc été amenée à privilégier non Ie
traitement des informations existantes ( et encore moins 1e
calcul , qui aurait été prémat,uré, des élasticités dont la va leur
est décisive pour la viabilité d'un espace protégé) mais Ia
constitution de données sur les phénomènes qui sont les plus mal
connus.
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commun éuant de colleeter des
poursuivre les commentaires à

cette reconstitution eË eet élargissement des données
prinaires ont été recherchés dans f interaction des différentes
iecherches sur les faits les plus mal connus de I'espace
commercial : êtude eritique (par des conParaisons ) des
statistiques disponibles sur Ies échanges enregistrés et étude
directe des écnângres informels , êtude du comPortement des
acteur6 par étude des sÈratégies des commerçants et inventaire
des interventions étaÈiques ; enfin étude des relaÈions entre
flux commerciaux, pioblèmes monétaires eE transferts
financiers. C'esÈ I'irticulation de ces données qui permet
d ,observer ( soit par des inventaires porÈant sur I 'ensemble des
pays, soit par dès études de caE Bortant sur quatre pays ) 1e

foncÈionnement concret d'un espace Coneret.

III

3.1

RESUTTATS S IGNIF ICATIFS

L , existence d 'un nraçehé, rÉqional ouYç5! sur 1:€xÈér ieur 2

monEre qu nt
i"peiieurs- aux estimations bet iciel les et qu ' i ls sont le
pràlongement du commerce mondial. Les échanges
it tériérrrs, dont on esPérait qu'ils deviennent une
;;;;iiunite d'esPaee protege, apparaissent à l'inverse
comme un node de pénéiratiôn des importations d'oriqine
exferne.

Le rôle noteur des gomnercants dans 1a constitut'ion de
et

I,exi'tence c.réenÈ des
intérêts inveffi r'existence du marehé régional
EouB ga forme actuelle.

La strueture qéoqraphique Êe. l'esDace a été modelée par
ffince enÈre@is et pays encravés (mieux
défendus contre le mafcfré nondial mais dépendants de 1a

politique des pays voisins), par l"..lifférence des prix
à" revient des céréales ( inégal ité entre sénégal et'
MaIi ) , par Ies politiques douanières (cf' 1a carte
geogiaphique des différeneeE d'intervention), par
l,exist,ence de voies de communieation, ete.
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Pourrait,-on différencier eedurable des communicat.ions
des prix de revient comparés
très ins ta bI es ( notamment
changements de pol i tiquesdisparités monétaires ?

qu i ressor t de la géographi eet de 1a qéograBhie durableet ce qui ressort d'échanges
inf ormels ) résul t,ant deset des modifications de

La lri ré es ir
i"ll3t"=!iol+ : - de prix
( dont on estime encore ma I dans quet 1e mesure el les sont1e résuItat, de différences de prix de revient à Iaproduction) ; de différences de poliriquei - 

ipofiuiquàides pr ix eÈ poI i tiques douanières ) ; diffé;ences delocat isat,ion (pays côtiers eÈ pays enclavés ) ; de
d i fférences de zones monéta ires t ir résuI te Beut-êtreenfin de différences ent,re les taux de profit tiiés de laeommercialisation des inportations et les Èa uxobservables dans les échanges internes.

d 'un eo el'économie de production ; ouæ profiÈs dans lecommeree, notamment d , importation, peuvent êtresupérieurs aux profits dans 1a produetion, Ia eoneurrencedes importat,ions, survient dans des écononies dont lastrucÈure productive est Èrop peu diversifiée pour queI'on puisse être certain que 1e déclin des productions
concurrencées soit comBensé par 1'apparition dà nouvellesproducÈions.

éd olitIespo1itiquesdouanières'lesouscaclesnont'arffis'
I es taxes internes. ete . se earactérisent par leurdiversité' Ieur instabilité, leur imparfaite puurication,
leur cohérence parfois incertaine et leur efficacitélirnitée. cette complexité et cette ineertitude jettent
quelgues doutes sur 1a possibilité de mesurer lesprotections (que seules des comparaisons entre prix de
BayÊ voisins permettraient de considérer dans leur
enaemble ) . On a pu cependant obtenir une première
caractérisation des pays qui ne donne pas Ia mesure deseffets des Bolitiques mais informe sur- les sÈructuresdif f érenÈes observabres dans Ies pays *'oisins.

u enf ol à l'égard des
diversité des

défense conÈre
importat.ions céréarffintrent la

successives aux
de rentes aux

dt d.

3.2

fonetions de cette instabifiEé if inst,abifité extérieure, coneegsions
différents çlroupes sociaux, création
importaÈeurs.

ormaÈ nc om urs publics
connaissent officiellenent ni les échanges. nipropres décisions, ni leur

qul ne
Ieurs
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A I , inverse, Ies commerçanÈs onÈ une informaÈion précise
et rapide. L' information inconplète des Etats est
parfois Ie fait de 1a périodicit,é (trop longrue) des
infornations, Barfois 1e fait de difficultés réelles
d,observation, pârfois Ie fait de volontés implicites
( "compIieiLé" avee les commerçants pour des ob ject,if s
privés ou même pour des objecEifs nationaux, ootamnent
dans les économies de réexportation ) .

Le ma intien probable des différences de prix enÈre Ies
pavs : i I senble que les coûts de transporÈ eÈ,
évent,ueIIement, les tarif s et contingents maintiennenÈ
des différences de prix entre les marehés nationaux eE
entre les marchés locaux. Ces dif férences de prix
signif ient, peut,-êt,re Ia possibilité d'interventions
efficaces ( 1e eontingentemenÈ des importations au Mali a

réussi à éIever les prix) ; erles peuvent' susciter des
politiques différentes à I 'égard du eommerce
international ( Ie Sénégal
politiques différentes du
pr ix de revi ent, ) .

et Ie Mali ayanË intérêt à des
fait de Ia d ifférence de Ieurs

3.3 Sur Ies confliÈs d'intérêts

Les diverqences d'inEérêts entre les Etats sont patentes
dans 1'espace commercial existant ; eIIes le seront
également dans 1a construction d'un marché protégé.

Les diverqences d'int,éçêts entre l.es adminigÈJati.ons d'Pn
Finances ( cherchant Ia

maximisation des recettes Publiques), Ministère de
I 'Agricul ture ( recherchant Ia maximisat'ion de la
produetion locale), Ministère de I'Intérieur (sensible au
Uas prix des produits alinentaires, not,anment en ville).

L, impact des intérêt,s particulieqs sur I'élEboraÈion, des
ffi (eontingents générateurs de rentes'
libéralisation génératriee de relat,ions nouvelles avec
les intérêts privés, etc. ) et surtout sur I ' instabi lité
de ces Pol i Ciques dont chaque changement peut être
créateur de profiÈs et de rentes.

Les diverqences d'intérêts entre eonsommateufs'
prffi Cômmercants sont plus connu';s eÈ plus

àbfes (sont moins connues en evanche les
d ivergenees d ' intérêts entre les d i f fér ents
BroducÈeurs ) . Mais ce6 divergences d' intérêts doivent,
être rappelées avanÈ toute analyse des consËruct'ions
possibles d'espace régional.
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Iriineertitude des=.dgqnées 
"y, lesquelres reposent lesctlagnostics quanffi: ra 

"àrËiraison des sourcesstatistiques souligne qu ' on ne connaîÈ actuerremenÈ ni rechiffre des échanqes ' ni les critères auxquels répondenttes dif f érenLes - sèri"r,---.ni, ---;;; 
eonséquenÈ, lesutilisations qu,on peut en faire.

des f lux' cet aff inementffi mais ne senble paspouvoir résulter de cecrrnl,guês sinpres et unifornes.L'analyse eomparative des sérles eomneres études de cas montrent que res rectifieationssouhaitables sont actuerlement différentes seron respays, sel0n res dates d,observation-;; seron les produitset ne peuvenÈ être rlit"i- qu" par un en'emble conprexed'infornations nées des 
"orp"rài"on,, de eritères devraisemblance, de . repér"ge"- ggogi"pniques -1"" 

pays
i::";:;=,ttî".t"tt des ïe"i=p"rtatio;;t: aè 

"o.n"issancés

Les relations commerqiales à l,intérieur de 1a zone Francne 5onÈ pas sysuématiquemàni lccrues par I ,appartenance 
àla même zone ( ir y t même des oustltres tarifaires ausein de 1a zone). Et, à r,inverse,--des différence' dezones sont eréatrices d'échanges par les différences deporitique interne, la fermeture officietie--d" pays àmonnaie en diffieulté (rvigÀi-ial, la recherche de monnaiess tabl es , etc .

trois
:

ff:ii" "n*. "ràn.''I" Naira commevûtrlcule du commerce proche, le 
"iot""o#,iJt"roflii:Ô*éeàange nécessaire aux aetournements de trafic et commemonnaie pernetÈant r,accès de ,onrràies de réserve eÈenfin re Franc, 1a Livre-ou 1e Dollar comme monnal-e'refuge ou comme monnaies a'ècrrange -J""a res exporEat€,ursloinrains de eéréales (EtaËs_unis ïu ;;;" asiariques ) .

ed
s l orme : ee financemenffi

faveurF:;:: lun":.:. u:_ t::^r:,;"::: ,-"ii'JJ,iË'lio"i" uJl ,1r:r: :;des grandes entreprises eÈ du
:;iilB:::" ":,1 *^-:fïll#. ;i"ËIi,","i i,iri,n"""iï"';;

;;u 
"; i;; 

"'o,
f imnnr|'lntra Àsa G^-r- ; d'où
l;ii::r,T:"11^^u1*"_ ,onds propi"" 

"i- a" i,'"""i'èi""i* "rr"i;::eourts de créd i ts .
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3,6 sur Ies avantaqes comparat,ifs

On doit, d'abord constater Ia difficulté de mesurer les
avantaqes eomparatifs à partir de données incertaines et
dispersées sur les prix de revient (et 1a difficutté de
faire des prévisions).

Si 1'on possède quelques indices gEossiers sur les
différences entre Sénéqat eÈ Mali, i1 faudraiÈ, pour
disposer d' informations sur les coûts comparés, pouvoir
remonter des prix au détail en suivant les fifières
d'importacions et les fifières de producEion interne pour
détecter protections, subvenÈions, Èaxations, monopoles
eÈ monoBsones , eoûts d ' opportuni té eÈ eoûts des
situations alternatives. C'est dire que cette mesure
devrait aller beaucoup BIus loin que les informations sur
les protections donÈ f inventaire des interventions des
Etats montre qu'elles sont Iargement défaiIIantes.
Le besoin d'informaEions complénentaires sur l'évolution
orévisible des avantacreË comDaratifs.

Chacun constaÈe que la compét,itivité du Sahel risque de
se dégrader. rotamment Bar rapporE à l'Asie. Mais 1e
faiu même qu'e11e se dégrade pour tous les produius
néeessit,erait une étude sur f inégale vitesse de
modification des productivités relative6 dans les
différents produits (en Asie et en Afriqu e)Z pour
redéfinir des avantages conparatifs. Une attention
particulière devrait être porEée aux
productivité potenÈieI1e.

progrès de

IV. SCENÀR IOS

Avant de définir des objectifs à I'espace régional,
peut-être conviendrait-il d'expliciter, dans des scénarios
alterna!É,,to. les possibilités d'orientation de la producÈion et
de 1a cOnsommation céréatières, Le but serait d'identifier les
paramètrcr, critiques qui orientent vers I 'un ou I 'auÈre
seénario, la vraisemblance de chaque scénario, Ies gains eÈ les
pertes des différents acteurs.

De nême serait-iI nécessaire de connaître les subvenÈions
des pays européens et des Etats-Unis, à la fois pour
différencier 1a comBétitivité des produics inportés et
Ies avantages comparatifs de Ieurs producteurs et pour
s'interroger sur l'avenir de cea subventions.
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On pourrait notamment distinguer 4 scénarios :

Scénario n" I de déficits extérieurs (céréaliers et
qlobaux ) croissants

Ce scénario correspond à l'évolution observable dans
l'ensenble de la Zone et particulièrement au Sénégal (notamnent
avant Ie passage par les progranmes d'ajustement), I1 risque de
se réaliser si Ia déBréciation du CFA est interdite par les
règles de Ia Zone Franc, si les Èarifs sont rendus inefficaces
par Ia porosité des frontières et si Ies PAS sont, reeardés Bar
Ia capacité des pays à refuser Ia rigueur des a justements. En
I 'absence de rééqui f ibrage à court terme, oD s 'achemine vers
deux issues possibles : 1a néce6sité d'un ajustement, ultérieur
d ' autant plus coûteux qu ' i I aura été retardé plus longtemps ou
la perpétuaÈion d'une éconornie déf icitaire assistée où la
substitution d'une économie d'échange à une économie de
production s'accompagnerait d'une accélération du processus
d'urbanisation eE de rnigrations hors des zones dont, Ia
product.ion aura été af f ectée, Ce seénario ne nanque pas de
vraisemblance pour le SénégaI.

Scénario n" 2 de rééquilibraqe par des interventions

En cas de refus des bailleurs de fonds de finaneer 1e
déséqui 1 ibre eroissant et de I ' adoBtion ( eneouragée par les
bailleurs de fonds ) de politiques nationales de rééguilibre
gtobal, 1e rééquilibre serait obtenu par une conËraction du
niveau de vie etlou une hausse des productions st,imulées par les
nouveaux débouchés ( I'importanee relaÈive des deux modes
d'a justement étant fonction de I'éIasticité de I'offre de
produits exportables, de I'élasticité de 1'offre de produits
destinés au marché interne et de 1'éIasticité de substitution
entre les consommations ) . t'amorce d'un ÈeI scénario peuÈ être
rendue vraisemblable par 1a lassitude des bailleurs de fonds,
par 1a possibilité d 'une remise en eause du cFA et surtouÈ par
I ' inefficacité actuel Ie des tarifs. Les résultats d 'un te1
scénarie sont assez difficilenent, prévisibles en raison des
incertiùudeg sur les élasticit,és et en raison de l'absence
d 'étude* dc la croissance différenciée de la eompétiÈivi té des
pays concurrents dans les différents produits (problème de
I'imprécision de I'évolution des eompétiÈivités Eectorielles ) .

Scénario n" 3 de protection douanière ( tarifaire ou non
tarifaire)

Toute la dynamique actuelle de Ia Zone rend inprobable la
réalisaLion de ce scénario dans I'ensemble de la Zone sans qu'il
y ait concerEation ( cf. scénario no 4 ) . I I n'est cependanE pa6
impossible dans un pays comme Ie Mali où les coùts de transporÈ
assurent une protection géographigue et où Ies avantages
comparati fs naturels sonÈ assez é1evés ( et où, en déf initive,
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Ies protections contingentaires n'ont pas été sans une certain
efficacité) . A f inverse du scénario no 2, ce scénario
signifierait une relance de la production céréalière et, non une
spécialieation en fonction de 1a compétitivité relative des
diffêrenÈs secteurs. Ce scénario, n'ayant quelque ptausibilité
que dans les pays producteurs et enclavés, signifierait un
fractionnement de I'espaee régionaI, ce qui ne saurait être apriori écarté ni par les prévisionniste6, ni par les décideurs i
if se peut que les intérêts du Sénégal et du Mali ne soient pas
convergenfs.

Ce scénario n'est, pas rendu facile mais difficite par
I ' exi stence de I ' esBace régiona I non protégé et i I ne
résult,erait ni d'un proeessus spontané de division
int,ernationale du travail ni d'une simple déclarat,ion
d'intentions communes des Etats concernés ( intenLions qui
seraient, abandonnées au prenier conflit d'intérêts comme l'ont
montré Èoutes les évolutions passées ) . Une négociation serait
nécessaire (comme dans tous Ies processus d'intégration
volontaire qui ont, réussi ) pour identifier les gagnants et les
perdants, d'une part entre les Etat6 (à Ia fois comme
représentants des intérêts nationaux antagonistes et comme
demandeurs de reeettes publiques) êt, d'autre part, au sein de
chaque nation entre produeteurs et eonsommateurs, entre
producteurs de différentÊ produits, entre Etat et secteur privé,
ent,re les dif f érentes adninisÈrations, etc. Les problèmes
soulevés par Ia détermination d'indennisations. 1e besoin de
recourir à 1'aide étrangère pour indemniser les perdants et les
résistances des commerçants et des pays réexportateurs
affaiblissent 1a vraisemblanee de ce scénario.

ocree
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