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AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 

CULTURES VIVRIERES ET CULTURES D'EXPORTATION 
EN AFRIQUE OCCl DENTALE 

I t  Les pays du Tiers-Monde calquent leur production agricole sur les be- 

soins des pays riches : production de viande et aliments élaborés d'exportation 

( ca fé ,  fruits, légumes de contre-saison) au lieu de la traditionnelle nourritEr5 

de base: blé, maïs, riz qu'ils sont obligés d'importer, ce qui renforce la mal- 

nutrition ... 
... Si un pays veut redonner une grande importance à ses cultures vivrières 

il se retrouvera dans une situation financière très difficile avec beaucoup moins 
d'exportation et un déficit budgétaire encore plus grand..Si on n'aide pas finan- 

cièrement les pays qui veulent ce changement, ils ne pourront jamais changer de 

voie, prisonniers qu'ils sont de ce système de dépendanc-e. 

Aujourd'hui, ctest rout le contraire : la Banque Mondiale et le Fond MonZ- 
taire International les encouragent 2 réduire leurs budgets au détriment de 2-2 po- 

pulation et 2 pousser les exporrations au lieu de les inciter à l'autosuffisence 
aliment aire". 

(1 )  Cette déclararion de J. CHONCHOL , ministre de l'Agriculture de S.fz:Z'"- 
DE et experr de la F.A.O.,dacée de mars 1982, évoque ïes problèmes de politLaut 
agricole que les gouvernements des pays du Tiers-Xonde ont  ã résoudre et les d i f -  

ficultés de survie des habitants de ces états. 

Esrce 5 dire que la suppression des cultures d'exporration rendrait les 

problèmes alimentaires moins aigus ? Nous essaierons de répondre 2 cette quesEior! 

en examinant l'exemple de l'Afrique occidentale (carte suivante) que nous connais- 

son-: un peu . (2) 

Nous présenterons d'abord ce sous-continent; son milieu naturel et ses 

rapports avec l'économie de marché 

tes cultivées. Dans l'ensemble,le milieu naturel er les opportunités éconopiques 

sont d'autant plus défavorables aux habitants que l'on s'éloigne de la côte atlan- 
rique et que l'on se rapproche du tropique Nord. Simultanément en effet, le 

climat s'assèche, réduisant le nombre des plantes cultivables et la durGe du 

travair agricole et rendant aléatoires les récolces Landis qu'augmentent les frais 

conditionnent en partie le choix des plan- 
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de Eransport des produits importés ou exportés. Nous évoquerons B cette occasion 
le probrème de l'émigration pay2anne qui traduit souvent une situation d'échec, 

les .paysans préférant s'en aller plutôt que de rester chez eux B travailler à 

l a  fois pour se nourrir, pour gagner de lrargent et pour maintenir leur terre 

fertile soumis B un milieu naturel jugé trop hostile et (ou) dominés par une éco- 
nomie,de marché, qui J. CHONCHOL le montre bien ne fonceionne pas dans leurs in- 

térêts. Ensuite, nous tenterons une analyse globale de la situation alimentaire 

de ce sous-continent, de ses exportations agricoles, de ses importations alimen- 

taires en utilisant des informations bien souvent trop approximatives nous en 

conbenons, mais il n'en existe pas d'autres. Les conclusions pourront donc para:- 

tre imprudentes ; il nous a semblé néanmoins utile de faire cet effort de clari- . 
fication quitte à encourir la critique. 

1. LES CULTURES D'AFRIQUE OCCIDENTALE, UN CHOIX LIE AU CLIMAT ET AUX OPPORTUNITES 
ECONOMIQUES. 

Ce n'est pas la température élevée (le thermomètre descend rarement au- 

dessous de 18") qui diversifie le milieu naturel et qui détermine en partie le 

choix des cultures mais le régime des pluies(3) (voir carte) : 

- sur une marge Etroite,de l a  côte guinéenne à la côte libérienne 2 l'ouesi: 

et sur les côtes nigériannes et camerounaises 2 l'est, le climat est équatorial ; 

-la forêt domine et les précipitations annuelles sqérieures 2. 2400 mm se répEr- 

tissent sur 9 2. I O  mois de mars à novembre (chaque mois, i1 tombe plus de 190 m 

d1 eau) . 
- le climat tropical humide intéresse toute l a  zone située entre ces deux étroi. 

tes bandes côtières équatoriales et au nord,une ligne qui relierait d'ouest en 

est,Conakry 

Nigéria) et Ngaoundéré (nord Cameroun) ; seule exception,la côte ghanéenne et 

togolaise où le climat est plus sec. La végétation est constituée de forêt ou de 

savane boisée ; les hauteurs de pluie s'abaissent de 2400 2 1800 et 1600 mm en 

Guinée et même 2 1400 et 1200 mm plus 2 l'est. La saison ssche s'allonge jusqu'à 
durer 5 mois par an, de novembre à mars vers le nord et une petite saison sEche 

s'installe en juillet-aoÛt,sur la cÔte,entre la Côte d'Ivoire et le Nigéria. 

5 Bouaké (centre Côte d'Ivoire), Tamale (nord Ghana), Lokodja (cenrre 
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*. - p lus  au nord ( e t  localement l e  long de l a  côte ghanéenne e t  togo la i se )  rëgne 

l e  c l ima t  t r o p i c a l  sec correspondant â une végé ta t ion  de savane a r b u s t i v e .  La 

l i m i t e  nord de cecl imat  peut  être rep résen tée  par  u n e - l i g n e  r e l i a n t  Dakar, Niamey 

Zinder (Niger) e t  Djamena. La hauteur  de p l u i e  diminue encore ju squ ' à  600, 400 e t  

même 200 mm. p a r  an du cô té  de Zinder.  La s a i s o n  des p l u t e s  se r a c c o u r c i t  du sud 

vers l e  nord : 6 mois p a r  an 2 l a  f r o n t i è r e  nord de l a  Côte d ' I v o i r e  de m a i  2 

octobre ,  3 2 4 mois il Ouagadougou de j u i n  2 septembre e t  2 mois 2 Zinder en  

j u i l l e t - a o û t .  

- p l u s  au nord encore dans l a  zone sahé l ienne ,  les  p l u i e s  ne s u f f i s e n t  p l u s  a u  

c u l t u r e s ,  c e l l e s - c i  doivent  ê t re  semées en bordure des  f l euves ,  dans des  bas-fond 

ou i r r i g u é e s  ou a r rosées .  E l l e s  deviennent a l o r s  marginales  p a r  r appor t  2 l 'éle- 

vage. 

S i  l a  cour t e  durée de l a  sa i son  des  p l u i e s  en  c l i m a t  t r o p i c a l  sec l i m i t e  

l e  nombre de p l a n t e s  c u l t i v a b l e s ,  les i r r é g u l a r i t é s  de p r é c i p i t a t i o n s  s o n t  dé t e r -  

minantes pour expl iquer  d'énormes v a r i a t i o n s  de  l a  product ion a g r i c o l e ,  les plan- 

res ne pouvant se cons tk tuer  de r é s e r v e  hydrique s u f f i s a n r e  2 cause de  l a  vigueur  

de l ' évapora t ion ,  sauf s i  les  paysans p r a t i q u e n t  l ' i r r i g a t i o n  ce q u i  es t  rare en 

Afr ique.  Ains i  dès l ' i s o h y è t e  1000 mm.,c'esr-à-dire au nord d 'une l i g n e  jo ignan t  

l a  f r o n r i è r e  de l a  Gambie B Bamako, Bobo-Dioulasso (Haute-Voita), Kaduna (NigPria  

e t  l e  sud de i a  cornedu Cameroun, l es  r é c o l t e s  s o u f f r e n t  dGhasa rds  pluviomgtr i -  

ques.  

Comptetenu des conrrainces de 12 pluviométr ie ,  l 'ensemble des  cu1tl;res 

de l 'Af r ique  de  l ' o u e s t  se r é p a r t i t  en bandes grossièrement  pa ra l l è l e s .  du nord 

au sud ( 4 ' .  Nous déc r i rons  d 'abord 'les condi t ions  c u l t u r a l e s  des  p r i n c i p a l e s  

p l a n t e s  vivrières : 

- - t o u t  au nord ne résiste que l e  m i l l e t  acceptan t  des s o l s  sab leux  e t  dolzt les  

variétés les p lus  h â t i v e s  o n t  un cyc le  v é g é t a t i f  de  60 j o u r s  ; les rendemenrs 

varient e n t r e  300 e t  800kg/ha. 

- l e  sorgho a besoin  d 'un  peu p lus  d 'eau ; s e l o n  les v a r i g t é s ,  l e  cyc le  vggé- 

t a t i f  dure  de 80 à 190 j o u r s ,  c e t t e  p l a n t e  prend une p l a c e  prépondérante  dès  que 

l a  hau tex r  d 'eau  dépasse 800 m p a r  an e t  e l l e  peu t  être p r é s e n t e  au sud, appro- 

ximativement jusqu '2  l ' i s o h y è t e  i500 mi~l ; ses rendements moyens o s c i I l e n t  e n t r e  

400 e t  7OOkg/h-a. 
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- l e  sorgho es t  v i t e  remplacé au sud p a r  l e  mars dont les rendements son t  p l u s  

élevés, q u i  se défend mieux con t r e  les o iseaux ,  q u i  peu t  être mangé quand les 

g ra ins  s o n t  en  l a i t  (ce  q u i  permet de r é d u i r e  l e  temps de d i s e t t e  2 l a  soudure) 

e t  q u i  ,peut  ê t re  consommé g r i l l é  a l o r s  que les m i l s  doivent  tou jours  être décor- 

t i qués  e t  t ransformés en b o u i l l i e .  Les  rendements v a r i e n t  e n t r e  800 e t  1500 kg/ha 

Au nord,  l e  m a ï s  s o u f f r e  de l a  sécheresse  b i e n  que certaines variétés mûrissent 

en 80 j o u r s f d ' a u t r e s  demandent 120 jours). Au sud, on t rouve du maïs jusqu 'en  bor- 

dure du g o l f e  de Guinée où il e s t  p o s s i b l e  de f a i r e  deux r é c o l t e s  p a r  an,  m a i s  

cet te  p l a n t e  ex ige  un s o l  f e r t i l e  e t  profond e t  des  faGons c u l t u r a l e s  p l u s  acca- 

pa ran te s  que l ' igname e t  le  manioc, ces deux c u l t u r e s  deviennent donc prépondé- 

r an te s  .au-.sCd. 

- les r i z  on t  une t rès  grande u b i g u i t é  ; l e  c y c l e  c u l t u r a l  p e u t  o s c i l l e r  d e  

70 2 205 j o u r s  en fonc t ion  des var ié tés .  En f a i t ,  on d i s t i n g u e  l e  r i z  p l u v i a l  

q u i  a - b e s o i n  d'au-moins 1000 mm de p l u i e  p a r  .a, dont l e  cyc le  c u l t u r a l  varie 

e n t r e  80 e r  140 j o u r s  e t  dont les rendements moyens vont  de 500 2 800 kg/ha.  e t  

les  r i z  de ïnarais ou de p l a i n e  inondée, semés ou rep iqués ,  q u i  dépendent e s s e n t i e  

ment de  l a  hauteur  d 'eau que les paysans c o n t r ô l e n t  p l u s  ou moins b i e n ,  les v2- 

riétés u t i l i s é e s  ont un cycle  q u i  o s c i l l e  l e  plus  souvent e n t r e  160 e t  200 jou r s  

e t  les rendemeots moyens vonr: de 900 2 1200 kg/ha.  

- l'imame a besoin  d'une p luviométr ie  v o i s i n e  de 1800 mm e t  de so l s  lBgers 

e t  r i c h e s  ; i a  c u l t u r e  est généralement f a i t e  sur  b u t t e s .  L e s  variétés les p lus  

h â t i v e s  s o n t  r é c o l t é e s  au bout  de 7 mois, une seconde r é c o l t e  peur: a v o i r  lier! 3 

mois p l u s  t a r d ,  les v a r i é t é s  les p l u s  Eardives s o n t  r é c o l t é e s  au bout  de 12 m c i s .  

Les  rendements o s c i l l e n t  e n t r e  15.000 e t  20.000kg/ha. 

- l ' a i r e  de product ion du manioc recouvre en p a r t i e  cel le  de l ' i g n a m e ,  m a i s  on 

en t rouve  p a r f o i s  au nord jusqu 'à  l ' i s o h y è t e  500. Cette p l a n t e  importée récemment 

d'Amérique a progressé  considérablement au cours du vème siècle ,au décriment 

de l ' igname q u i  demande p lus  de s o i n s  e t  dont l e  bouturage ex ige  jusqu '2  30 et  

40X de l a  r éco lze  e t  au dérr iment  du m a ï s  dont les  rendements s o n t  f a i b l e s  l o r squ  

l e  s o l  est  appauvri .  Le manioc ex ige  peu de t r ava i l  e t  donne des  r é c o l t e s  éche- 

lonnées.  Le  cyc le  c u l t u r a l  varie e n t r e  6 e t  24 mois, les racines étant conservées 

en terre e t  mangées en  fonc t ion  des beso ins .  Les rendements moyens s o n t  de 

5. OOOkg /ha.  
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- l e  bananier-plantain es t  un bananier  de grande t a i l l e  donnant des  f r u i t s  

consommés localement,  s u r t o u t  c o m e  légume. I1 l u i  f a u t  de l a  p l u i e  t o u t e  l 'année 

m a i s  il c r a i n t  l ' excès  d 'humidi té  e t  a i m e  les sols profonds e t  l a  lumière .  La 

p l a n t a t i o n  se f a i t  avec des rejets au début des p l u i e s ,  e l l e  d o i t  ê t re  b inée  e t  

pro tégée  p a r  une p l a n t e  de couver ture .  La t a i l l e  ou p l u t ô t  l ' o e i l l e t o n n a g e  d o i t  

être p r a t i q u é  pour l i m i t e r  l e  nombre de re je t s  e t  o b t e n i r  u n . à  q u a t r e  régirnes 

pa r  souche e t  p a r  an dont l a  r é c o l t e  s ' éche lonnera  dans l ' année .  Les  rendements 

v a r i e n t  e n t r e  10 e t  20.000kg/ha. 

Les  p r i n c i p a l e s  c u l t u r e s  d i t e s  d ' expor t a t ion  peuvent a u s s i  être c l a s sges  

en  fonc t ion  de l e u r  demande en  eau : 

- l ' a r a c h i d e  est  l a  p l a n t e  l a  moins ex igeante  : e n t r e  400 et  1200 mm de p l u i e  

l u í  s u f f i s e n t ,  r é p a r t i s  s u r  3 ou 4 mois, l e  cyc le  v é g é t a t i f  varíe entre 110 ez: 

120 j o u r s  e t  il f a u t  des t e r r a i n s  l é g e r s  pour que l e  pédoncule f l o r a l  p u i s s e  

s ' en fonce r  dans l a  terre  et donner des  gousses.  Sans fumure, les rendements va- 

r i e n t  500 e t  lOOOkg/ha d'arachide-coque, avec fumure les rendements peu- 

ven t  doubler .  
> 

- pour l e  co tonnier ,  une p luviométr ie  de 1000 Z 1200 mm r é p a r t i s  s u r  5 à 5 mo: 

est  i d é a l e  e t  les  so l s  s i l i c o - a r g i l e u x  son t  les me i l l eu r s .  L e s  p r i n c i p a l e s  var ig .  

. tés c u l t i v é e s  sonr  des  hybr ides  (N'Kourala, Alleo) ~s au  p 3 i n t  en s t a r i o n .  Les 

rendements v a r i e n t  Seaucoup de  150 2 1200 kg/ha.  

- l a  canne à suc re  a beso in  pendanc 8 mois de I l 0  2 I80 mm d 'eau  chaque mois, 

généralement l ' i n s u f f i s a n c e  en  eau est  p a l l i é e l d a n s  les complexes a g r i c o l e s  s u -  

c r i e r s , s o i t  p a r  l ' i r r i g a t i o n  s o i t  p a r  l ' a spe r s ion .  La ïnu lc ip l i ca t ion  se f a i t  p a r  

bouturage.  Le cyc le  v é g é t a t i f  dure 10 mois environ e t  Les rendements avois inent  

100000kg/ha dont SO à 16% de sucre .  

- l'hévéa demande des s o l s  profonds e t  un c l i m a t  chaud e t  humide t o u t e  l ' anné  

m a i s  il peu t  suppor te r  une p e t i t e  s a i son  sèche. L ' e x p l o i t a t i o n  commence 6 ans 

après  l a  p l a n t a t i o n .  La sa ignée  ex ige  un personnel  très q u a l i f i é .  Les rendements 

son t  esrimgs à 1000kg/ha de caoutchouc pour un2 p l a n t a t i o n  a d u l t e .  

- l e  caféier demande au-moins 1500 mm de p l u i e  r é p a r t i s ' s u r  t o u t e  l ' anné2 ,sau  

avant l a  Í l o r a i s o n  e t  ex ige  des s o l s  profonds ,peméables ,  riches en  humus. Le 

t rava i l  se l i m i t e  souvent au ne t toyage  de l a  p l a n t a t i o n  une f o i s  p a r  an,avant 

l a  r é c o l t e .  Selon les variétés (Arabica,  Robusta, L i b é r i a )  il- Í a u t  a t t e n d r e  2 2 

5 ans ap rès  que les a rbus t e s  a i e n t  é t é  p l a n t é s  pour o b t e n i r  l e  première  r é c o l t e .  
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Une p l a n t a t i o n  p rodu i t  25 2 30 ans. Les  rendements moyens vont  de 300 à 700kg/ha 

de c a f é  ver t .  

- l e  cacaoyer ex ige  Lui a u s s i  au-moins 1500 mm,mais  r é p a r t i s  s u r  presque t o u t e  

l ' année .  C'est une p l a n t e  de f o r ê t .  Les  s e m i s  do ivent  être pro tégés  du s o l e i l  

p a r  des  p l a n t e s  d'ombrage. La cacaoyère a d u l t e  n ' ex ige  aucun t rava i l  de ne t toyage  

m a i s  uniquement de l a  t a i l l e .  La première r é c o l t e  a l i e u  4 ans après  les s e m i s ,  

l e  p l e i n  r appor t  après  6 ans e t  l a  p l a n t a t i o n  peut  p rodu i re  25 2 30 ans. Deux ré- 

c o l t e s  s o n t  e f f ec tuées  chaque année, l a  p lus  importante  a l i e u  au début  de l a  

s a i son  sèche,  l ' a u t r e  au début d e  l a  sa i son  des  p l u i e s .  Le  rendement moyen es t  

de 500 o. 600 kg d e  fèves à l ' h a .  

- l e  palmier  à h u i l e  ex ige  ac-moins 1600 mu de p l u i e  r é p a r t i s  s u r  presque 

t o u t e  l ' année  e t  des sols argi lo-sableux.  Dans les palmeraies  n a t u r e l l e s ,  l e  t r a -  

v a i l  se l i m i t e  à l a  r é c o l t e  des régimes mûrs. Dans les  palmeraies  i n d u s c r i e l l e s ,  

les a r b r e s  son t  s é l e c t i o n n s s  pour l e u r s  f o r t s  rendements. Les a r b u s t e s  s o n t  plan- 

tés s u r  des  s o l s  dé f r i chés  e t  p ro tégés  p a r  des  p l a n t e s  de couverture .  La f r u c t i -  

f i c a t i o n  commence à 4 ans,  l a  r é c o l t e  a l i e u  t o u t e  l ' année ,  m a i s  s u r t o u t  de 

f é v r i e r  à m a i .  11 esc d i f f i c i l e ,  c o m e  dans l es  palmeraies  n a t u r e l l e s ,  de  r é c o l t e  

les régimes s i t u é s  s u r  les a rb res  les p lus  hau t s .  Les rendements avo i s inen t  

1000 kg d ' h u i l e  à l ' h a .  

Qu'en est-i l  de l ' in f luer rce  de l 'économie de marché s u r  l a  paysanner ie  

de l 'Af r ique  occ iden ta l e  ? E l l e  varie e s sen t i e l l emen t  en fonc t ion  de l a  d i s t ance  

:S l a  côte a t l a n t i q u e S  l e  p r i x  àes t r a n s p o r t s  e t  des douanes grevant  les marchar!- 

d i s e s  de  f r a i s  énormes e t  c e c i  t o u t  au tan t  pour les impor ta t ions  que pour les 

expor t a t ions .  Cette inf luence  varie a u s s i  localement en fonc t ion  des  d i s t a n c e s  

aux grandes vi l les  e t  r5.1 développement des communications (voie ,  ferrée e t  s u r t o u t  

r o u t e ) .  Au minimum, les  paysans on t  beso in  d ' a rgen t  pour d i v e r s i f i e r  l e u r  nour r i -  

t u r e ,  se déplacer ,  accéder aux services de  santé e t  de s c o l a r i s a t i o n ,  payer  l ' i m p  

a c h e t e r  quelques vêtements,  I ls  s o n t  d m c  .taüs ob l igés  de c u l t i v e r  pour vendre2en 

s ' a d q t a n t  zux condi t ions  c l imat iques  et aux c i r c u i t s  de commercial isat ion exis- 



c 

, 
8. 

* "I ' 

c 
6 

t a n t s .  On p e u t  a j o u t e r  a u s s i  que t r è s  souvent l e  développement a g r i c o l e  p r i s  en 

charge pa r  l e s  états n é c e s s i t e  que l e s  paysans s ' e n d e t t e n t  pour ache te r  des char-  

rues ,  c h a r r e t t e s ,  semoirs e t  dans c e r t a i n s  cas  des t r a c t e u r s .  Généralement, ces 

acha ts  ne son t  s u s c i t é s  qu'une f o i s  mise en p l ace  un c u l t u r e  d ' e x p o r t a t i o n  qu i  

rend les paysans so lvab le s .  

L 'observa t ion  de  l a  c a r t e  (p .  2) e t  des tab leaux  (p. 12 e t  1 4  ) rend comp. 

de  l ' impor tance  .des condi t ions  n a t u r e l l e s  (c l imat  sec  e t  .d i s tance  aux cô te s )  dans 

l e  choix des  p l an te s  e f fec t ivement  c u l t i v é e s  : 

-.. 

- dans l e s  pays du nord au c l imat  t r o p i c a l  s e c  ou sahé l i en  : Sénégal,  Mali ,  

Haute-Volta, Niger,  Tchad, l a  n o u r r i t u r e  provien t  e s sen t i e l l emen t  du m i l l e r ,  Gu 

sorgho, du r i z ,  d'un peu d e  maïs (sauf au Tchad e t  au Nige r  où il es t  absent)  

e t  de manioc ; on ne t rouve na ture l lement  pas d'igname, de t a r o  e t  de banane- 

p l a n t a i n .  La n o u r r i t u r e  des écats du sud est  beaucoup p l u s  v a r i é e ;  s e u l s  l e  mil. 

l e t  e t  l e  sorgho sont  absents  de l a  S i e r r a  Leone e t  du L i b é r i a ,  ces  deux pays 

é t a n t  ent ièrement  s i t u é s  dans l a  zone é q u a t o r i a l e .  

- on r e t rouve  c e t t e  í&me oppos i t ion ,  quand on cons idère  les c u l t u r e s  d i t e s  

d ' expor t a t ion .  Au N i g e r  presque tocalement s i t u é  en zone sahé l ienne ,  on ne cul-  

t i v e  que de l a  canne à sucre  ( i r r i g u g e )  pour l a  consommation i n t é r i e u r e  et de 

l ' a r a c h i d e -  Les a u t r e s  étzts du n'órd a j o u t e n t  le coton à ces deux c u l t u r e s  ef 

parmi eux l e  Sénéga1,en bordure de l 'océan  a t l a n t i q u e , p e u t  s ' i n t é r e s s e r  un peu 

aux p a l m e r a i e s ,  coco te ra i e s  e t  bana ï~e ra i e s  e t  s u r t o u t  il a pu deveni r  l e  deuxièm 

pays producteur  mondial d 'arachide grâce 3 sa s i t u a t i o n  en bordure de m e r  l u t  

permet tan t  de r édu i r e  au m i n i m l e s  f r a i s  de  t r a n s p o r t  de  ce p rodu i t  : a i n s i  

chaque Sénégalais  p rodu i t  en moyenne 180 kg d'arachide-coque pa r  an,  a lors  que 

ce c h i f f r e  o s c i l l e  e n t r e  I O  e t  20 kg pour les pays de l ' i n t é r i e u r ;  La p a l e t t e  

des p o s s i b i l i t é s  est  beaucoup p lus  r i c h e  pour les é t a r s  du su$à  cause de l a  

p luviométr ie  p lus  abondante, 

que connaTt l e  Sénégal. Seul ,  l e  coton est  exc lu  des  pays les plus a r r o s é s ,  si- 

tués  ã l ' o u e s t  ; l a  Gambie, l a  Guinée Bissau,  l a  Guinée, l a  Sierra Leone e t  12 

L i b é r i a .  Enfin,  tous l e s  pays du sud ont  une ouver ture  s u r  l a  mer donc des  

f a c i l i t é s  pour expor te r  l e u r  product ion a g r i c o l e .  

. I  

qu i  é c a r t e  a p r i o r i  les dangers de l a  monocultur 
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2. UNE ALTERNATIVE A L'ECHEC DE LA COND.ITION PAYSAVNE : L1uvlIGRATION. 

Depuis l ' è re  des indépendances, les  paysans d'Afrique occidentale choisis- 

sent l e  plus souvent d'émigrer s ' i l s  considèrent que l e  t rava i l  nécessaire pour 

se  nourr i r ,  pour gagner de l 'argent e t  éventuellement pour maintenir l eur  t e r r e  

f e r t i l e  e s t  beaucoup t r o p  lourd, compte-tenu des résu l ta t s  obtenus e t  de ceux q u i  

auraient pu l ' ' ê t re  dans d'autres conditions, par exemple cel les  qui concernent 

des régions voisines moins peuplées ou bien les  conditions des régions humides du 

golfe de Guinée qui permettent l e  développement des plantations de café e t  de 

cacao ou bieil encore les  conditions offer tes  aux citadins résidant dans des v i l l e s  

proches ou dans des capitales lointaines.  Le calcul,  effectué par des paysans en 

d i f f i cu l t é ,  explique.en grande par t ie  les  migrations périphériques à p e t i t e  dis- 

tance ou bien encore les  fronts pionniers, pour s 'écar ter  des zones trop densément 

occupées par les  chanps donc surexploitées e t  exigeant un t r o p  lourd t r ava i l  pour 

maintenir l e  s o l  f e r t i l e .  Ce calcul explique aussi l e s  migrations beaucoup plus 

traumaEisantes, car elles- s ' inscrivent sur de longues 

ou des Maliens vers ïesplantations d e  Basse-Côte d 'Ivoire par exemple ou vers 

sa capitale Abidjan, il explique enfin l e s  migrations des Sénégalais ou des Malien 

vers l a  France.avec éventuellement une étape plus ou moins prolongée 2 Dakar. 

distances, des Voltaïques 

Avant l a  Colonisacion, certaines paysanneries n '  avaient: pas 12  poss ib i l i t s  

d'émigrer quand les  conditions locales devenaienr: intenables ; l e  f a i t  de se 

réfugier sur des hauceurs pour échapper 2 12  dominarrLon de peuples ennezzlis i n s t a l l  

à proximité ex-plicjue l a  présence, 2 l ' a r r ivée  des Européens, de nombreux î l o t s  

d 'agriculture intensive ; on connaTt bien par exemple l e  cas des  Dogoil au Mali, 

des Kabré au Togo ou des K i r d i  au Caneroun. S i - l e s  conditions de sécuri té  actuelle 

permettent l e s  déplacements, il ne faut  pas oublier que bon nombre d'entre eux 

jusqu'en 1948, ont é t é  organisés contre l e  gré des paysans,que ce s o i t  aux s iècles  

passés pour une mise en esclavagqsur l e  continentnoir, vers l e  Maghreb e t  l e  

Moyen-Orient ou vers 17Amérique, que ce s o i t  au =ème s ièc le  pour une meilleure 

rentabi l isat ion des Colonies, lorsque les  paysans étaient  enrôlés dans l'armée, 

envoyés sur l e s  planrations européennes ou u t i l i s é s  2 de grands travaux (route, 

voie fe r rée) .  Ces déplacements obligatoires sont l a  cause profonde de cr ises  ac- 

tuel les  que connaissent certaines paysanneries a insi  J.P.,MARCHAL f a i t  remarquer 

que l a  déser t i f icat ion actuelle du Yatenga en Ha~te-Volta '~ '  s 'explique en grande 
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p a r t i e  p a r  une d e s t r u c t u r a t i o n  d e s c e l l u l e s  f a m i l i a l e s  déterminée p a r  des  enrô le-  

ments m i l i t a i r e s  ou c i v i l s  o b l i g a t o i r e s  s a i g n a n t  l a  rég ion  d'une p a r t i e  de s a  

popula t ion  a c t i v e  l o r s  de l a  Colonisa t ion ;  'elle s ' exp l ique  a u s s i  p a r  une surez- 

p l o i t a t i o n  de t e r r e s  d é j à  f r a g i l e s  provoquée pa r  l ' o b l i g a t i o n  de c u l t i v e r  du 

coton pendant ce t te  même période. 

Actuellement, l ' émig ra t ion  es t  l a  s e u l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b l e  aux problème 

locaux q u i  écrasent souvent les paysans a f r i c a i n s .  S i  e l le  est p a r f o i s  bénéfi-  

que s u r  l e  p l an  i n d i v i d u e l ,  el le acc roz t  l o r sque  les problèmes locaux s o n t  a igus ,  

les d i f f i c u l t é s  d ' e x i s t e n c e  de l a  popula t ion  restante amputée d'une p a r t i e  de 

ses membres l es  p l u s  a c t i f s  e t  qu i  dev ien t  alorséconomiquement dépendante de s e s  

émigrés. Rappelons que. ces choix s o n t  f a i t s  p a r  des paysans q u i  n ' o n t  n i  les  

moyens d ' in format ion ,  n i  l e  pouvoir de m e t t r e  en p l a c e  des p o l i t i q u e s  n a t i o n a l e s  

cohérentes  

pa r  l e u r  anpleur ,  posent  é v i d e m e n t  des problèmes graves aux responsables  des 

il s ' a g i t  de s o l u t i o n s  de s u r v i e s  i n d i v i d u e l l e s  ou f a m i l i a l e s  q u i ,  

é ta t s  a f r i c a i n s .  

Même s i  l e s  s o c i é t é s  paysannes a f r i c a i n e s  son t  encore s o l i d e s ,  v i v a n t e s ,  

r i c h e s  d e  c u l t u r e s  variées: nous t en ions  à r a p p e l e r  cette réa l i tCi  pour b o n t r e r  

que ces sociéEés s o n t  de p l u s  ou p lus  ouve r t e s .  Le- phénomène m i g r a t o i r e ,  sauf 

l o r s q u ' i l  resre c r è s  l i m i t é  dans l ' e s p a c e ,  diminue gravement l a  f o r c e  product ive  

paysapne l o c a l e .  11 aggrave a u s s i  les d i f f i c u l t é s  a l imen ta i r e s  de l 'Af r ique  de 

l'ouest, depuis q u ' i l  concerne de p l u s  en p l u s  les v i l l e s  incapab le s  de 

f o u r n i r  du Erava i l  2 chacun. 

3 .  QUELQUES CHIFFRES CONCERJWNT L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE EN AFRIQUE 

OCCI DENTALE. 

Les s t a t i s t i q u e s  concernant les  p r i n c i p a l e s  c u l t u r e s  d 'Af r ique  occ identa l  

e t  l a  popula t ion  qui y v i t  on t  été é t a b l i e s  p a r  l ' o r g a n i s a t i o n  des Nations-Unies 

pour l 'Al imenta t ion '  e t  l ' A g r i c u l t u r e  (F.A.O.) ('I .. I1 s ' a g i t  de c h i f f r e s  de 1979 E 

exceptionnellement de  c h i f f r e s  de 1975. Les  éva lua t ions  des pourcentages de ré- 

c o l t e s  p ré l evées  pour les semences, perdues p a r  mauvaise conserva t ion  ou cons t i -  

t u a n t  des  déchets  (épluchures,  son e t c  ...) o n t  é t é  e f f e c t u é e s  p a r  d i v e r s  cher- 

cheurs'6) q u i  t ous  ins i s ten t  s u r  l a  v a l e u r  approximative de l e u r s  r é su l ' t a t s .  La 
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va leu r  ca lo r ique  des aliments a é t é  c a l c u l é e ,  en p a r t i c u l i e r ,  p a r  des  n u t r i t i o -  

n i s t e s  de l ' o f f i c e  de l a  Recherche S c i e n t i f i q u e  e t  Technique Outre-Her 

(O.R.S.T.O.M.) . (6) 

On s a i t  qu'un enfant a besoin  d 'absorber  e n t r e  500 e t  1500 c a l o r i e s  p a r  

j o u r , e n  augmentant progressivement l a  r a t i o n  de l a  na i s sance  à l ' â g e  d e  10 ans ,  

' l ' a d u l t e  a beso in  en moyenne de 3500 c a l o r i e s  pa r  j o u r  quand il exerce  une a c t i -  

v i t é  physique e t  de 2500 c a l o r i e s  quand il est  sêdenca i re .  D e  plus., pour n e  pas  

avo i r  de carence,  l ' ê t r e  humain d o i t  consommer p rès  de  1 g de p r o t i d e s  pa r  j o u r  

e t  pa r  k i l o g  de poids  dont l a  moi t i é  d ' o r i g i n e  animale,  c ' es t -à -d i re  qu 'en  p l u s  

de 12 consommation de p rodu i t s  végétaux variés, un a d u l t e  d o i t ,  p a r  exemple, s e  

n o u r r i r  de l'a va l eu r  de 150 2 200 g de viande ou de poisson ou d'un l i t r e  de l a i t  

chaque jou r .  

Que p rodu i t  ac tue l lement  . l 'Afr ique de l ' o u e s t  pour n o u r r i r  ses h a b i t a n t s  

Nous posons volontairement  l a  ques t ion  2 cet te  Sche l l e  et non 2 l 'échelle na t iona  

p a r c e  q u ' i l  nous 

semble i n t é r e s s a n t  de cons idérer  une vaste u n i t é  géographique aux p o t e n t i a l i t &  

a g r i c o l e s  v a r i é e s  dans l a q u e l l e  il serait  souha i t ab le  de v o i r  se développer les 

échanges e¿ en p a r t i c u l i e r  les échanges a l imenta i res .  

Le t ab leau  suivaï i t  aoncre  qu'en moyenne, chaque h a b i t a n t  d 'Afr ique occi- 

denzale  (enfants  e t  a d u l t e s  mglSs, ruraux  e t  c i t a d i n s  confondus} peu t  compter SUT 

environ i360 c a l o r i e s  provenant des  grandes c u l t u r e s  v i v r i è r e s  t r a d i t i o n n e l l e s .  

I1 s ' a g i t  pour p r ë s  des  dew- tiers de  céréales : m i l l e t  e t  sorgho d'=bord, pu i s  

ma;s, e n f i n  r i z  e t  pour un t iers de tubercules  : essen t i e l l emen t  manioc e t  igname 

les t a r o s  e t  l es  p a t a t e s  douces r e s t a n t  très secondai res ,  e n f i n  un f a i b l e  pourcen 

tage des c a l o r i e s  p rov ien t  de bananes-plantain.  
, 

?eut-on classer les 16  états de ce sous-continent en f o n c t i o n  du nombre 

de c a l o r i e s  p rodu i t e s  p a r  -les grandes c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  2 consommer s u r  

p l ace  ? Les  deux ex t r êhes  sonr  r ep résen té s  p a r  l a  Haute-Volta q u i  f o u r n i r a i t  moi- 

t i é  moins de c a l o r i e s  que l a  moyenne e t  l e  Niger une f o i s  e t  demie p lus .  O r ,  ces 

deux pays son t  v o i s i n s  e t  ont  s o u f f e r t  l ' u n  e t  l ' a u t r e  de  d i s e t t e s  au cours  de  l a  

d e r n i è r e  décennie.  Il nous semble donc p l u s  sage de ne pas  tenir  compte de ces 

r é s u l t a t s ,  nos s t a t i s t i q u e s  nous p a r a i s s a n t  beaucoup t r o p  approximatives pour une 

t e l l e  analyse .de d é t a i l .  
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La consommation des plantes régionalement  importante^'^) apporte un com-' 
plèment calorique ; nous nous permettons d'avancer, sans grande assurance, le 

chiffre de 200 calories par jour et par personne. Quant à la consommation de pro- 

duits d'origine animale, elle reste très limitée puisque la pêche n'est développée 

que localement, la pisciculture quasi-inexistante, la chasse aléatoire et que l'é- 

levage n'est pas orienté vers une production importante de viande, lait et oeufs ; 

d'après nos observations personnelles très limitées peut-être pourrions-nous éva- 

d'origine animale consomée par personne et par . luer 2 60 calories la nourriture 
j our .  

L'ensemble de la production vivrière et animale de l'Afrique occidentale- 

totalement consommée,sur place ne devrait donc pas permettre de dépasser une con- 

somation de 1620 calories par individu ec par jour, ce qui est insuffisant (il 

faudrait une moyenne de 2500 calories) et le sera davantage dans les années 2 veni 

si l'on compare la vigueur de la croissance dgmographique annuelle (32 ) (8 )  2 la' 
faiblesse de la croissance de la production agricole (entre 1978 et 1979 la crois- 

sance de la production du manioc était positive, celle des céréales était négative 

Pourrait-on produire une nourriture plus importante et mieux équilibrée, 

si depuis le début du siècle: les nouvelles culrures dites d'exportation (voir 

tableau suivant) n'occupaient pas de l'espace et du temps qui auraienr pu être 

consacrés aux cultures vivrières consonmges localement ? En fait, une partie de 

ces cultures est déjà consomée par les producteurs, c'est le cas de l'arachide, 

de l'huile de paime ou des noix de coco. Si route la production des plantes oli- 

Íères exportées du sous-continent étaic consommée sur place, chaque individu aug- 

menterait se ration alimentaire journalière de 340 calories, ce qui serait touc à 

fait souhaitable.: Quant 2 ïa canne à sucre dont l a  production est encore très peu 

développée, elle est déjà totalement consommée par les habitants (29 calories par 

jour et par personne, soit l'équivalent d'un morceau de sucre), cette plante n'est 

d'ailleurs cultivée que pour couvrir â long terme les besoins nationaux, il ne 
s'agit donc pas d'une culture d'exportation come c'est le cas aux Antilles ou 2 
l'île Maurice par exemple. Reste la banane de table qui ne serait certainement pas 

cultivée si elle n'était pas exportée, mais qui est très marginale. Ainsi hormis, 

le cafZ et le cacao dont la production ne peut être consommée sur place qu'en pe- 

tite quantité et qui ne rapporte des devises importantes qu'à quatre pays côtiers : 
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la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Cameroun, toutes les autres cultures 

vivrières importantes, dites d'exportation, répondent aussi à un besoin alimen- 

taire des habitants de l'Afrique occidentale. 

Le coton-et l'hévéa constituent les deux grandes cultures non alimentaires. 

La production cotonnière couvre à peine les besoins de la population : 4,5 kg  de 

coton-graine par personne et par an alors qu'il en faudrait 10. Certains pays qui 
exportent du coton hors du sous-continent africain font, en fait, des échanges 

de fibres de tailles différentes avec d'autres pays producteurs. Quant à la'cul- 

ture de l'hévéa, elle concerne essentiellement le Libéria et le Nigéria et plus 

secondairement la Côte d'Ivoire et le Cameroun ; on pourrait imaginer qu'une 

partie de cette production soit utilisée par les pays producteurs ou les pays 

voisins pour développer des industries nationales, plutôt que d'être exportée com- 

me c'est le cas actuellement. 

A ce tableau rapide de l'agricutlure, nous ajoutons les infomiations un ' 

peu anciennes (elles datent de 1956) fournies par W.B.  MORGAN'^). Cet auteur prZ- 
cise que pour la nourriture, les états côtiers d'Afrique occidentale sont plus 

dépendants de l'extérieur que les états sans débouchés sur la mer. Les premiers 

importent, selon les cas, entre 5 et 14% de leur consommacion alimentaire et même 
35% au Sénégal, alors que parmi les seconds, des pays comme 12 Haute-Volta ou ïe 

Niger n'importent que 0,3 et 0,6Z d2 leur alimentation. 
6 

Bien qu'approximatives ou déjà anciennes, l'ensemble de ces informations 

nous permet donc de nuancer l'opinion de J. CHONCHOL : 

- il est indéniable que les états d'Afrique occidencale ne produisent pas suf- 
fisamment de calories pour nourrir convenablement leurs populations. Nous avons 

avancé le chiffre de 1620 calories produites sur place et pouvant être consommées 
par personne et par jour en regroupant les principales céréales et tubercules, 

les bananes-plantain, quelques plantes secoddaires et quelques produits animaux ; 

il faur ajouter aussi le sucre (30 calories) et la partie non exportée des plantes 
olifères (soit vraisemblablement environ 50 calories sur les 340 qu'apporte cette 

production). Globalement, on atteint très approximativement 1700 calories. On est 

donc loin des 2500 calories nécessaires à une ration alimerrtGre journalière 

normale. 
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- la dépendance alimentaire en Afrique occidentale est liée à l'activité 

économique des états, activité qui dépend de conditions favorables au développe- 

ment des cultures d'exporiation. Ainsi  sont exclus et hélas, relativement indépen- 
dants de ce point de vue, les pays secs et éloignés des côtes, c'est-à-dire le 

Mali, la Haute-Volta., le Niger et le Tchad. Pour améliorer leurs conditions ali- 

mentaires, ces pays ne peuvent pas compter sur de grands changements de leur po l i -  

tique d'exportations agricoles puisque celles-ci sont très modestes, or ce sont 

certainement les pays oÜ l'on souffre le plus de la faim. 

- par ailleurs, hormis le cafg et le cacao, toutes les cultures dites d'expor- 
tation, alimentaires ou non, rGpondent, en très grande partie, aux besoins des 

habi.tants de l'Afrique de l'ouest, il serait donc absurde de les supprimer et la 

solution semble davantage se trouver dans la mise en place de circuits de commer- 

cialisation internes au sous-continent qui ne bouleverseraient pas les économies n2 

tionales précaires. Notons 2 ce propos, qu'une rencontre entre les ministres de 

l'agriculture des états membres de l'Afrique de l'ouest (C.E.D.E.A.O.), les 1 4  

et 15 mai 1982 5 Cotonou et l'adoption d'un projet-cadre sur la stratégie régio-  

nale du développement agricole donne des chances à la mise en place de projets 

de coopération agricole p l u s  étroite encre les pays de ce sous-continent. Il esî 
certain, que come le préconise J. CEONCBOL, le F.M.ï. et la B.T.R.D. seront alcrs 

obligés d'intervenir pour r'inancer des projets qui visent 5 conduire 2i I'autcsuf- 

fisance alimentaire, 2 la conservation,Ela transfomation et à la comercialisatio! 

des Froduits agricoles. 

- r C r  - il reste à analyser deux situations trës drrrerentes, celle des quatre grands 

pays producreurs de café et de cacao : la Côte d'Ivoire, le Ghana, Le Nigéria et 
le Cameroun et celle du SénEgal, gros exportateur d'arachide et gros importateur 

de produits vivriers. i.1 noss semble que seuls ces cinq pays peuvent prendre 2 

leur compte la problématique de :.CEONCHCL et éventuellement compter sur  la sup- 

pression ou t o u t  au moins La diminution de leurs eqortations pour augmenter leur 

production vivrière autoconsomée et se libgrer ainsi d'une-certaine dépendance al 

mentaire vis-2-vis des pays riches. Les productions de café et de cacao ne corres- 

ponaent effectivement pas aux besoins des Africains .et l'arachide sénégalaise, 

qui pourrait bien sí?r êEre consomge par l'ensemble des habirants de l'Afr2que 

de l'ouest, atteint un niveau de production qui semble gêner le développement des 

- 

cultures vivrières d'un pays au sol fragile et au temps de travail agricole limitg 

par une courte saison des pluies. 
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Les états producteurs de café et de cacao envisageraient-ils de diminuer 

leurs exportations ? Cette question stimulante dans ses principes apparaîtrait 

certainement scandaleuse aux intéressés. I1 semble en effet difficile de répon- 

dre par l'affirmative, car ces quatre pays jouissent de bonnes conditions plu- 

viométriques, favorables aux cultures et localement ils ne connaissent pas de 

problème's insolubles de production vivrière ; toutefois il est vrai qu',en Côte 

d'Ivoire par exemple, le développement des plantations de café et de cacao enger 

dre de graves problèmes fonciers sur lesquels peut buter éventuellement l'exten- 

sion des cultures vivrières non exportées. 

pré- (10) Le cas du Sénégal suscite davantage la controverse. P.C. CHAMARD 

cise que depuis son indépendance en 1960 "le Sénégal a été confronté à la situa- 

tion économique héritée de la Colonisation et au problème de l'autosuffisance vi- 

vrière consécutif 2 la prééminence de la culture arachidière". On peut alors se 

demander s'il est possible d'accroître les productions vivrières traditionnelles 

"tout en maintenant au meilleur niveau la production d'arachide vitale pour 1'5- 

conomie r;arzhznde" . C'est là qu'une aide financière internationale, telle qu'elle 
est proposee par J. CHONCHOL, peut être jugée intéressante par les responsables 

de ce pays, pou; réviser I'économie nationale. 

CONCLUS I ON I 

Cet article présente de faGon très générale les problèmes alTmentaires 

et leurs rapports avec les cultures drexportation eR Afrique occidentale. C'esr 

une iatroduction-utile à la lecture d'arzicles ou d'ozvrages p l u s  précis, con- 

cernant des régions ou des villages et portant sur l'organisation du travail 

agricole : organisation nécessaire pour produire une nourriture personnelle et 

pour gagner de l'argent dans un contexte climatique et économique que nous avons 

esquissé, organisation nécessaire aussi pour maintenir la fercilité du sol l o r s -  

qu'il manque de place pour laisser les champs se reposer de longues années. 

11 est possible à ce niveau de mesurer d'urt côté, l'énergie déployée par les 

paysans (énergie strictement humaine bien souvent, mais il faut inclure parfois 

les énergies animale et mécanique qui exigent des investissements et des frais 

.de fonctionnement) et de mesurer d'un autre &té la production réalisée et 

évaluée soit en calories pour ce qui est consomé, soit en espèces pour ce qui 

e s t  vendu. Le bilan devient encore plus intéressant lorsque les services ou les 

marchandises auxquels les paysans ont accês grâce 2 ces revenus sont évalués en 
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journées de travail. Les choix agricoles les plus intéressantssont alors ceux 

qui permettent aux paysans de ne pas acheter la nourriture qu'ils auraient pu 

produire localement et d'accéder aux services et aux marchandises (y compris une 

alimentation plus variée) au moindre coût Energétique (travail humain, animal 

et mécanique) . 
Même si les informations rassemblées ici restent imprécises, rappelons 

qu'elles nous ont aidé néanmoins à mesurer l'insuffisance de la production vi- 

vrière de l'Afrique de l'ouest eE à moritrer la variété d'une alimentation liée au 

régime des pluies, défavorable aux pays du nord. Quan'L 5 la dépendance alimentaire 

qui s'est certainement renforcée depuis la période décrite par B.W. MORGAN (1956), 

elle concerne d'abord les pays côtiers pouvant exporter des produits agricoles, 

sans gros frais de transport. Ce n'esr pas un mal absolu, les pays secs de l'in- 

térieur le savent bien dont la moindre dépendance alimentaire, bien involontaire, 

ne les empêche pas de souffrir de la faim. Cette dépendance semble encore Limitée 

pour les pays côtiers du sud dont l'agriculture bénéficie, par ailleurs, de bonnes 

conditions climatiques. Pour ces pays, même avec un concours financier interna- 

tional, on peut se demander si l'abandon ou tout au moins la diminution de cer- 

taines exportations agricoles totalement orientées vers les pays riches, comme le 

café et le cacao, est la meilleure solution pour donner un nouvel éIan aux cultu- 

res vivrières. EI? revaache, la question est très certainement à étudier pour 3.e 

Sénégal, du fait de la inonoculture de l'arachide et de la forte dépendance a'' men - 
taire de ce pays. Nous avons donc montré que l'idée de J. CHONCBOL, tri% souvent 

reprise à l'heure actuelle, n'intzressait qu'un petit nombre de pays de l'-A.Írique 

de l'ouest. Un soutien financier lnternational pour la mise en place d'une sorte 

de Marché Comun de ce sous-continent intéresserait davantage, nous semble-t-il, 

l'ensemble de ces pays, afin d'améliorer leurs échanges internes (et en partiCr;- 

lier détourner certaines exportations agricoles vers les pays du bloc) et a f h  de 

leur permettre de fixer une politique commune d'exportations et d'importations, 

beaucoup plus avantageuse que celle pratiquée actuellement par des états isolés.  

Jacquelirre PELTRE-WURTZ 
Géographe O.R.S.T.O.M. 

Juillet 1982 
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NOTES. 

( 1 ) .  Hebdomadaire "La V i e "  n o  T 2863 - 1 1  au 17  m a r s  1982. Propos recue i l l i s  
par  B .  DELAPALME. 

(2) Nous avons c h o i s i  de regrouper  sous ce vocable les pays- s u i v a n t s  : Bénin, 
Cameroun, Côte di Ivo i r e ,  Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau ,  Naute- 
Volta,  L i b é r i a ,  Mali, Niger ,  N igé r i a ,  Sénégal ,  S ie r ra  Leone, Tchad, 
Togo ( v o i r  c a r t e  p. 2) en reprenant  l e  découpage de l ' A f r i q u e  propo- 
sée p a r  P .  GOUROU dans son l iv re  l 'Af r ique  (330 p . )  paru  aux Ed i t ions  
Hachet te  Z P a r i s  en 1970. Nous avons puisé de  nombreuses i n f o m a t i o n s  
dans cet  ouvrage. 

.- 

(3 ) .  Voir l a  c a r t e  des  zones c l imat iques  de l 'a t las  de l ' A f r i q u e  é d i t é  p a r  Jeune 
Afrique en 1970 2 P a r i s .  

( 4 ) .  Un bon nombre des informations su ivan te s  o n t  été puiséesdans le-Manuel de 
l ' A g r i c u l t u r e  t r o p i c a l e  de  M. GAUDY (411 pages) publí.6 p a r  l a  Maison 
Rustique 2 P a r i s  en 1965, a i n s i  que dans les ouvrages de P. GOUROU 
(note  2) e t  de R. VANDENPUT (note  6 ) .  

( 5 ) .  J . Y .  MARCHAL - ThSse d ' E t a t  de géographie s u r  l e  Yatenga, prat iquement  ache- 
vée, e f f e c t u é e  dans l e  cadre  de  1'O.R.S.T.O.M. 

( 6 ) .  R. VANDENPUT - Les  p r i n c i p a l e s  c u l t u r e s  vivrières en Ar'rique centrale, 1981. 
Bruxel les  - 1252 p. (en annexe, les tab leaux  de l a  F.A.O.). 

B. BERGERET, R. MASSEYEFF, J. PERISSE, S .  LE BERFE - Table de  composision 
de quelques a l iments  n o p i c a u x .  -Annales de  l a  n u t r i t i o n  e t  de l'sii- 
mentat ion,  1957, v o l .  X I ,  No 5, p. 65 e t  75. 

Nat iona l  Academy of Science - P o s t  h a r v e s t  food l o s s e s  i n  Developing c o u n n i e  
Washington, 1978, 206 p.  (p .  190). 

S.E.D.E.S - Région de Korhogo (Côte d ' I v o i r e ) .  Etude de développement socio- 
économique, 1965, P a r i s ,  v o l .  3 : Agr icu l tu re  e t  Elevage, 265 p.  
(p .  92-179-181) 3 vo l .  6 : Le commerce e t  les t r a n s p o r t s ,  150 p. (p .23 

S.E.D.E.S. - Région du Sud-Est (Côte d ' I v o i r e ) .  Etude socio-économique, 1967, 
P a r i s ,  v o l .  3 : Agricu l ture ,  286 p. (p. 222-223). 

PELE - L e s  a l iments  d ' o r ig ine  végé ta l e  au Cameroun, O.R.S.T.O.M. Yaoundé, 
ronéo, 1966, 170 p .  ( p .  10-11). 

( 7 ) .  La F.A.O. pub l i e  pour 1979 l a  product ion de c e r t a i n e s - p l a n t e s  secondai res  d ' A  
f r i q u e  occ iden ta l e  (en m i l l i e r s  de  tonnes) : pommes d e  terre 120, 
s o j a  77, b l é  32, r i c i n  2. Il f a u d r a i r  a j o u t e r  aussi les f r u L t s  du 
Kari té  r é c o l t é s  dans une grande p a r t i e  du sous-cont inent .  
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(8). Images économiques du Monde 1981 (270 p.). Société d'EditioIz d'Enseignement 
supérieur, Paris. 

(9). W.E. MORGAN "Food .imports of West Africa" Economic géography, 1963, p.351-362. 
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