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INTRODUCTION 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODE D'APPROCHE 

1. Un nouveau contexte econornique et commercial pour les PMEA 
des pays du Maghreb 

Les reformes de stabilisation et d'assainissement des economies du Maghreb et les 
differents plans d'a,justement structure1 qui ont concerne. particulierement. le secteur de 
l'agriculture ont declenche dans la plupart des pays de l'union du Maghreb arabe (PUMA) 
une dynamique nouvelle. Celle-ci a entraine la reduction du caractere interventionniste de 
I'Etat et une plus grande liberalisation de I'economie. Ainsi, on a pu relever un 
desengagenient progressif de I'Etat des activites economiques (production. 
commercialisation et transformation des produits agricoles), la liberalisation des echanges 
commerciaux et la prix~atisation de nombreux services lies l'agriculturel. Cette evolution a 

2 
i t6 renforcie ciavantage par la mise en cruvre, depuis 1995, des accords du cycle d'uruguay 
dont. notaniment, celui portant sur l'agriculture. 

L'ensemblc de ces refor~nes. destinees a instaurer un espace economique et 
commercial libere de toute entrave. ont conduit les PUMA a proceder a des adaptations 
profondes de leurs politiques nationales respectives de developpement economique dont 
celles concernant le secteur agricole en particulier. Ce qui n'a pas manque de soulever des 
questionnen~ents et des inquietudes quant au devenir de I'agriculture de ces pays et des 
activites et agents economiques dont I'existence est liee a la production agricole. 

L'enjei~ est que le secteur agricole des PUMA est fortement caracterise par une forte 
prisence des petites et nioyennes exploitations agricoles (PMEA). En effet, de par leur 
grand nonibre (plus de 3 millions). la diversite et la specialisation de leur production dans 
les filikres mediterraneenne (legumes. fruits, oleiculture, viticulture), steppique etlou 
sahelienne (viandes) et saharienne (phoeniciculture), les PMEA des cinq pays de 1'Union du 
Maghreb arabe constituent des acteurs importants dans le developpement et le 
fonctionnement du secteur agricole. Elles contrdlent une partie non negligeable du potentiel 
de production en couvrant I'essentiel des besoins du Maghreb en fruits: legumes et viandes 
rouges. Elles contribuent largement aux recettes d'exportation du Maghreb grice 
notamment, aux agrumes, dattes. huile d'olive. tomates, pomme de terre et vins et 
participent a I'approvisionnement des agglomerations urbaines en pleine croissance etlou 
une partie des marches de !'Union europeenne. Elles remplissent des fonctions multiples au 
plan economique, sociodemographique et environnemental. A ce titre, elles font vivre 
directement ou indirectement plus de 17 millions de personnes et participent au maintien des 
populations dans des zones marginales de la steppe, des piedmonts et de montagne, en 
permettant la gestion des terroirs et la preservation des ressources naturelles. 

' Voir : FAO-SNEA (1999), Coriszqtiences de I'ajusremenr srructz~rel desfinancespubliques stm. I'ugricultl~re 
rnarocaine ef trinisienne 11980-1995) et FAO-SNEA (200I), SPminaire sur la Privalisalion el le 
$engagement de I 'Etar Runis, Tzinisie. 9-10 novembre 1999). 
- Le Mar'oc, la Tunisie et la Mauritanie sont mernbres fondateurs de I'OMC depuis 1995. L'Algerie, en tant 
qu'observateur, s'est engagee dans un processus de negociation en vue de son adhesion a I'OMC; et la Libye 
attend toujours de se voir reconnaitre le statut d'observateur. 



Cependant, le fonctionnement de ces PMEA-est handicape par des contraintes 
structurelles notables. I1 s'agit, en particulier, des disponibilites limitees en ressources de 
base (terre et eau), du morcellement etlou des terres, de la complexite du statut juridique des 
ressources exploitees et de la forte charge demographique. Ceci se traduit par une pression 
blevee sur les terres agricoles et pastorales et par la creation de desiquilibres 
demographiques et environnementaux prejudiciables ; entrainant, notamment, l'emigration 
des jeunes vers les villes et la degradation de la base des ressources. 

Dans les zones difficiles, arides et semi-arides, les PMEA sont en outre soumises a 
de fortes incertitudes liees aux aleas climatiques qui sont a l'origine de fortes variations de 
production et de revenus. Cette situation explique, en grande partie, la modestie des 
investissements, le faible niveau de productiviti, le recours limit6 au credit et, parfois, une 
certaine marginalisation. Cette derniere se fait sentir triplement : au niveau nature1 et 
environnemental par la modicite des ressources, la prevalence de I'aridite et l'occurrence 
assez frequente de la skcheresse ; au niveau economique par le caractere peu diversifie et 
extensif des systemes de production agricoles ; et au plan social par la predominance de la 
pauvrete et de I'analphabetisme. 

Cette marginalite risque de s'aggraver, encore davantage, par suite des retombees 
importantes que les engagements pris etlou a nigocier avec I'OMC sont susceptibles d'avoir 
sur le fonctionnement et le developpement des PMEA. En effet, la plupart des pays du 
Maghreb ont initie, depuis quelques annees, des politiques plus liberales et plus ouvertes en 
substitution aux politiques de soutien et de protection qui avaient cours auparavant. Cette 
ouverture des marches et des economies pourrait remettre en cause la viabilite economique 
et sociale, dejh assez problematique, des PMEA en zones arides des PUMA. 

2. Objectifs 

L'importance extreme des enjeux evoques, a l'ere de la globalisation des echanges, 
avait amene le Bureau Sous-Regional de la F A 0  pour 1'Afrique du Nord (SNEA) a 
organiser, en collaboration'etroite avec le groupe d'analyse des politiques agricoles du 
Bureau Regional du Caire (RNEP), les 21 et 22 novembre 2000 un atelier sur la strategic des 
PMEA des cinq pays du ~ a g h r e b ' .  Cette manifestation avait permis aux participants de 
dresser un diagnostic des PMEA du Maghreb et de dibattre des perspectives de leur 
developpement. 

Parmi les recommandations importantes ayant eman6 de cet atelier figure, 
notamment. la necessite "d'amiliorer les caaacitis des PMEA a assimiler et utiliser les 
technologies ivolue'es etperformantes en matiPre de production et de gestion des ressources 
et des patrimoines " (FAOISNEA-Tunis, 2001, p. 13.). Cette recommandation, revct une 
impo&ce capitale pour I'augmentation de la productivit6 et de la rentabilite de l'agriculture 
pluviale des PUMA. D'autant plus que cette agriculture est situee a plus de 85% sur des 
terres marginales et a production aleatoire n'ayant pas encore pleinement beneficie des 
apports des technologies et pratiques agricoles ameliorees. 

Le present atelier, organise conjointement par la F A 0  (SNEA-Tunis) et l'ICARDA 
(NARP-Tunis), represente une premiere etape dans la mise en oeuvre de la recommandation 

I FAOISNEA-Tunis ( 200 I ) ,  Atelrer sur la stratdgre des PMEA despays de I'Unron du Maghreb arabe Tunis, 
2 1-22 novembre 2000. ' 



precitee qui considere, a juste titre. que l'acces aux nouvelles technologies constitue la 
reponse privilegiee devant largement contribuer, a I'avenir, a I'amelioration necessaire de la 
competitivite de l'economie des PMEA. A ce titre. I1 a pour objectif. precisement, 
l'identification des iliments de polifiques pour ,faciliter l'accis u ~ i x  ~echnologies adupties 
des PMEA en zones "rides cfcm.s les pr!,:s de l'ti,W~' 

S'agissant du developpement tec!mc!ogique des PMEA, il est a constater, en effet, 
que les instituts de recherche agroncsmique nationaux, regionaux et internationaux ont 
developpi. et continuent a generer de nouvelles technologies presentant un veritable inter& 
Cela concerne de nouvelles varietes productives et plus adaptees a I'environnement. des 
paquets technologiques dans les differents doniaines de I'elevage, de !'agriculture et de 
I'environnement (gestion raisonnee des ressources limitees en eau, moyens integres de lutte 
contre l'erosion). 

Cependant. Le transfert technologique n'est pas toujours au niveau souhaite et les 
PMEA restent encore trop souvent en dehors du progrks technologique. Les blocages a 
I'adoption de ces technologies plus productives par les PMEA sont de plusieurs ordres. On 
peut citer, a titre d'exeniples, la difficult d'acces aux credits pour l'investissement, le 
dysfonctionnement des marches locaux pour les semences ou produits de traitement et 
fertilisants: le deficit d'inforniation et de transmission du savoir-faire. insecurite fonciere, le 
manque de coherence des politiques d'acconipagnement, etc. Aussi, est-il imperatif que, des 
mesures de politiques incitatrices soient mises en place, parallelement au processus 
d'innouation tcchnologique. pour favoriser I'introduction des nouvelles technologies 
s~~sceptiblrs d'accroitre la production et les revenus en milieu rural en tenant compte de la 
fragilite des milieux. 

3. Methode d'approche 

L'approche adoptee. ici, s'inspire de la note methodologique (Annexe 1, ) precisant 
le cadre conceptuel et la procedure suivie. Elle souligne le principe que. dans ce nouveau 
contexte economique et commercial. les PMEA sont appelees a s'adapter progressivement a 
la perspective ouverte par la mise en competition de leurs productions avec celles, en 
particulier, des autres pays de la zone euro-mediterraneenne. Ces pays offrent des produits 
plus competitifs. beneficiant de soutiens importants aussi bien sur les marches interieurs 
qu'a I'exportation. Aussi est-il necessaire que des politiques appropriees soient mises en 
place pour accompagner la mise en ceuvre des accords de liberalisation des echanges et du 
redeploiement de l'intervention de I'Etat. Ces politiques doivent viser en priorite 
I'amelioration des capacites des PMEA a assimiler et a utiliser les technologies evoluees et 
performantes en matiere de production et de gestion des ressources et des patrimoines. Ce 
qu'elles ne peuvent. bien entendu. reussir sans tenir compte. en mime temps. des fonctions 
non marchandes sociales et environnementales, tres importantes. que les PMEA assurent. 

Ainsi, dans ce nouveau contexte, les elements de politique recherches doivent 
satisfaire aux deux categories de conditions suivantes : 

- 

' Dans la suite de texte. on utilisera le terme'PMEA' pour designer, selon le contexte, ' PMEA' ou 'PMEA en 
zones urides des pays de I ' M A ' .  



- Etre en conformite avec le champ evolutif delimite par le jeu de la globalisation des 
echanges commerciaux et le maintien etlou renforcement des fonctions non marchandes, 
sociales et environnementales, de I'agriculture ; 

- Tenir compte de I'adequation des innovations technologique et institutionnelle aux 
caracteristiques fondamentales et besoins des PMEA. 

La premiere condition delimite le champ des options possibles de politiques 
economiques interieures devant assurer la viabilite des PMEA des zones arides dans le 
contexte du nouvel environnement international commercial et reglementaire, tel qu'il a 6te 
instaure et a evolue depuis I'entree en vigueur de I'OMC en 1995, et de ses repercussions 
sur les politiques economiques interieures des pays en developpement, en general, et sur la 
viabilite des PMEA, en particulier. La deuxieme condition determine la nature des elements 
de politiques optimales a retenir en tenant compte de la problematique de la recherche 
agricole et du processus de diffusion-adoption de technologies propres aux PMEA. Cela 
tient autant de l'offre (par la recherche) que de la demande (par les PMEA) en technologies 
et en innovations institutionnelles correspondantes. 

II s'agira, en fait de voir sous quelles conditions les PMEA, compte tenu de leurs 
propres ressources et des aides qui leur sont apportees dans le cadre des programmes de 
developpement et d'assistance speciale, peuvent s'assurer une certaine viabilite en profitant 
des atouts offerts par les acquis en technologies et les marges de manceu\re permises par le 
jeu des negotiations commerciales en cours (dans les cadres multilateral et bilateral) et par 
la reconnaissance grandissante des divers rdles de I'agriculture et de sa contribution au 
developpement rural. 

Par ailleurs, pour traiter completement les problemes poses par les PMEA et leur 
developpement technologique, il faudrait bien deborder le cadre particulier de I'agriculture 
et du developpement rural et s'interesser. entre autres, a l'emigration et la diversification des 
activites extra-agricoles et des sources de revenus offertes par les autres secteurs de 
I'economie nationale. Cependant, tout en soulignant le bien fonde d'une telle demarche, le 
choix a ete fait de se concentrer. ici, sur les aspects agricoles et de developpement rural. en 
etroite relation avec I'objectif de I'atelier. Celui-ci, concerne les elements de politiques pour 
le developpement technologique des PMEA. 

3. Dkfinitions des mots cles : 

Etant donne la specificit6 du sujet: il y'a lieu d'en definir les elements afin de lever 
toute confusion relative a I'utilisation de certains termes. Pour ce faire, les definitions 
suivantes ont ete retenues: 

- Selon la definition adoptee par la FAO, l e ~  zones arides recouvrent des aires 
geographiques offrant des durees favorables a la croissance vegetale inferieures a 120 
jours. Elles comprennent les zones arides, proprement dites, allant jusqu'a 74 jours et les 
zones semi-arides avec 75 a 119 jours. Les zones arides sont caracterisees, 
principalement, par: une pluviometrie faible (moins de 400 mm) et hautement variable 
d'une annee a l'autre et au cours de la m&me campagne agricole; I'occurrence assez 
frequente des secheresses; des ressources en terre et eau limitees, en quantite et qualite. 
Ces conditions contraignantes, comparativement aux zones plus favorables, entrainent un 
faible potentiel de pro'duction qui est associi a une grande variabilite des performances et 
a des surcoCts unitaires de production eleves. 



- Les PMEA sont definies par opposition aux grandes exploitations agricoles. Elles 
disposent de ressources limitees en terre. eau et tresorerie. Quand celles-ci sont 
insuffisantes pour entretenir une actiuite agricole remuneratrice, les menages concernes 
sont contraints de s'engager dans des activitPs rurales annexes agricoles et non agricoles, 
en dehors de I'exploitation. et/ou a kmigrer pour subvenir a leurs besoins. Pour la plupat 
des PMEA, la principale contrainte est representee par la difficulte qu'elles ont a 
entreprendre les cliangements tecfii~iques necessaires a I'augmentation des revenus 
degages. 11 s'agit aussi d'unitPs,fi~~.cr.-c~.r~7loitc,fion dont la securite alimentaire constitue 
une preoccupation ma.jeure et qui. assez souvent, font partie des categories socio- 
dconomiques rurales vulnerables. 

- Les lechnologie.s tr~I~r[~lie.r (ou crp/,r.o/?~.iie.r) evoquent, selon I'usage commun. un paquet 
technologique techniqilenient faisable. economiquement viable. socialenient acceptable. 
respectueux de I'cnvironncment. et en adequation avec Les ressources et besoins des 
producteurs. Dans le contexte particulier dcs PMEA en zones arides des PUMA. cela 
recouvre I'ensentble t1e.s /echniclrres el prtrriclues ugrico1e.r de culture et d'elevage 
repondant aux caracteristiques de ces exploitations et permettant d'attenuer I'influence des 
conditions physiques. d'augnrenter le revenu agricole des menages ruraux concernes tout 
en menageant durablement la fragilite des ressources utilis6es. 

- L'treei'.~ (111s lecht7ologie.s traduit le maintien d'un tlux adequat de technologies adaptees et 
le renforcement des capacit&s huniaines et organisationnelles des PMEA a utiliser ces 
dernieres pour la realisation des objectifs precites. L'acces aux technologies implique 
aussi la disponibiliti de technologies appropriees que I'existence de capacite 
institutionnelle favorisant I'adoption. I'adaptation et la maitrise de ces dernieres. 

- Le.s ilGritcn1.~ de po1iricl~re.s recouvrent autant les objectifs que les instruments des 
politiques iconomiques. tinancitres. commerciales, institutionnelles et technologiques 
qile I'Etat lnet en au\:~-e. dans ses interventions, pour faciliter I'acces des PMEA aux 
technologies adaptees. 

Le present rapport coniprend, en plus de cette introduction. deux parties et une conclusion 
genkrale. La premiere partie est dediee a la place des PMEA en zones arides dans les 
politiques de developpement et de recherche agricoles des pays de I'UMA. Une attention 
particuliere est accordee au degre de I'articulation des politiques economiques et des 
politiques de reclierche agricole pour favoriser un developpement technologique 
approprie des PMEA en zones arides de I'UMA. La deuxienie partie traite de 
I'elaboration et des modalites de niise en ceuvre de politiques devant faciliter la diffusion 
des options tech~iologiques adaptees aupres des exploitations concernees. La conclusion 
generale presente une synthese des les principaux enseignement et souligne les 
reconimandations utiles pour la mise en ceuvre d'un projet pilote en la niati6re. 



PREMIERE PARTIE 

LA PLACE DES PETITES ET MOYENNES EXPLOlTATIONS ACRlCOLES EN 
ZONES ARIDES DANS LES POI.ITIQUES DE DEVELOPPEMENT ET DE 

RECHERCHE AGRlCOLES DES PAYS DE L'UMA' 

1. Introduction 

Cette partie est destinee a dresser une situation des acquis et perspectives en rnatiere 
des  politiques de developpement technologique des PMEA en zones arides des pays de 
I'UMA. Son objectif consiste a voir dans quelle niesure les besoins specitiques a ces PMEA 
sont pris en considPration par les politiques de developpement economique et de recherche. 
Elle s'appuie. 3. cette tin. silr le content1 des rapports prepares par les representants des pays 
de  I'UMA et S L I ~  Ies discussions q ~ i i  ont eu lieu au cours de I'atelier organise a cette 
occasion. I 1  s'agira. dans la limite des donnees disponibles, (a) de rappeler succincternent 
I'importance (quantitative etlou qualitative) des dites PMEA, (b) de procider a une synthese 
des  politiques de developpement Pconomique et des politiques de  recherche les ayant 
conce~.nees et (c) de s'interl-oger S L I ~  le degre de couplage et de coherence entre ces deux 
types de politiques. 



2. Importance c t  c a r a c t i r r i s t i q u e s  clcs PMEA e n  z o n e s  ar ic les  d e s  p a y s  
tle I 'UMA 

Eli raison de la diversite agroecologique de l'espace agricole et pastoral des pays de 
I'UMA et des systenles de production entrepris par les differentes exploitations agricoles et 
pastorales. i l  est difticile d'enoncer une definition assez precise des PMEA qui puisse &re 
valable dans n'importe quel contexte.,Tenir compte de I'ensemble des situations reviendrait, 
en effet. a considerer non pas la taille (en hectares) niais le revenu agricole cornme critere de 
differentiation entre les trois cntesories-de petite, inoyenne et grande exploitations. 

Ceperidant. faute de statistiques fiables sur les niveaux des revenus, i l  a ete decide de 
retenir les detinitions particulieres contextuelles adoptees par les pays. Bien qu'elles soient 
nuancees. dans certains cas, ces dernieres se rejoignent sur le fait de distinguer conime 
PMEA celles disposant d'une superficie inferieure B 50 hectares. Cette distinction, assez 
large, parait satisfaisante dans le contexte de I'agriculture pluviale des zones arides des pays 
de  I'UMA. Elle permet de  cerner I'ensemble des exploitations soumises a des contraintes 
rielles, requerant une intervention prioritaire et specifique de la part des pouvoirs publics. 

2.1. Importance des PMEA dans  les pays de  I'UMA 

Les PMEA occupent une place de choix dans les economies des pays de  I'UMA. 
Elles jouent un r6le important sur les plans iconornique, social et environnenlental par leurs 

5 
L a  reaction de cette panie est basee, sauf contre-indication, sur les rapports prepares par les pays et 

institutions ayant parficipek I'atelier et dont les references figurent en bibliographie. 

15 



contributions respectives a la securite alimentaire, au developpement regional, a la 
generation de revenus et a la valorisation des ressources-naturelles. 

En Algerie, les PMEA representent 98% du nombre total des exploitations agricoles 
(997.000) et detiennent 76%de superficies agricoles (8.667.000 ha). Par opposition au 
systeme de culture dominant, reposant sur un assolement triennal a base de cereales. jachere 
et cultures diverses, les PMEA allouent, le plus generalement. une part plus importante de 
leur SAU aux cultures de meilleur rapport telle que le maraichage. I'arboriculture. les 
cultures industrielles et la viticulture. 

En Libye, les PMEA representent 97% du nombre total des exploitations agricoles 
(163.714) et detiennent pres de 55% des superficies agricoles (1.800.000 ha). Si les 
systemes de production dominants sont a base de cereales, les PMEA detiennent jusqu'a 
100% des productions des fruits et legumes et des viandes rouges, g r k e  en particulier a 
['irrigation. 

Au Maroc, les PMEA representent 98% des exploitations totales (1 43 1 628), et 
detiennent 78,5% des superficies totales (8,7 millions d'hectares). Elles concentrent de 
f a ~ o n  permanente plus de 92% de la main d'ceuvre agricole permanente (94% de la main 
d'oeuvre familiale et 64% des salaries). Elles sont dominantes dans plusieurs filieres de 
production vegetales: cultures industrielles (85%), produits maraichers (73%), legumineuses 
(83%) et fourrages (82%). Cette domination est encore plus accentuee dans le domaine de 
l'elevage ou 96% des PMEA pratiquent cette activite : elles concentrent 93% des bovins, 
plus de 8 1 % des ovins et 95% des caprins, soit 89 % en equivalent ovrns du Maroc. 

En Tunisie, les PMEA representent 97% du nombre total des exploitations agricoles 
(493.000) et detiennent 69%de superficies agricoles (3.429.000 ha). Elles exploitent 60% 
des superficies cerealieres, 67% des superficies des legumineuses, 45% des superficies 
fourrageres, 89% des superficies maraleheres et 72% des superficies arboricoles. Elles 
detiennent egalement 86% de l'effectif du cheptel bovin. 77% de I'effectif total des ovins et 
87% de I'effectif total des caprins. 

Pour I'ensemble des pays de l'UMA, on constate. a l'evidence, que le 
developpement de I'agriculture passe necessairement par le progres technique au niveau des 
PMEA, etant donne leur importance economique et sociale. Par ailleurs, i l  y'a lieu de 
mentionner la preponderance numkrique des tris petites et micro exploitations qui meritent 
une attention particuliere en raison des probli.mes specifiques qu'elles posent. 

En effet, par rapport au nombre total, les exploitations disposant de moins de 5 
hectares representent : 61% en Algerie (avec 12,7% de la SAU). 71% en Libye, 41,5% au 
Maroc (avec 8.5% de la SAU) et 53% en Tunisie ( avec 9% de la SAU). Dans la plupart des 
cas, ces petites et micro exploitations hebergent un volume important de main d'aeuvre 
qu'elles n'emploient que partiellement. Ceci explique I'engagement tres significatif, de la 
majoritk de cette categorie, dans des activites en dehors de l'exploitation. Celles-ci peuvent, 
selon les pays, impliquer jusqu'a 90% des menages et constituer plus de 70% des revenus 
des mknages concernes. 



2.2. Importance des PlClEA en zones arides dans les economies des pays de I'UXlA 

En Algerie. La repartition des exploitations agricoles par zones ago-icologiques 
reste problematique en raison de la difticulte de disposer d'une classification fine des 
exploitations en fonction de ce seul critere. On peut, malgri l'existence d'une marge 
d'erreur. considirer que les PMEA en zc'nes arides represente plus de 50% de I'effectif 
national pour une superficie relatiu: sup6rieure a 73% du total. Elles pridor~iinent en 
superficie agricole utile dans les zones agro-pastorales et les zones de steppe; c'est a dire 
dans des zones semi-arides ou une agriculture de type pluviale genere de tres faibles 
revenus. Ides petites exploitations. qui representent pres de la moiti6 du total national, 
occupent plus de 1.1 millions d'actifs agricoles constituis en majorite des exploitants eux 
msmes et d'adultes dont l'5ge est superieur a I5 ans. 

En Libyc. I'agriculture en zones arides representent 50% environ des superficies 
cultivees (celles-ci ne representent que 0.05% de la SAU totale). Les systenies de production 
concernent les cireales, en particulier I'orge. les olives et fruits divers, qui sont cultives, 
principalement. par les petites exploitations. 

ALI Maroc. I'agriculture en zones arides repriseute 14% de la SAG totale et 38% du 
nombre total des exploitations agricoles correspondant a 37% de la populatio~i rurale du 
pays. Dans cette agriculture. la cirPaliculture est de loin la sole doniinante du systeme de 
culture ((10% de la s~~perticir: culti\ee et 5570 de la production nationale en cereales). A la 
cirialiculture. cst associt: un ilcvage trCs important regroupant prZs de la moitii du cheptel 
national (5.3% d'ovins. 45% dc b o ~ i n s  et 51% de caprins). Ces activitis sont entreprises 
essentiellement par des P J l E 4  qui representent environ 37% de I'effectif national des 
exploitations agricoles, et dktiennent environ 349'0 de la SAU totale. Cette contribution est 
plus importante quand on y ajoute celle des activites agricoles des steppes pastorales arides 
avec 10% de la SAU et 8% du cheptel ~~ational exprinie en LJGB. 

En Mauritanie. Ic s!.stbme de production svlvo-agr~-~astoral  reprisente 41% du 
produit intirieur brut agricole et concerne ?Oohde la population mauritanienne. 65% des 
bovins. 49% des petits ruminants. 40°6 des camelins. 6194 des superficies agricoles et 13% 
du territoire ( I  38 000 km - ). I1 est a signaler le r6le essentiel que joue l'elevage pastoral dans 
~'6conornie mauritanienne ( 16, 7 % du PIB contre 23. 5 pour tout le secteur rural et 75 % 
du PIBA). Cependant. les eleveurs noniades ont fortement diminue: ils constituaient les 213 
de la population en 1965 mais n'en representent plus aujourd'hui que 10 % environ. 

En Tunisie. les zones arides disposent de potentialites importantes humaines et 
productiues. La population en zones arides represente 5 1.5 % de la population du pays. Les 
PMEA en zones arides representent 66% du total des exploitations agricoles et detiennent 
63% de la superficie agricole totale. exploitent 84% des superficies reservees aux arbres 
fruitiers. 85% des superficies reservees aux oliviers. 33% des superficies reservees a la 
cerealiculture. 47% des superficies reservees aus cultures maraicheres et 29% des 
superficies reservees aux cultures fourrageres. Les PbIEA disposent egalenient de 56% du 
total hu cheptel ovin. de 73% du total du cheptel caprins et de 25% du cheptel bovin. Elles 
participent dans I'emploi agricole avec 50% de journees de travail notamment dans les 
secteurs d'oliviers, d'elevage et de maraichage. Les zones arides disposent de 48% des 
superficies irriguees totales du pays. 



2.3. Caract(.ristiques des PMEA en zones aridcs des pays dc I'UMA 

L'exarnen des caracteristiques des PMEA en zones arides des pays de I'UMA permet 
de relever les elelnents principaux suivants : 

- La prevalence d'une agriculture skche orientee vers des activites agropastorales et, 
parfois. des systemes de polyculture-elevage, tres aleatoires en raison de I'adversite, 
souvetlt extreme, des conditions physiques de production (cliniat, topographic, types de 
sols. eau). 

- Les produits issus de cette agriculture sont assez divers: ils consistent principalement en 
cereales, legumineuses, olives, amandes et viandes, destines a la satisfaction des besoins 
internes (autoconsommation etlou marche interieur). Par endroit, sont aussi produits des 
legumes en irrigue et des denrees spiciales (condiments, plantes medicinales et 
aromatiques) dont une bonne partie est destinee a I'exportation. 

- La predominance des petites et micro-exploitations qui presentent un ratio eleve d'unites 
de travail-homme par unite de surface en terre), et recourent a des pratiques de 
production faisant appel partiellenlent a la mecanisation et a I'achat d'intrants. I1 en 
risulte des niveaux modestes de productivite par actif agricole, en depit des efforts 
accomplis dans ce domaine et de la disponibilite d'un savoir-faire technique indeniable. 

- Les revenus degages, en consequence, sont generalement faibles et suffisent a peine a 
couvrir les besoins de subsistance des menages agricoles. Ce qui conduit les plus 
demunis en ressources a s'engager dans la pluriactivite et la quPte de revenus exterieurs 
en dehors de I'exploitation agricole familiale. Trks souvent, cela consiste en emigration 
saisonniere ou definitive des membres les plus dynamiques des menages concernes. 

Comme on peut le deduire, il s'agit en fait d'economies fragiles et, encore, 
largement extensive, dont les caracteristiques rendent difficile I'emergence d'une demande 
consistante en innovations technologiques. Cette dernikre revet, le plus souvent, un aspect 
fragmentaire et larvaire en raison de I'atomicite des exploitations, de la diversite des 
systemes de culture-ilevage et du caractere aleatoire des conditions de production. Ce qui se 
traduit par une adoption selective des innovations et une transformation assez lente des 
processus de production. 

En somme, itant donne les particularites des structures de production et des 
dotations relatives en ressources des PMEA, il apparait judicieux de reserver un traitement 
spicifique a leurs besoins en innovations technologiques. Cela devra concerner aussi bien 
les politiques de developpement agricole que les politiques de recherche agronomique, 
objets des sections suivantes. 



3. Les PMEA en zones arides dans les politiques de dkeloppement 
agricole et rural des pays de I'UMA 

I1 s'agit, dans cette section, de priciser le traitement riservi aux PMEA en zones 
arides dans les politiques de developpement agricole et rural des pays de I'UMA. La 
documentation de reference est constituie, a cet igard, par les rapports prisentks par les 



differents pays lors de ['atelier et par lcs comptes rendus des discussions qui ont eu lieu a 
cette occasion. 

3 . .  Les PMEA en zones arides dans les politiques de dkveloppement agricole 
et rural d'Algkrie 

La politique agricole algirienne est entree. depuis 1993, dans une ere de profondes 
reformes et restructurations ayant culnlinC recemn~ent dans ['adoption d'un plan national 
specifique pour le diveloppenlent agricole. La premiere phase des reformes engagees a 
concerne particulierement lcs concours et subventions de 1'Etat. Ces derniers itaient 
destines. dans lr passe, i la rialisation d'infiastructures de base et au soutien des prix a la 
consonimation de denrees de premiGrc necessiti. Suite aux riforn~es engagees. ils ont ete 
affectes a des fonds pour l'aide a I'extension de la superficie cultivee. par la mise en valeur 
des terres. et pour le soutien au de\eloppement des produits agricoles dits strategiques 
(ckreales. lait. po~nlue de tcrre.. .). 

Cette phase a comporti. parallelement. la lnise en place d'une nouvelle 
instrumentation de soutien a l'agriculture et des rkfor~nes en matiere de connnerce exterieur 
et de restructuration des cntreprises publiques. On pcut citer en particulier: la privatisation 
des activites d'approvisionnetl~el~t des agriculteurs en intrants, suite a la fin du monopole de 
I'Etat et a la dissolution des entreprises publiques et des cooperatives etatiques I la 
suppression des barrikres non tarifaires el la reduction des niveaux de protection (taux 
maximal de 60?/u) : la privatisation dcs activitis de transformation des produits agricoles : 
I'Pniergence d'organisations professionnelles et interprofessionnelles: le renforcement des 
systenies de recherche et vulgarisation d'appui au dkveloppenient agricole. 

Le lancement. en 2000. du plan national de diveloppement agricole (PNDAi2000- 
2004) est venu concritiser la volontk de doter le pays d'une reponse coherente et appropriee 
aux objectifs assign& au secteur agricole. A ce titre. les programmes du PNDA perniettent 
de developper les bases d'une securite alimentaire (accroissernent des ressources disponibles 
pour I'agriculti~re a travers les programlnes de mises en valeur). de soutenir des dynamiques 
de changements en matierc d'amelioration de la competitivite des filieres agricoles 
(viticulture, fruits et legumes . . .). d'offrir des alternatives de developpement durable pour 
les zones rurales a faible potentialite (reconversion des systemes de production, reboisement 
utile et iconomique, amenqgement forestier ) et surtout de favoriser la dynamique 
d'investissement dans les exploitations agricules (amelioration technologique , systimes 
d'irrigation ...). Autrernent dit. l'agriculture algirienne est appelee a la fois a accroitre sa 
competitivite et a developper son r6le social et environnemental tout en constituant la source 
principale de securite alimentaire. 

I I  est a signaler que, au terlne des deux premit.res annees de sa realisation. le PNDA 
a pu compter une nette majorite de PMEA parmi I'ensemble des exploitations qui y on1 
adhere. Les conditions d'eligibilite n'etant pas restrictives, les PMEA ont, ainsi: mis en 
euvre  des projets d'investissement et d'amelioration technologique des systemes de 
production dans les domaines des grandes cultures en particulier. Neanmoins, il faut 
souligner, que le taux de participation des PMEA est de beaucoup en deqa de leur poids dans 
les structures agraires. En eff'et. relativement aux effectifs propres des differentes categories: 
les taux de participation dans les programmes de diveloppement s'elevent a 64%. 23% et 
07%, respectivement. pour les grandes, moyennes et petites exploitations agricoles. Par 
ailleurs. certaines actions programmees semblent ne pas concerner les petites exploitations. 
C'est le cas, par exemple, du soutien pour \'application des itineraires techniques ameliores 



en cerealiculture dont la majorit6 des beneficiaires est constituee d'exploitations de taille 
superieure a 20 hectares. 

I1 apparait. donc, que la contrainte majeure au developpement des PMEA demeure la 
taille reduite de la superficie agricole utile disponible pour la mise en culture et le 
developpement des elevages. A cela s'ajoute le fait que la majorite des PMEA se trouvent 
situies dans les zones semi-aides caracterisees par l'irregularite de la pluviometrie ou dans 
les espaces montagneux ou la fragilite des ressources constitue un frein Important a leur 
developpement. I1 en resulte que les PMEA sltuees en zones de montagne, de steppe et agro- 
pastorales, ne constituent pas des entites agricoles economiquement viables et comptent 
principalement sur la recherche de revenus hors exploitation pour subvenir a leurs besoins. 
Ces revenus recherches en dehors des activites agricoles constituent pour de nombreux 
exploitants la ressource principale pour le menage. Ainsi, en allouant leurs budgets temps de 
travail a des activites plus remuneratrices. les chefs de menages sont amenes a recourir a des 
pratiques extensives des cultures et des elevages avec, comme corollaire, un sous- 
investissements au sein des exploitations et une sous valorisation des ressources disponibles. 
En cas d'absence d'opportunite d'emploi. c'est alors a une digradation, parfois irreversible, 
des sols et des parcours qu'on assiste. 

Cette situation est aggravee par des carences institutionnelles dans les domaines 
suivants: l'encadrement des exploitations agricoles, notamment des PMEA; le 
developpement d'unites de valorisation des produits agricoles et de circuits de 
commercialisation performants; l'existence de systemes d' assurances adaptes dans des 
regions marquees par la frequence des aleas climatiques ; I'organisation de la profession 
agricole, et le developpement des normes de labellisation et de certification des produits 
agricoles et alimentaires destines aux marches plus rimunerateurs. 

3.2. Les PMEA en zones arides dans les politiques de dheloppement agricole 
et rural de Libye 

Avant la decouverte du petrole, l'agriculture constituait l'essentlel de I'economie en 
Libye et concernait plus de 70% de la population. I1 s'agissait alors d'une agriculture tres 
peu evoluee techniquement mais qui, depuis. a fait l'objet de differentes politiques visant a 
atteindre un niveau maximum d'autosuffisance alimentaire en produits vegetaux et animaux. 
La realisation de cet objectlf a ete affectee principalement par la limitation des ressources 
naturelles en terre arable et en eau. Cet effort a necessite. dans les annees 70 et 80, des 
programmes enormes pour I'extension des terres cultivables par la delimitation des 
perimetres de colonisation agricole et par la mobilisation des ressources en eau souterraines. 
L'interet accorde aux zones arides fait partie i~tegrante de la politique globale du pays a tel 
point qu'il n'est pas aise de parler d'une politique specifique en la matiere. En general, 
I'Etat a beaucoup compte sur le developpement de l'irrigation comme moyen de 
I'intensification de la production agricole. I1 est a noter, en outre, les particularite de la 
definition des politiques agricoles et de leur mise en oeuvre, en raison des prerogatives 
propres a I'administration centrale et aux comites populaires (chaabia). S'agissant d'un 
systeme assez decentralise, il n'est pas aise de distinguer ce qui releve specifiquement des 
PMEA. 



3.3. Les PMEA en zones arides dans les politiques de dhveloppernent agricole 
et rural du Maroc 

i\u Maroc. I'agriculture a toujours beneiicie d'un traitement privilegie dans les 
politiques de de\:eloppernent socio-economique. L'examen de I'evolution des politiques 
agricolcs, mises en ceuvre depuis l'independance, permet de distinguer trois phases 
principales marquees chacune par un niveau d'interEt particulier envers l'agriculture 
pluviale dans les zones difavorables. 

La premiere phase. allant de l'independance jusqu'a la fin des annees 70, a ete 
consacree a la rnise en ceu\:re. dans le cadre de la politique de substitution des importations, 
de programlnes visant I'amelioration du taux d'autosuffisance alimentaire des produits dits 
de base. Durant cette phase. la priorite a ete accordee a l'agriculture irriguee qui a ete 
implantee principalement dans des zones i~litiale~uent arides et semi-arides. Les zones 
d'agriculture pluviale. propre~nent dite. n'ont pas bkneficie d'une grande attention de la part 
des pouvoirs publics I'exception d'actions disparates qui incitaient . surtout, a I'utilisation 
des pratiques et facteurs inoderncs de production (operation labour. operations engrais. etc.) 

La deuxieme phase. amorcee au debut des annees 80, a ete caracterisee par un 
regain d'interit envers l'agriculture sous condition relativement favorable qui a fait l'objet 
d'un ensemble de projets de developpement integres (PDI) destines a corriger le 
desequilibre iniportant qui existait entre les zones d'agriculture pluviale et les zones 
irrigucl-es. Ces projets ne sc limitaient pas a I'accroissement de la productivite a travers 
I'utilisation des facteurs moderncs de production. mais integraient aussi d'autres 
conlposantes importantes telles que les routes. l'eau potable. l'education et la sante. Le but 
rechercht: Ctait I'amPlioration des rewnus et des conditions de vie des populations des zones 
beneticiaires de ces projets. 

La troisieme phase. qui a deniarre vers la fin des annees 80. se distingue par des 
changements iniportants introduits par les differents programmes d'ajustement structure1 et 
les decisions de libel-alisation datant de 1996. Ces reformes ont impulse un processus qui 
est- certes- encore a ces debuts, niais qui n'a pas manque de soulever des inquietudes en ce 
qui concerne la viabilite des exploitations agricoles en situation difficile. Au titre de celles- 
ci. figurent en premier lieu les PMEA des zones aride et semi-arides, qui n'arrivent pas a 
remunerer aux prix du inarche l'ensemble de leurs facteurs de production. Pour elles, en 
eff'et. le desengagement de I.Etat de certains ser\:ices de proximite (distribution des 
sernences et engrais; soins veterinaires: travaux a f a p n  de labour et semis, etc.) et 
l'elimination de subventions des intratits niodernes veut dire un accroissetnent considerable 
des cofits de production. 

Ce nouveau contexte, a amene les autorites lnarocaines a elaborer. en 1999, une 
strategie de developpement rural. Cette initiative fut suivie par l'organisation, en 2000, du 
C'olloqtre Ncltionc11 c1e 1;lgr-iculrure et ~ 1 1 1  Di\~eloppenient Rlrrtrl au cours duquel une strategie 
de developpenient a long terme de l'agriculture marocaine a ete discutee et validie. Tout en 
optant pour le developpement de I'agriculture dans le cadre de son integration dans 
l'economie nationale et internationale, et en reiterant ses fonctions economiques et 
alimentaires classiques, la iiouvelle strategie a davantage mis en valeur les rdles social et 
environnemental non marchands de l'agriculture. En effet. tout en continuant a souligner 
I'importance d'accroitre les performances de production et l'efficience economique du 
secteur agricole. la nouvelle strategie accorde une place de choix a la reduction de la 
vulnerabilite a la secheresse des productions agricoles et des ressources naturelles de base, a 



la gestion durable des ressources naturelles et a la contribution a la lutte contre la pauvrete et 
pour I'emploi qui devient le pilier du developpement. I1 faut noter que les trois derniers 
objectifs sont particulierement pertinents pour I'agriculture des zones arides. 

Dans cette perspective. il est recommand6 de differencier les approches selon les 
categories d'exploitations agricoles et de spatialiser les politiques agricoles pour une 
adaptation a la diversite des potentiels de chaque ensemble agro-ecologique. Ce qui offre un 
cadre de choix pour la prise en compte des preoccupations des divers agro-systemes et des 
differentes exploitations agricoles, dont les PMEA des zones arides. Ces dernieres, en 
particulier, ne peuvent pas toutes repondre de la mEme faqon aux sollicitations du marche. 
De nombreuses exploitations, en et'fet, releveront davantage de politiques d'emploi que de 
politiques de production. 

Cette orientation contraste nettement avec l'experience passee qui revele 
I'inexistence d'une politique systimatique specifiquement destinee aux PMEA en zones 
arides. En effet, il est a constater que. a I'exception de la reforme agraire des annees 70,  et 
des petits projets recents de mise en valeur en bour a la fin des annees 90. les autres 
differents instruments de politique utilises jusqu'a present ont ete insuffisamment calibres 
selon les besoins de cette categorie d'exploitations. I1 s'agit specifiquement des mesures de 
financement et d'incitation a l'investissement, de I'assurance agricole, de la lutte contre les 
effets de la secheresse. Ces mesures ont, surtout, beneficie aux PMEA des zones irriguees 
et. partiellement, aux PMEA du hour favorable. 

3.4. Les PMEA en zones arides dans les politiques de dkveloppement agricole 
et rural de Mauritanie 

Depuis la grande secheresse de la fin des annees soixante. I'essentiel des efforts 
entrepris a concerne le secteur de I'elevage en raison de la place essentielle qu'occupe le 
systeme de production pastoral dans la societe mauritanienne. En effet, les secheresses des 
annees 68, 7 2  et 84 ont favorise la degradation du couveri vegetal. la mortalite du cheptel, 
I'exode rural massif, la baisse sensible des productions vivrieres, le ch6mage et une 
profonde mutation des traditions sociales fondees sur I'entre-aide, la solidarite et la cohesion 
des groupes sociaux. Ainsi, les eleveurs nomades qui constituaient les 213 de la population 
en 1965, ne representent aujourd'hui qu'environ 10 %. 

Pour faire face a cette evolution fscheuse, le gouvernement a mis en place des 
strategies pour le developpement de I'elevage comprenant notamment des programmes de 
sauvegarde du cheptel, d'amelioration des piturages et la creation de points d'eau. Les 
eleveurs ont, pour leur part, opte pour I'elevage d'especes plus resistantes a la secheresse 
(caprins, camelins) et pour des elevages laitiers periurbains ou pres des grands axes routiers. 
Certains se sont tournes vers le commerce et d'autres activites plus remunkratrices. 



3.5. Les PMEA en zones arides dans les politiques de dkveloppement agricole 
et rural de Tunisie 

Depuis l'adoption. en 1986. du plan d'ajustement structurel. le secteur agricole a ete 
I'objet d'un ensemble de reformes economiques et institutionnelles visant I'amelioration de 
l'environnenient general du secteur pour la promotion des investissements dans les secteurs 
strategiques de la securite alimentaire et dc  l'accroissen~ent des exportations. ainsi qu'a la 
preparation du secteur a une ouverture ,,regressive sur le marche exterieur. 

Dans le cadre de la mise en place du,find.t de diveloppement de in compititivitP des 
secteurs de I'agriculture et de la peche. qui a ete mis en place. un interet particulier a ete 
accord6 aux PMEA des zones arides! Celles-ci bineficient, en effet. d'atouts considerables 
notamment pour I'liuile d'olive. les dattes. les produits ~naraichers et l'elevage (dans sa 
composante viande). Cependant. la liberalisation totale des echanges (avec alignement des 
prix interieurs a la production sur les prix internationaux de reference) serait peu favorable 
aux PMEA en zones arides qili  subissent encore plusieurs contraintes et pourrait aboutir a 
unr baisse de leurs revcnus et a un chaogernent d'activite dans le milieu rural. 

Aussi. la nouvelle strategie de developpement a retenu, en plus des actions a 
caractere general, des rnesures importantes ciblant iu prornorion des invesli.s.sernents au 
nilvc111 dcs Pj\fEE3 c.11 zorte.T d(ffiiiie.5. Ce programme comporte les mesures suivantes: 

- des primes d'investisse~nents communes et specifiques; 
- des credits speciaux en faveur des petits agriculteurs et pPcheurs depourvus de fonds 

propres et de garanties baricaires suttisantes: 
- le lancenlent d'un projet pilote de financement de la petite agriculture a caractkre 

familial et social dans 10 regions (7 dans les zones arides) pour une periode de 3 ans; 
- des mesures speciales dans le cadre des programmes de lutte contre les effets de la 

secheresse ; 
- le calibrage des psis de niarche des produits sensibles en fonction des co t t s  de 

production ; 
- la mise en place d'une ebauche de strategie pour la gestion des excedents de production ; 
- le renforcetnent des prqjets de developpement agricole integre dans les regions moins 

developpees : 
- le renforcenient des structures professionnelles d'encadrement. 

En outre. les PMEA sont aussi concernees par le programme de di~ersification des 
produits destines a I'exportation. pour la mise en ctuxre duquel de nouvelles reformes ont 
ete effectuees qui concernent notamment: 

- La reglementation du secteur des cultures biologiques (en 1999) et I'encouragement au 
developpement de ces cultures en raison de la demande croissante sur le marchi 
exterieur et de leur adaptation aux caracteristiques des zones arides. 11 s'agit des produits 
suivants: huile d'olive. olives de table, amendes: noix, pistaches, dattes, grenades, 
maraichage primeur,..). Cette politique pourra Ptre etendue ulterieurement- les resultats 
de recherche aidant- aux secteurs de la production animale. des cereales et des semences. 

6 Durant la periode du IXeme Plan de developpement, les zones arides ont beneticie de 41% des 
investissements publics et de 49% des investissements prives. Les domaines concernes sont : I'hydraulique, les 
forets, les travaux de conservation et d'entretien des sols, les projets de developpement integre et I'elevape. 



- L'encouragemen~ au devcloppel~lell~ dcs cultures nouvelles adaptees a certaines regions et 
destinecs notamn~e~i t  a I'exporta[ioll (cipriers, caroubiers, pacaniers, figuiers de barbarie 
...). 



4. Les  PMEA e n  zones  a r ides  d a n s  les pol i t iques d e  r e c h e r c h e  agr ico le  

d e s  pays d e  I 'UMA 

En Algerie, I'lnstitut National de la Recherche agrononiique d'Algerie (INRAA) 
etait, initialement, organise autour de 28 stations experimentales rattachees a 4 centres 
nationaux ayant chacun une specialisation : production vegetale, production aniniale, 
recherche forestitre et economie et sociologie rurale. Les reformes qu'a subi le systeme de 
recherche, depuis 1973, ont conduit a un affaiblissement huniain et materiel de I'INRAA et 
a son cantonnement dans un r6le de coordination des recherches en milieu agricole, avec 
comnie partenaires I0 Instituts de developpement (dont I'Instirur Technique des Grontles 
C~~l t i t r e s  (ITGC), l'lnstirltt Technique pour I'Elevage (ITELV), etc.) et 7 structures de 
nature variee (Offices regionaux de mise en valeur). Au cours de cette periode, des 
programmes de recherche ont ete inities; mais ils ont rarement touche les grands espaces, 
fragiles, arides et pauvres du monde rural ou les principales activites reposent sur la 
c6realiculture de subsistance et l'ilevage, principalement ovin et caprin. Differentes 
technologies ont i t6 giniries mais peu ont eu un impact certain sur la production. I1 faut 
attendre l'ouverture internationale des annies 90 pour voir la mise en place de nouveaux 
programmes pluridisciplinaires a I'INRAA. Le Plan h'arional de Diveloppenlenr Agricole 
diveloppi en 2000 fixe les nouvelles orientations pour le developpement durable des 
PMEA et les demarches pour une recherche participative, adaptative et soucieuse d'un 
developpenient durable. Se developpe aussi le souci de prendre en compte la dimension 
socioculturelle et le savoir-faire local pour une nieilleure adaptation des options de 
recherche au developpement local. 

En Libye, deux principaux instituts de recherche, le Centre de Recherche Agricole 
(ARC) et le Centre de Recherche el d'Eludes Animales (ASRC), sont places sous la 
supervision du NASR (Nalional Aufhorityfor Scientific Research), charge de coordonner 
la politique nationale de recherche. L'ARC s'organise autour de centres de recherche 
regionaux, supportks par des stations experimentales. Les instituts rigionaux couvrent a 
I'origine des regions climatiques bien delimities, comme le Centre de Recherche 
Agronomique de Sebha en milieu aride. Mais la recherche se consacre toujours au 
developpement de systimes intensifs irrigues dans ces milieux. L'organisation sociale et 
politique 'des systimes agraires rend difficile le dheloppement ou I'application d'une 
demarche systemique et integrie. 

Au Maroc, se sont developpis, dans le cadre de la politique de substitution des 
importations, des Plans Nationaux relatifs aux cereales (ble tendre), au sucre (betterave, 
canne), B I'huile et au diveloppement laitier. Sous la direction de I'Institut National de 
Recherche Agronomique (INRAM) en 1962, puis de la Direction de la Recherche 
Agronomique en 1966, ont ete cries des centres regionaux et des laboratoires de recherche 
specialises sur les cultures, qui ont it6 rattachis en 1980 a 1'Institut National de la 
Recherche Agronomique du Maroc. L'INRAM travaille en itroite collaboration avec les 
institutslicoles d'enseignement comme I'Institut Agronomique et Veterinaire d'Hassan 11 
(IAV) crik en 1966, 1'Ecole Nationale d'Agriculture (ENA creie en 1942) et des centres 
d'expirimentation spicialisis. On peut citer le Centre National de la Recherche Forestitre 
(CNRF) et le Service d'Experimentation, d3Essais et de Normalisation (SEEN), charge 



d'accompagner les grands programmes d'irrigation. L'INRAM a developpe, des les annees 
80, en collaboration avec les autres instituts de recherche et de formation, les services de 
vulgarisation et les producteurs une serie de programmes par ohjectifs (PPO), dont le but 
est de repondre de faqon intkgree aux besoins de la demande et du marche. Pour repondre 
aux besoins des PMEA en zones arides, l'INRAL4 a cree, en 1980, le Cenlre Aridocultuve 
de Settat en vue d'apporter des solutions appropriees aux defis techniques et socio- 
economiques qui se posent a la productivite de !'agriculture dans ces zones. Ce centre 
s'appuie sur une recherche systeme et d'action et une recherche de partenariat, notamment 
avec des universites americaines. Cependant: les domaines specialises de la recherche 
comme les cereales. les legumes alimentaires, la protection integree des cultures. 
L'amenagement et la conservation des sols. restent predominants. I1 faudra attendre le debut 
des annees 90 pour voir emerger de \:Pritables recherches transversales comme l'approche 
socio-economique des systemes de production. La combinaison d'une approche systeme, 
d'un diagnostic agroecologique et socio-economique et des outils de simulation offrent de 
nouvelles perspectives pour raisonner et adapter les options technologiques en zone aride. 
Depuis sa creation. le C'entre rlri~loc~rlture a pu mettre au point et diffuser de nombreuses 
technologies, au benefice des agriculteurs, et des methodes de travail au profit de 
chercheurs, developpeurs et collectivites locales. 

En Mauritanie la recherche s'est structuree dans les annees 70 avec la constitution 
de.deux centres: ie Centre .l:trlional d'Elcvage e t  de Recherche Viririnuire (CNERV) et le 
Centre jVc~/ioncrl de Recherche Agronomicpre pour le Diveloppernent Agricole (CNRADA). 
Dans les annees 80. sont creees des antennes regionales pour le developpement d'une 
recherche appliquee, avec la diffusion des acquis de la recherche en milieu reel par le biais 
d'un service de vulgarisation. II faut attendre les annees 90 pour que se developpe, suite a 
la mise en ceuvre du Plan National de la Recherche Agronomique (PNRA, 1995-2004), 
une recherche ciblee sur les grands systkmes de production : systemes de production a 
dominante irriguee, systemes pluvieux, systemes sylvo-pastoraux, systkmes oasiens et 
enfin systkmes de production periurbain. Une attention est egalement portee aux 
programmes de recherche rigionaux qui favorisent la participation des organisations 
professionnelles. Dans les faits. les principaux efforts vont porter sur le renforcement des 
liens Recherche-Formeition-V~rlgc~riscltion et le transfert des technologies avec la mise en 
place des essais et tests sur exploitation. 

En Tunisie. la recherche se structure autour de I'Institut National de Recherche 
Agronomique de Tunisie (INRAT) cree en 1961 et l'lnstitut National Agronomique de 
Tunis (INAT) cree en 1970. De nouveaux instituts de recherche specialises seront crees 
pour s'occuper des zones ou produits specialises: l ' lnst i t~~t  des Recherches Forestiires en 
1976. 1 'In.srirttr des Rigions Arides en 1976 et I Ynstituf de 1 'Olivier en 198 1 .  En 1990, une 
nouvelle institution. l'lnstitution de la Recherche et de I'Enseignement Superieur Agricoles 
(IRESA). est chargee de la supervision et de la coordination des differents centres de 
recherche et de formation en Tunisie autour de grands programmes de recherche, juges 
prioritaires pour le developpement. L'interEt pour les zones arides est concretise par 
l'lnsrirut des zones avides en Tunisie qui. a l'origine. etait oriente sur le developpement des 
systemes oasiens et plus particulierement la production de biens a haute valeur ajoutee 
comme le dattier. Par la suite, il va integrer progressivement des problematiques sur le 
developpement des systPmes pastoraux et agropastoraux des zones arides du Sud Tunisien 
et la lutte contre la desertification. Aujourd'hui l'extension par I'INRAT de l'approche 
communautaire des systemes integres agropastoraux developpee dans le cadre du projet 



Maslireq & ~ a ~ h r e b '  ouvre des perspectives en terme de recherche systeme et recherche 
action, par I'inlplication des diffirents acteurs du developpement et par I'etablissement 
d'un diagnostic concerte fonde sur les outils de la recherche (SIC, enquGtes) et la 
connaissance des acteurs. Parallelement, dans le cadre de ~ r o j e t  de cooperation technique, 
sont realisees des actions de recherche dans des domaines en rapport avec ies 

.preoccupations majeurs des zones arides : la lutte contre la desertification, le 
developpement des parcours, I'elevage et l'amelioration des pratiques agricoles. 

En plus des etablissements nationaux, les instituts internationaux, principalement 
I'ICARDA, I'IFPRI, la FAO, le FIDA et le FADES, aident et participent au developpement 
de projets integres, spicialement conqus pour les zones difficiles du Maghreb. Ces 
recherches sont fondees sur une meilleure comprehension des systemes d'exploitations et 
de leur environnement et grgce a un diagnostic approfondi realise aupris et avec les 
populations. Les operations ou options de developpement tiennent compte de la forte 
integration des activites agricoles et d'elevage a I'interieur de I'exploitation, du r6le 
complexe des animaux d 'elevage au sein de I'exploitation et des savoirs-faire traditionnels 
locaux qui concourent a un certain equilibre social et environnemental. Aussi les options 
ou alternatives de diversification proposies par la recherche essaient de s'appuyer sur les 
besoins exprimes par les populations rurales dans les diffirentes zones agro ecologiques et 
socio-economiques et sur un diagnostic approfondi du mode de fonctionnement des 
systemes d'exploitation en relation avec leur milieu. 



5. Problkmatique d e  I'intkgration de la recherche agronomique 
et des politiques de dkveloppement des PMEA en zones arides 
des pays de I'UMA 

Cette section a pour objectif de s'interroger, par reference aux PMEA en zones 
arides des pays de I'UMA, sur la problematique du couplage entre les politiques de 
diveloppement agricole et les programmes de recherche agronomique. Cela est fait a la 
lumikre des experiences des pays concerds, de la prise en compte des nouvelles donnes 
inhirentes aux exigences du diveloppement durable a I'kre de la globalisation des 
ichanges, et du rble particulier que la recherche agricole est appelie a jouer dans ce 
nouveau contexte. 

5.1. L'ktat actuel de I'intCgration de la recherche et des politiques 
de developpement agricoles 

La revue succincte qui vient d'Etre faite des politiques de recherche et de 
diveloppement agricoles, suivies et projeties par chacun des PUMA, permet de tirer des 
enseignements pertinents qui sont exposes ci-apres. 

a) I1 existe bien, a des degri divers selon les pays, des politiques de developpement 
etlou de recherche agricole destinies a I'agriculture des zones arides des pays de I'UMA. 
Mais, il n'y a pas de viritables politiques de developpement et de recherche agricole qui 
soient explicitement destinies aux PMEA en zones arides. Ce constat doit etre, 

7 
The MashreqIMaghreb Project : Ddveloppement de I'integration agriculture -&levage dans les systemes de 

production des regions a pluviometrie faible de I'Asie de I'Ouest et de I'Afrique du Nord (WANA). Projet 
finance par le FIDA. FADES, CRDl etautres et coordonnd par I'ICARDA en partenariat avec I'IFPRI et realisds 
dans huit pays dont I'AlgCrie, la Libye, le Maroc et IaTunisie. 



neanrnoins, tempere par I'initiation en Tunisie de programmes de mise a niveau et de 
diversification de la production agricole dans les zones difficiles, et au Maroc par la 
nouvelle strategie de developpement visant a differencier les politiques selon les differents 
types d'exploitations agricoles. Cependant, etant donne que la majorite des exploitations en 
zones arides est composee de PMEA. on peut admettre avec raison que les politiques et 
recherches entreprises ont de,fi~cto beneficie, egalement a cette catigorie d'exploitation. 
Historiquement. i l  semble mGme que. sur le terrain, la recherche agricole a precede les 
politiques de developpement en mat~ere de la prise en compte judicieuse des 
preoccupations des PMEA des zones arides. C'est le cas de 1'Algerie avec l'lnstitut 
Technique pour I'Elevage, de la Libye avec le Centre de Recherche Agronomique de 
Sebha en milieu aride, du Maroc avec le Centre Aridoculture (qui a cible comme 
beneficiaires les PMEA). et aussi de la Tunisie avec l'lnstitut des Zones Arides et de la 
Mauritanie ayec le Centre National d'Elevage et de Recherche Veterinaire. 

b) A la lumierc des differentes experiences. une convergence des cinq pays semble 
se digager vers la necessite d'asseoir les politiques de developpement sur des acquis 
l o c a ~ ~ x  en recherche qui soient en adequation avec Les conditions biophysiques et 
sociotconomiques des zones arides. En effet. du milieu des annees 80 a nos jours, la 
~.echerche agrononiique a connu de prot'onds changements qui ont abouti a sa reorientation 
vers des projets integrks. niultidisciplinaires, a destination des zones defavorisees. Cette 
adaptation de la recherche s'est rialisee par des reamenagements aux niveaux 
institutionnels et scientifiques. Au niveau institutionnel. on a procede a l'insertion des 
1.echerc11es par produit (issues de I'ancienne r111/1rnch~ prrr prodt~its) dans des programmes 
integrk, asks sur Line approclie globale des systemes d'exploitation dans laquelle 
I'organisation familiale joue un r6le moteur. Se developpent alors des projets pluri- ou 
inter- disciplinaires oil les chercheurs de disciplines variees doivent s'ecouter et s'entendre. 
Ces projets transversaux a\:ec des problematiques integrees du developpement vont parfois 
donner naissance i de nouveaux instituts ou de nouveaux programmes a l'interieur des 
structures existantes. Au niveau scientifique, deux composantes emergent dans les 
programmes de recherche. La premiere consiste en la prise en compte des interactions 
entre les Iioninies et le milieu par l'approche icos,vstime, d'ou I'interct accorde a la 
reduction de la pauvrete en relation avec la preservation des ressources naturelles: la 
deuxieme porte sur I'6valuation du coGt social, economique et environnemental des 
nouvelles technologies, qui etait largement negligee dans les etudes passees. L'6mergence 
de cette nouvelle recherche agricole pour le developpement a favorise l'articulation 
organique sur le terrain avec les plans de developpement agricole a fondement agro 
ecologique. 

c) I1 subsiste un manque de clarte quant au traitement a reserver aux micro 
exploitations agricoles dont les ressources en terre et capital ne semble pas les predisposer 
a jouer un r6le economique significatif, mais qui, etant donne leur nombre, ont un r81e 
social capital en faisant travailler et survivre la inoitie environ de la population rurale. En 
Tunisie et en Algerie, on les considere effectivement comme des exploitations a caractere 
sociul qui doivent Gtre prises en charge dans le cadre des programmes de developpement 
social et non comme des unites de production eligibles a beneficier des mesures de soutien 
et subventions correspondantes. Au Maroc, on consent bien a reconnaitre que, dans 
certaines zones et sous certaines conditions, certaines " micro-exploitations " devraient 
pouvoir ameliorer leur productivite. Mais, en tout etat de cause, elles ne contribueront que 
marginalement a la formation du produit agricole national. Ceci etant, il n'en demeure pas 
moins que cette categorie d'exploitations ne doit pas Stre exclue des preoccupations de 
politiques et de recherche destinees aux zones arides. Bien que l'agriculture ne constitue 



qu'une composante d'appoint de I'activite economique du menage, la production qu'elle 
genere reste cependant significative a l'echelle des budgets familiaux: en s'ajoutant aux 
revenus hors exploitation, principalement ceux du salariat, elle contribue a la consolidation 
de la viabilite d'une polyactivite des menages insuffisamment dotes en ressources 
agricoles. I1 faut. souligner en I'occurrence, que la principale resource de ces exploitations 
est constituee par leur force de travail. Elles vont en consequence repondre aux politiques 
agricoles qui auront un impact sur l'emploi. Certaines de ces exploitations pourraient 
eventuellement devenir des unites economiques viables dans la mesure ou les progres de la 
recherche et des biotechnologies leur permettraient de developper, sur de tres petites 
surfaces, des productions agricoles a trks haute valeur ajoutee et nicessitant une haute 
intensite de main aeuvre. 

d) Quelque soit le type d'exploitation agricole considere. on s'accorde sur le deficit 
existant en matiere de developpement technologique des PMEA des zones arides, en depit 
des acquis parfois substantiels. en nouvelles technologies. Cela est d i .  certes, aux 
contraintes specifiques aux PMEA, mais aussi a la carence de politiques nationales 
appropriees dans ce domaine. I1 est vrai, aussi, que des experiences sont menees par chacun 
des cinq pays de I'UMA, mais on note l'absence d'une reelle coordination rigionale. Par 
exemple, au dela des specificites politiques ou socioculturelles, les PMEA des zones arides 
de la Mauritanie a la Libye sont soumises a des contraintes h~driques et biophysiques 
relativement similaires. I1 existe aussi dans certains cas de fortes similitudes 
socioculturelles entre les communautes de part et d'autre des frontieres, avec des enjeux 
partages comme la gestion des ressources en eau et/ou des espaces pastoraux. Ces facteurs 
incitent a la mise en place de projets et de programmes regionaux communs, visant le 
renforcement des competences et I'approfondissement les connalssances. 

e) Enfin, une grande attention a ete attiree sur la multitude des elements que doivent 
riunir les politiques de developpement technologique. En effet. un consensus s'est fait sur 
la necessite d'adopter une approche globale (holistique) dans la definition de nouvelles 
politiques. Celles ci doivent, en plus de l'aspect tangible (variete, machine, etc.), 
considerer de faqon integree l'ensemble des composants constitutifs d'une technologie, a 
savoir: les procedes d'utilisation, les competences humaines requises, les modes 
d'organisation adequats et des considerations liees au produit final (destination, mise en 
marche, etc.). A ce propos, une politique bien conque est celle qui facilite aux utilisateurs 
l'acces a I'ensemble de ces composants. Le caractere tronque des politiques passees est 
largement responsable de la diffusion restreinte de certaines technologies techniquement 
tres prometteuses comme le traitement chimique contre l'orobanche et la pratique du 
labour minimum. Par ailleurs, il ne sert a rien de produire en realisant les meilleurs 
rendements s'il n'y a pas de marche remunerateur pour le produit concerne, ou si les 
agriculteurs ne sont pas bien organises pour tirer avantage de ce marche s'il existe (c'est le 
cas de l'orge pendant les annees de bonne production). 

5.2. Un nouveau contexte pour le dkveloppement technologique des PMEA en 
zones arides des pays de I'UMA 

Deux traits ont particulierement marque l'evolution recente des politiques agricole 
et de recherche agronomique dans les pays de I'UMA. I1 s'agit de l'acceleration de 
I'ouverture des economies nationales sur le reste du monde et de la prise en consideration 
explicite des exigences du developpement agricole et rural durable. I1 en resulte un 
nouveau contexte pour le developpement technologique des PMEA en zones arides de ces 
pays. Comprendre ce contexte appelle necessairement I'examen de l'impact de la 



globalisation des echanges sur la x iabilite des PMEA. et des divers r6les economiques 
sociaux et environnernentaux que I'agriculture entreprise par ces exploitations doit assurer 
dans le cadre du developpement rural 

5.2. I .  L 'nhplnlion des politiques nntiorrnles de dr've/oppemettt iconomiqlie 
rt agricole des PUIMA nu nouvel environnemectt morrdinl 

A) Les princi/~uux uccords dl, ,:~'c/z d'L'r:r-ligi,ciy 

Dans le processus de la mondialisation: le cycle d'~ruguay'. conclu Marrakech en 
1994. a constitue incontestablenient un tournant decisif dans l'evolution de la politique 
agricole. Pour la premiere fois. une large majoriti des pays a adopte un ensemble de 
principes et discipli~ies pour reduire les distorsions de commerce causees par les politiques 
agricoles. Parmi les accords signes a Marrakech. l'agriculture se trouve directement 
concerni.~ par I'Accord sur 1'.4gricult~1re (AsA). Les autres textes. presentant un interct 
pour i'agriculturc et la securite alimentaire. portent sur l'application des Mesures Sanitaires 
et Phytosanitaires (SPS), l'.4ccord sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC), 
I'Accord sur les Droits de Propriete lntellectuelle touchant au Commerce (ADPIC) et la 
Decision relative aux efkts negatifs possibles du programme des reformes sur les pays les 
moins avances et les pays en developpement importateurs nets de biens alimentaires. A ces 
accords. s'a.joute l'.4ccord General sur le Commerce des Services (AGCS) dont certains 
aspects concernent l'agriculture et la recherche agricole. Pendant que 1'AsA et I'AGCS 
pr61ient la liberalisation des echanges des produits et des services, les autres accords 
tendent pl~1t6t a introduire des restrictions tendant a favoriser la protection des produits 
concernes pour des raisons sanitaire technique et de propriete intellectuelle. 

L'AsA comprend des engagements specifiques pris par les gouvernements 
Membres de I'OMC en vue d'ameliorer I'acces aux marches et de reduire les subventions 
qui ont des effets de distorsion des echanges dans le secteur agricole. Ces engagements 
sont niis en cruvre, a partir de 1995. sur une periode de 6 ans pour les PD et 10 ans pour les 
pays en developpement. A titre de rappel, ces derniers sont tenus de se conformer. 
relativement a la situation de base consolidee, aux principales dispositions suivantes : 

a) Acces aux marches 
- Reduction tnojenne des droits de douane pour tous les produits agricoles de 24% ; 
- Reduction mininiule des droits de douane par produit de 10%. 

b) Soutien interne a I'agriculture 
-Reduction de la mesure globale de soutien (MGS) polo. le secteur de 24%. (un produit 

ou des groupes de produits peuvent etre concernes par des taus moindres). 
c) Subventions a I'exportation : 

-Reduction de la valeur des subventions (depenses) de 24% ; 
- Reduction des quantites subventionnees de 14%. 

B) fn~pact de 1L4sA et utrtrcs accords sur l'ngriclrlture despays de l'Cr1i4A 

L'impact attendu de I'AsA et des autres accords d'interzt pour I'agriculture sur les 
PUMA est fonction de I'importance des produits agricoles dans les echanges exterieurs et 

8 Pour une presentation detaillee des accords signes a Marrakech, se reporter particul~erement a la riche 
litterature disponible ace sujet sur les sites Internet de la FAO, de I 'OMC et de I'OCDE. 
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des engagements pris par les differents pays du Maghreb vis a vis de I'OMC. L'examen 
laisse apparaitre une diversite de situations et des coniraintes communes. 

On remarque, en premier lieu. que seuls le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie sont 
membres fondateurs de I'OMC depuis 1995. L' Algerie, en tant qu'observateur, s'est engage 
dans un processus de negotiation en vue de son adhesion, alors que la Libye attend toujours 
de se voir reconnaitre le statut d'observateur. Mais cela n'a pas emp?che ces deux derniers 
d'entreprendre des reformes de liberalisation en vue de leur adhesion prochaine. 

A cette diversite de situations, s'ajoutent celles relatives au poids des echanges 
agricoles dans les balances commerciales respectives (Tableau 1). A titre indicatif, pour 
I'annee 1997- qui correspond a la troisieme annee d'activite de I'OMC- trois pays: 
I'Algerie, la Libye et la Mauritanie presentent des balances commerciales excedentaires 
(Medagri 2000). Mais. ce sont aussi ces pays qui ont les plus faibles taux de couverture de 
leurs importations agricoles par les exportations agricoles; ce qui se traduit en outre par des 
parts plus grandes des importations agricoles dans les importations totales. Par ailleurs, trois 
pays: le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie sont des exportateurs et importateurs de produits 
agricoles. On note, enfin et exception faite de la Mauritanie; que les fruits et legumes (et 
l'huile d'olive dans le cas de la Tunisie) constituent une portion significative des 
exportations agricoles dont l'essentiel est destine au marche europeen. 

Tableau I . Part des ichanges internationaux de produits agricoles dans l'ensemble des 
ichanges des PUMA pour I'annPe 1997(en %) 

Source: Medaeri 2000. a. 242 /calcul d'aaris les donne'es FA0  de 19971. " 
: ET: exportations totales; IT: importations totales; EA: exportations ugvicoles; 

IA: importation agricoles; F&L:fruits et le'gumes. 

L'examen de la composition des engagements auprks de l'OMC (Elamin,1999) en ce 
qui concerne l'acces au marche (Tableau 2) et les soutiens internes et subventions aux 
exportations (Tableau 3), montre que la Mauritanie, au contraire du Maroc et de la Tunisie, 
n'a pas soumis de proposition a ces egards. Ce pays se trouve donc demuni de tout moyen de 
recours aux dispositions concernees a l'exception toutefois du niveau 'de minimis'. D'autre 
part, on remarque que le Maroc et la Tunisie ont opte chacun pour la surgrotection des 
produits juges sensibles. I1 s'agit des cereales, de la viande bovine, des ovins et caprins vifs 
et du sucre pour le Maroc et de la viande bovinep des ovins et caprins vif, des produits 
maraichers, de huile d'olive et du lait pour la Tunisie. Ces deux pays ont, aussi, notifie des 
listes de pr6duits et les depenses allouees au soutien interne de l'agriculture aux titres de la 
mesure globale de soutien (MGS), de la boite verte et du traitement special et differencie 
(TSD), de m&me que la liste des produits subventionnes a l'exportation et les mesures de 
reductions correspondantes. 



I1 est a noter. en ce qui concerne plus particulieretnent I'acces au marche, que les taux de 
protection appliques par le Maroc et la Tunisie ont toujours i te inferieurs aux taux consolides 
privalant du moment (Elamin. 1999). Ce qui a confire a ces pays une marge de manoeuvre 
interessante en ce qui concerne I'adaptation de leurs politiques commerciales aux regles 
multilaterales. Ce n'est pas le cas de L'Algkrie et de la Libye qui devront negocier leur entree a 
I'OMC dans des conditions probablement plus severes. 

Source: Adapte de EIun~in (199Yj .selon OMC (1995). calendrier des engagements par pays. 

Tnblenrr 3 : Ri.sr1n7i o'es e t ~ g ~ ~ f i e ~ i i e n ~ . ~  cles PLrhIA, rnenlbres de I'OhfC, relorifs atlx soutiens 

- Mesures de la Boite Vrrte 

Sources: Adapte de Nasredin ef Hug Elanzin (1999) selon OMC (1995), calendrier des 
engagements par pays. 

Cependant les cinq pays se retrouvent presque dans les mkmes situations dks lors qu'il s'agit 
d'examiner leurs relations commerciales respectives avec les pays du Nord et particulierement . . 

avec I'UE qui est leur principal et commun partenaire commercial. Les recentes evaluations. 
par differentes instances (FAO, OCDE. OMC), de I'AsA affirment que son impact sur les 
echanges et les niveaux de protection denleure modere. Ce qui veut dire. qu'ayant marginalise 
les accords preferentiels bilateraux dont beneficiaient les PVD (dont les PUMA), la mise en 



ceuvre de lqAsA, aidee des autres accords (SPS, OTC et ADPIC), n'a pas permis a ces derniers 
d'ameliorer d'une maniere significative leur position commerciale. Au contraire leur 
production agricole fait toujours face, de la part des PD, a des soutiens internes, a des 
subventions a I'exportation et a des tarifs a I'importation qui restent eleves et sans commune 
mesure avec les pratiques des PVD dans ce domaine. 

En I'occurrence, la soumission des relations commerciales des PUMA avec I'UE aux 
disciplines de I'accord du cycle diUruguay (Grethe et Tangerman, 1999) et la persistance 
d'une PAC tres dissuasive (OCDE, 2001a) constituent le veritable probleme devant une 
ouverture significative du marche europeen aux produits agricoles horticoles des pays du 
Maghreb. En effet, 1'UE a une politique contradictoire et ambigue: defendre a la fois la 
protection de son agriculture et maintenir de fortes subventions aux exportations. En termes 
d'echanges de produits agricoles, cette politique implique une ouverture du marche maghrebin 
aux produits laitiers; cereales et fruits (pomme, poires etc.) et acces difficile des legumes et 
fruits des PUMA au marche europeen. 

Par ailleurs, de serieuses divergences subsistent en ce qui concerne le traitement a 
reserver a I'agriculture, dans le cadre des accords d'association bilateraux et de la ZLEEM 
(Chioccioli, 2002), ne permet pas d'envisager dans un proche avenir une nette amelioration 
des positions respectives des pays de I'UMA dans leurs relations commerciales avec 1'LJE. 
Pour le moment, les discussions continuent et rien n'indique qu'une solution est en vue. 
D'autant plus qu'un nouveau Cycle de negotiations a ete lance a Doha pour remedier aux 
restrictions et distorsions touchant les marches agricoles mondiaux. A cette fin, la decision a 
ete prise d'entamer des "ne'gociations exhaustives orienties vers: de.s amPliorations 
substantielles en matiire d'accessibilite' des marchis, des re'ductions de toute ,forme de 
subvention aux exportations, en vue de leu? suppression, e f  des riductions substantielles en 
matiire de soutien interne de distorsion du commerce " . (Annexe 2) 

C) Implications de la globalisation des ichanges agricolespour les PMEA en zones arides 
des PUMA 

Les implications de la globalisation des &changes agricoles sur les PMEA peuvent ette 
appreciees a la lumiere de la composition de la gamme des produits offerts par ces 
exploitations et de la teneur des differentes mesures de protection et des aides ( soutien 
interne et subvention a l'export) consenties a ces produits par les pays de I'UMA. 

Les produits issus des PMEA sont constitues essentiellement de cereales d'automne, 
d'animaux vifs (ovins, caprins, parfois bovins) et par endroit d'olives, d'huile d'olive, de 
produits maraichers et de fruits secs. Ces produits beneficient, dans leur quasi-totalite, d'uhe 
protection elevee qui varie selon le niveau de sensibilite de chacun d'eux et qui leur procure, a 
des degres divers, une competitivite suffisante vis a vis de produits similaires importes. 

Mais, cette situation n'est pas soutenable. Car des reductions substantielles de toutks 
les entraves au commerce des produits agricoles, et leur suppression totale a terme, devraient 
amener a des bouleversements enormes dont certains seraient prejudiciables en terme de 
revenus et de durabilite des systemes de production pratiqds. On note en particulier les 
concessions revendiquees par I'UE, dans le cadre des accords d'association, pour les cereales, 
les produits laitiers et certains fruits (pommes) en contre partie du maintien d'un traitement 
preferentiel dbisoire pour certains produits d'export du Maghreb. 



En principe. les reductions des soutiens internes et des subventions aux exportations, 
par les PD devraient entrainer a terme une diminution de I'offre des produits agricoles 
concernes. Cette evolution de l'offre serait acconlpagnee d'une hausse des prix des biens 
importes (cereales principalement) par les PUMA et ne presenterait. par consequent. aucun 
risque pour les produits similaires issus des PMEA. Pour les produits d'exportation 
originaires des PUMA, ce changement leur procure de nouvelles opportunites sur les marches 
exterieurs. en raison de I'avantage concurrentiel dont ils disposeraient. Cependant. cette 
tendance est contrecarree, dans la pr;~tiq~re, par les politiques adoptees en anticipation par les 
PD, qui consistent a abandonner les soutiens des prix de marche (regis par la boite orange), 
ayant tendance a encourager la surproduction, et a adopter des mesures de soutien direct au 
revenu (hoire hlene) et autres nlesures de ltr hoire verte (Annexe 3) ayant des effets directs de 
distorsion moindres. niais affectant neannioins la production et les echanges. 

L'application etendue. dans le futur. de ces dernieres pratiques aux produits similaires 
(011 facile~uent substituables) a ceux produits par I'agriculture des zones arides du Maghreb, a 
c6te de I'ineluctable reduction des protections tarifaires et du recours croissant aux restrictions 
qualitatives a I'exportation. constitue une veritable menace a la viabilite des PMEA 
concernees. Ces derniires. ail risque de disparaitre. n'auront d'autres solutions: pour reduire 
les effets negatifs de la tendance a la baisse des prix de leurs produits. que de recourir d'une 
maniere intensive aus innovations techniques et institutionnelles. Celles-ci devront. alors, 
lever un grand detl: reduire les coits de production unitaires et augmenter les quantites 
produites. sans pour autant porter atteinte ni aux ressources naturelles de base ni a la qualite 
des produits. 

5.2.2. Les rs igr~tces rlrr di~~rloppmtet t t  drtrnble des zorres nrides rlrs PUMA 

Comme i l  a 616 evoqut: plus haut. I'agriculture constitue toujours la principale activite 
des zones arides des PUMA oil elle concerne, principalement. les PMEA. C'est dire le statut 
special qui est confer6 a ces dernieres dans le developpement rural en ternies de croissance 
~cononiique. de reduction de la pauvreti et de preservation des ressources naturelles, en 
particulier. 11 convient pourtatit d'admettre que ce statut peut bien 6tre remis en cause par la 
liberalisation continue des cchanges des produits agricoles et la reduction des soutiens a la 
productioli agricole. Aussi faut-il examiner dans quelle mesure le maintien de certains r6les 
non-niarchands de l'agriculture pourrait constituer une opportunite dont la valorisation peut 
contribuer a Itr i~itrhiliri L;conoiniclue er sociule des PMEA. 

a) Le developpement rural et l'accord de 1'OMC sur I'agriculture 

Le preambule de 1'.4ccord sur I'agriculture reconnait que l'objectif de liberalisation 
doit tenir compte de "considerations autres que d'ordre commercial" (non trade concerns. ou 
iVTC en anglais) qui ne limitent pas 1es r6les de I'agriculture a la fonction unique de la 
production d'aliments et de matieres premieres. Parmi les autres r6les de I'agriculture, le 
preambule mentionne explicitement la securite alimentaire et la protection de 
I'environnement. I1 est a noter que le maintien de l'emploi rural ne fait pas I'objet d'une 
attention particuliere de la part de cet accord. mais que la lutte contre la pauvrete et contre la 
marginalisation des populations et des nations les plus defavorisees se trouve implicitement 
dans le traitement special et differencie (TSD) et dans la Decision de Marrakech. 

La declaration issue de la Conference ministerielle de I'OMC de Doha en 2001, qui 
difinit notamment le mandat de la negociation agricole en cours, mentionne que les membres 
prennent "note des considirution.~, uutres que d'ordre conzmercial, reflities dans les 



propositions de nigociation prisenties par les nzembres" (OMC,2001). Ceite declaration 
reaffirme qu'un cctraitement spicial el diffirmcii en faveur des pays en diveloppement fera 
partie inrc'granfe de tous les iliments des nigociations concernant l'agriculture et sera 
rqfliti dans les lisfes de concessions et d'engagements et, lorsqu'il conviendra, dans les 
r2gles et disciplines qui seront nigociies de,faqon ic Ptre elficacement appliqui et a permettre 
aux pays en diveloppement de ripondre efficacement a leurs besoins de diveloppement, y 
compris pour ce qui est de la sicuriti alimentaire et du diveloppement rural)). Elle souligne, 
donc. la necessite de prendre en compte les autres rdles de I'agriculture et ilargit meme les 
discussions a la creation d'emploi et au developpement rural. Car, il s'est avere que la 
reconnaissance du rd1e essentiel de l'agriculture en matiere d'emploi et de securite alimentaire 
etait primordiale pour de nombreux pays en developpement, dont l'agriculture restait 
importante, et pour les pays du Nord disposant de conditions de production agricole difficiles. 

Par ailleurs, les progres dans la prise en charge des divers rdles de I'agriculture a des 
fins de developpement rural se sont accomplis sous differentes formes. L'Union euro@enne a 
explicitement integre, depuis le Conseil de Berlin de mars 1999, les objectifs de la 
multifonctionnalite dans la politique agricole commune (PAC). Desormais, la PAC considire 
outre la production d'autres volets comme l'environnement, I'amenagement du territoire, la 
securite sanitaire des aliments et le bien itre animal. I1 est a signaler, par ailleurs, que la F A 0  
a initie en 2000 un projet sur les rdles de l'agriculture (R6les of Agriculture ROri, en 
anglais) dans lequel des etudes de cas sur 12 pays ( dont le Maroc) ont ete entamees en 2002 
(FAO, 2001) le projet a adopt6 le concept d'externalites produites par I'activite agricole pour 
etudier les rdles de l'agriculture en matiere de: preservation de l'environnement (territorial et 
ecologique), securite alimentaire. reduction de la pauvrete, viabilite sociale et contribution a 
la culture nationale. 

b) Interst des r8les non marchands de I'agriculture pour les PMEA 

Comme il a ete bien montre precedemment, I'agriculture possede des rdles autres que 
son rdle commercial et qui lui sont propres, tels que la preservation de I'environnement, le 
maintien d'un certain niveau de securite alimentaire et le developpement rural. A I'ere de la 
mondialisation (OCDE, 2001b), la mise en concurrence trop rapide, au moyen d'echanges 
commerciaux avec les PD, des agricultures des pays de I'UMA peut &tre tres nefaste a la 
durabilite des rdles non-marchands intimement lies a I'activite agricole dans les zones arides. 
En effet, le potentiel agricole des PUMA est situe a plus de 85% sur des terres marginales ou 
la production est aleatoire. L'agriculture concernee est le fait, principalement, de PMEA 
pastorales ou associant polyculture et elevage. Cette agriculture represente la principale 
activite economique dans ces zones : elle contribue a la couverture d'une bonne partie des 
besoins alimentaires des agriculteurs. de mime qu'elle constitue la source essentielle de 
revenu, en milieu rural, et le principal mode d'occupation du territoire. 

Cependant, les dotations limitees en ressources de base (terre et eau) et les contraintes 
geographiques (enclavement, aridite) et sociod~mographiques (pression demographique, 
pauvrete klevee, analphabetisme) economiques et techniques ( types de produits, faible 
productivite) de ces zones ne confkrent pas a cette agriculture une marge de performance 
productive irnportante lui assurant une competitivite suffisante, dans le cadre de la 
liberalisation des echanges commerciaux, et une utilisation durable des ressources naturelles. 
En raison de ces contraintes majeures, de I'avenement de la globalisation des echanges et du 
renforcement du rdle des marches, se pose la question fondamentale de savoir si cette 
agriculture est toujours en mesure d'assurer des r8les multiples qu'on lui attribue. 



En effet. on constate que dans certains cas {'agriculture paysanne caractirisant les 
PMEA, continue bien a procurer des benefices economiques, sociaux et environnementaux 
indeniables tels que la securite alinientaire, la lutte contre la pauvrete, l'offre d'emploi et le 
maintien de la cohesion sociale. la gestion de I'espace rural et la preservation des ressources 
naturelles et de la biodiversite (OCDE, 2001~) .  Cependant, la grande pression exercee par les 
plus den~unis sur les ressources naturelles exploitees fait que les rdles de lutte contre la 
pauvrete et la protectiol~ de l'en\:ironneinent ne sont pas assures tels qu'ils devraient I'ttre. En 
raison de l'importance des populatiosis concernees, ce type d'agriculture merite amplement de 
faire I'objet d'un traitement specifique dans les politiques de developpement agricole et rural 
de ces pays. Car. le maintien de I'activite agricole dans ces zones difficiles grgce a une 
intervention significative des pouvoirs publics permettrait, en particulier, de limiter I'exode 
rural vers les villes (ou I'offre d'emplois est souvent Limitee). I1 permettrait. aussi, de prevenir 
une degradation des amenagements productifs et de I'environnement dont le fa~onnement et 
l'entretien sont generalement dus a une presence huniaine associee a I'activite agricole. 

Dans d'autres environnements. une pression excessive sur la terre et des politiques 
inadequates a plutbt favorise I'extension de pratiques agricoles agressives prttant tres peu 
d'attention a la fragilite du n~ilieu. Elles ont. de ce fait, ete a I'origine de I'utilisation miniere 
des ressources naturelles dont l'etat de degradation, actuellement tres avance. suggere 
I'adoption de pratiques agricoles plus douces. I1 s'agirait, a ce sujet de techniques moins 
erosives et. eventuellement. de nou\elles productions plus adaptees a ces environnements. 
Ces dernieres pourraient 6tre entreprises en association avec d'autres modes de valorisation 
de ces zones (tourisme rural). 

Aussi est-il priniordial. s'agissant d'agriculture en zones difficiles. de s'interroger sur 
les options de productions et de produits devant assurer aux petits et moyens agriculteurs des 
niveaux de revenus suffisarn~nent incitatifs pour qu'ils soient convaincus de s'inscrire dans des 
strategies de developpement durable. La prise en charge par la societe de la remuneration de 
certains services rendus par les PMEA constituerait un moyen judicieux pour amener les 
agriculteurs a introduire et!a developper des systemes de production plus diversifies et ne 
faisant qu'un recours limite aus  pratiques intensives de production nefastes pour 
l'environnement. 

A cette nouvelle approche. peut Etre associee la promotion d'une agriculture de qualite 
permettant. selon les situations, la fourniture de divers produits speciaux huile d'olive, ble 
dur de qualite. viande ovine des steppes. plantes aromatiques et medicinales) repondant aux 
criteres de securite sanitaire exigee sur les marches des PD. tout en menageant la fragilite du 
milieu nature]. Ces produits peuvent ttre commercialises sous des signes de qualite ou des 
labels specifiques (Driouchi et Moussaoui. 1999). procurant ainsi aux agriculteurs des 
revenus plus eleves. 

Des choix politiques deliberes d'intervention. prenant en compte les divers rbles non 
marchands de I'agriculture, ou l'adaptatlon technique ciblee des systkmes de production et des 
processus de transformation a la ferme des produits agricoles. se presentent. donc, comme une 
option salutaire qu'il est possible de lalorlser pour assurer la viabilite des economies des 
PMEA des zones arides des PUMA, en particulier, et des economies locales de ces zones en 
general. Ceci est d'autant plus interessant que plusieurs mesures de YAsA, regies par la hoite 
verte, la hviie bleue et le TSD, peuvent ttre legalement revendiquees pour concilier entre 
economie de marche et le renforcement des rbles non marchands de l'agriculture. 



5.3. Le r81e croissant et multiforme de la recherche agricole par rapport aux 
enjeux du developpement durable 

Dans les zones arides des pays de I'UMA. l'agriculture represente la principale 
activite economique: elle contribue a la couverture d'une bonne partie des besoins 
alimentaires des agriculteurs ; de msme qu'elle constitue la ressource essentielle des revenus 
en milieu rural et la principale occupation du territoire. Cette agriculture fait face, nous 
I'avons vu. a de nombreux facteurs defavorables qui ne lui conferent pas un niveau eleve de 
performance productive lui assurant une compititi~ite suffisante et permettant une utilisation 
durable des ressources naturelles. Elle explique. aussi, largement la modestie des 
investissements. le faible niveau d'obtention de credits et, parfois, une certaine 
marginalisation de ces zones. A cette evidente vulnerabilite, s'ajoutent I'avenement de la 
mondialisation des echanges et l'emergence des preoccupations environnementales. 

Alors, se pose la question de savoir dans quels domaines et comment la recherche 
agronomique peut contribuer au developpement socio-economique durable des PMEA Se'lon 
les suggestions evoquees dans les rapports des pays et discutees durant l'atelier. le defi est 
enorme. I1 consiste a offrir a ces PMEA des options qui sont techniquement faisables, en 
adequation avec leurs dotations en ressources et repondant a leurs besoins, economiquement 
viables, socialement acceptables et respectueuses de l'environnement. On constate ainsi que, 
a c6te de la pertinence d'une technologie donnee, ses seules performances economiques ne 
suffisent plus. D'autres aspects comme l'equite et la preservation de la base en ressources 
naturelles sont importants pour la realisation d'un developpement harmonieux. Ceci a ete, par 
ailleurs, eloquemment decrit par le triangle incommode des 3 E (efficience, equite et 
environnement) montrant la difficulte, souvent, de reussir d'une maniere satisfaisante sur les 
trois fronts (Pinstrup Andersen et Hazel], 1999). 

Cette nouvelle vision a fait acquerir a la recherche agricole, destinees aux PMEA en 
zones arides des pays de I'UMA, un r6le grandissant et de nouvelles dimensions qui n'ont pas 
encore ete appreciees a leur juste valeur. En effet. I'extension de la sphere des marches et les 
pr6occupations d'ordre environnementales a amene les recherches entreprises a gagner en 
longitude en etendant leurs champs d'investigation aux ressources de base (sol, eau, diversite 
genetique) en amont, et aux fonctionnements des marches en aval. En msme temps. ces 
recherches se sont enrichies par I'integration des aspects techniques, economiques et 
institutionnels en raison de la complementarite de leurs contributions respectives a la 
realisation des objectifs vises en terme d'efficience, d'equite et d'environnement. 

Les implications pratiques de cette nouvelle conception ont ete enormes. Ainsi, on 
s'est aperqu que l'offre de varietes d'orge plus resistantes a la secheresse et les aides 
accordees aux eleveurs ont contribue a la mise en culture de grandes etendues de parcours 
collectifs deja fragilises par la surcharge en troupeaux d'ovins. Ce qui expose ces espaces a 
une desertification certaine, dont quelques ilots ont deja fait leur apparition par endroits (hauts 
plateaux du Maroc oriental, sud-ouest algerien, et en Mauritanie). 

D'un autre cbte, des interrogations serieuses ont ete soulevees quant a I'opportuniti de 
poursuivre I'augmentation des rendements des cultures de subsistance de faible valeur, 
largement entreprises par les PMEA. Car, les produits concernes (cereales. par exemple) ne 
disposent pas d'un avantage economique, en raison des cocts eleves de production, et leur 
vente ne permet en aucun cas d'accroitre suffisamment les revenus des petits agriculteurs 
pour les soustraire a la pauvrete. Dans ces conditions, chercher a franchir le seuil du 



minimum de subsistance, s'accompagne de techniques de culture continue favorisant. dans 
bien des cas, la degradation des ressources naturelles. 

Ceci a aniene les instituts de  recherche a proposer d'autre options colnme 
I'introduction du cactus (a usages multiples) des plantes arornatiques et niidicinales, et le 
recours a la commercialisation de certains produits issus de  ces zones sous des signes de 
qualite (produits de terroir et biologiqlie: liuile d'olive, ble dur pour le couscous, et agneau 
des steppes. a titre d'exemples). Mai:., ceia est insuffisant. La mise en marchi de  certains de 
ces produits requiert des conipetences, des institutions des systemes d'informations et des 
infrastructures pour pretendre au captage de niches de marches (proches ou lointains) 
presentant des prix plus renlunerateurs. Ce qui, a ce jour, n'a pas encore ete aborde de facon 
consequente par les pol i t iq~~es  de developpement agricole et rural. 

A I'heure actuelle, force est de constater, en effet, que ceux qui decident des politiques 
agricoles ont juste commence a prendre conscience de la necessite de reserver un traitement 
specifique aux zones arides et de  I'iniportance que le diveloppement technologique des  
PMEA poul-rait jouer dans la realisation des objectifs du developpement rural durable de ces 
zones. Peuvent Otre cites a cet egard, les cas du projet Machrek-Maghreb et de certaines 
initiatives prises dans le cadre de la niise a niveau des PMEA en Tunisie, lesquels on! bien 
demontre I'ampleur des  ticlies 6 rialiser et des efforts a consentir par I'ensenible des  
partenaires en termes d'investissement et d'apprentissage. 



6. Conclusion 

Cette premiere partie a pernlis de souligner ]'importance des differentes categories de 
PMEA dans I'econoniie rurale des zones arides des PUMA et de niettre en evidence leur 
caracteristiques particulieres. Elle a, aussi, revel6 la prise de conscience croissante, par des 
expkriences de terrain, de l'utilite stratkgique d'assurer le couplage des politiques et les 
programmes de recherche agricole. Pour Ptre efficace, cette articulation doit se traduire, au 
plan operationnel. par la mise en ceuvre d'un developpernent technologique specifique 
approprie devant permettre aux exploitations concernees d'ameliorer leur cornpititivite dans 
le cadre d'un developpement durable des zones arides des PUMA. 

Cet enseignernent capital, montre que toute proposition de politique pour faciliter un 
developpernent technologique specifique des PMEA concernies, ne peut pas se realiser en 
I'absence d'une idee assez claire de I'agriculture appropriie a promouvoir en zones arides des 
PUMA. La realisation de ce prealable permet, en effet, de determiner la finalite du 
developpement technologique attendu et, partant, de preciser les profils des innovations 
techniques et institutionnelles a mettre en ceuvre. La deuxiirne partie de ce rapport tentera de 
ripondre aces  questions. 



DEUXIEME PARTIE 

ELEMENTS DE POLITIQUES POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE DES PMEA EN ZONES ARIDES DES PAYS DE L'UMA? 

1 .  lntroduction 

Les conclusions degagees de la premiire partie ont mis l'accent sur la necessiti pour 
les politiques agricoles de reserver un traitement specifique aux zones arides des PUMA. De 
m2me qu'elles ont montre I'importance que le diveloppement technologique des PMEA 
pourrait jouer dans la realisation des objectifs du developpement rural durable de  ces zones. 
Le but etant d'aboutir a un diveloppenlent technologique adapti, specifique aux besoins des 
PMEA en zones arides des PUMA, au moyen de I'elaboration et de la mise en  c u v r e  de 
politiques devant faciliter la diffusion des options technologiques adaptees. 



2. Les objectifs d'un dkveloppement technologique adaptk, spkcifique 
aux besoins des PMEA en zones arides des PUMA 

il s'agit ici de clarifier la nature du developpement tecl~nologique souhaite (a) en 
precisant les termes de sa necessaire adequation aux specificites territoriales et 
socioeconomiques des zones arides des PUMA, et (b) en examinant de pres les particularitis 
de la problimatique que ce type de changement technique prisente dans le cas des PMEA de 
ces regions 

2.1. Un dkveloppement technologique adapt6 aux objectifs de dkveloppement 
agricole durable selon les zones agro-icologiques et les type 
d'exploitations 

2.1.1. L 'adaptation aux objecfiJs du diveloppernett t agricole durable 

Le diveloppement technologique dans les zones arides doit repondre aux objectifs de 
leur developpement agricole durable c'est-a-dire une amelioration de la sicurite alimentaire, 
de la resilience au risque, de la compatibilite avec l'environnement, de la viabilite 
economique et de l'acceptation sociale. A cet egard, apparait tout I'interst des rdes  non 
marchands de I'agriculture, dont la prise en compte conduit a s'inscrire d'emblee dans cette 
strategic. Ce choix s'impose car il constitue, a I'etat actuel des connaissances et a la lumiere 
des experiences accumul~es (de Janvry, 2002, Lazarev et Arab, 2002), I'approche la plus 
avancee qui puisse pretendre au pilotage du triangle incommode des trois E, appelant a 
arbitrer entre efficience iconomique, kquite sociale et priservation de I'environnement. 

9 La  redaction de cette panie est basie, sauf contre-indication, sur le rapport de fond preparC et presente par M. 
Moussaoui (voir bibliographic) a I'atelier et sur les syntheses des differentes seances qui ont eu lieu a cette 
occasion. 



Les experiences entreprises dans la region et ailleurs, les propositions contenues dans 
les rapports des PUMA et les discussions qui ont eu lieu lors de l'atelier: corroborent cette 
vision. Elles rivelent lu nL;re.s.suire inrerdipentltince entre I'rrmiliorulion de IuproductivitL; e f  
Itr honne gesfion de lo htrse t1e.s ressources en terre. m u  el ptrrcottrs. Cette exigence a ete 
explicitement soulignee a differents propos tels que la rehabilitation des parcours pour 
augmenter la productivite du cheptel. I'utilisation efficiente et judicieuse de l'eau par des 
techniq~~es prevenant la salinisation de sc,:s. I'introduction des pratiques du labour minimum 
favorisant la conservation de la qualite er de l'huniidite des sols et ]'extension des plantations 
de cactus a usage multiples (alimentation du cheptel, fruits comn~ercialisables. brise-vent et 
couvert vegetal). 

En fait. dans cet environnement. la survie et I'adaptation des systemes de production - 
et des PMEA- dependent de l'amelioration en qualite et quantite des ressources naturelles et 
de la rkduction de I C L I ~  fiagilite. Cela requiert i ~ n  engcrgernent 2 nioycn c f  lotig tenne pour 
espirer inverse!. Ies tendances a la degradation de ces milieux et a l'appauvrissement de leurs 
6conomies. D'oil la pertinence de irc~jectoirc.c. tle di~wloppemenf  technologique qui, en 
s'inscri\.ant dans la durc'e. Iilettent en l'avant le souci d'identifier et de mettre en ceuvre des 
options ilui pc~issenl nffrir cies a\:antages econo~niques et s o c i a ~ ~ x  suffisamment incitatifs pour 
cl~tc les agriculteurs consentent. en connaissance de cause. a prendre soin des ressources 
naturelles par des pratiques de gestion durable. Cela n'est pas facile et demande du temps en 
raison de la nature des process~~s a iliitier et de la diversite des terroirs et des beneficiaires 
concernc's. 

2.1.2. L 'crrl2f~r111fiorr nu  pnfe~ttiel cle production drs terroirs 

En zones arides, les obiectifs des interventions technologiques sont divers. 11s 
eomprcnnent la di\.ersification des productions et la conservation de la biodiversite. la 
conservation des sols et de i ' e a ~ ~ ,  I'intigration culture!elevage~arboriculture. et la 
rkhabilitation des cspaces degrades. Lorsque les conditions le permettent. une intervention 
teclunologique cirastiilue - I'irrigation -. transfornle alors conipletepent la nature du milieu. 
L'irrigation. cepcndant, requiert une gestion appropriee de l'eau et un bon drainage pour 
prC\,enir les r i sq~~es  de salinisation des sols. L'amelioration du couvert vegetal sur des espaces 
d611~1dCs. an moyen d'arbustes fourragers et d'autres especes, peut egalement servir des 
ob.jectifs multiples tels que la protection du sol. la production de biornasse pour I'alimentation 
du bitail 011 de la famille ou la conimercialisation (cas du cactus). 

1,'ancrage de ces objectifs dans la realite du milieu considere est un prealable. Car, 
pour I'identitication et la tnise en ceuvre de tr'ojectoires de dL;vel(~ppenienr rechnologique 
tip~wopriL;es. i l  est necessaire de sfadapter i la diversite des strategies locales de 
developpement. Celles-ci se fondent, en premier lieu. sur des parametres incontournables 
inherents aux potenriel el contrrrinres dzr niilien nutztrel. Elles dependent egalement des 
,sy,st6n7es de production et de leur environnemenr humnin. Ces donnees varient selon les 
regions et i l  en decoule des possibilites de production differentes, comme c'est le cas des 
zones arides des PUMA qui presentent une grande heterogeneite a cet egard. 

Les actes de I'atelier (communications et posters) ont souligne cette heterogeneite qui 
a ete mises en evidence par des travaux relatifs a la definition de zones agroecologique assee 
homogenes au moyen de delimitation d 'uni f i .~  terriforiales (UT) au Maroc (MADREF, 2000) 
et en Algerie (PNDA, 2000) ou d 'r~nilis socio-territoriules (UST)  en Tunisie (INRAT, 2002). 



Les resultats de ces t r a ~ a u x  permettent d'adapter les options techniques a la diversite des 
zones. Ainsi, il est devenu possible de prendre des decisions suffisamment informees sur, par 
exemple. les options de mecanisation, d'utilisation des intrants et de choix du materiel 
genetique. 

Parallelenlent, les soutiens que pourraient apporter des structures de proximite au 
.vice des agriculteurs doivent etre adaptes a leur demande et a leurs besoins. Cette adaptation 
peut se faire que sur la base de profils fonctionnels definis selon les caracteristiques 

spatiales. Et c'est ainsi, seulement. que l'on peut reussir a amarrer les 1rujecroire.r de 
d61,eloppemcnt technologique an developpement local agricole des differents espaces des zones 
arides des PUMA. 

L'adequation du developpement technologique aux specificites des Cerroirs s'impose. 
enfin, pour offrir des options regionalisees adaptees aux processus de programmation effectues 
dans le cadre de la decentralisation regionale, en tenant compte tout specialement de 
I'emergence des Regions. 

2.1.3. L 'ndiqrmtion rru potentiel de production des ferroirs 

Les PMEA des zones arides. nous l'avons vu, ne sont pas homogenes. Leur diversite 
est une realit6 qui depend aussi bien des ressources mobilisees que des objectifs poursui\is. 
Cette situation explique le caractere tres segmentaire de la demande en technologies emanant 
de ces exploitations. Par ailleurs, ces exploitations font face a des contraintes geograpliiques 
structurelles en institutionnelles tres pesantes, et souffrent d'un decalage de developpement 
comparativement aux autres zones plus favorisees. Aussi, est-il primordial de tenir compte de 
cette realite et de bien differencier les politiques envisagees en fonction des trajectoires 
possibles d'adaptation des PMEA dans le contexte d'une integration plus poussee aux marches. 

D~fferenc~er  les options technologiques selon les types d'exploitations est primordial, 
car il perrnet de prendre compte des capacites des differentes categories et de leurs besoins 
specifiques en technologies. Certaines categories d'exploitations. d~sposant de ressources 
suffisantes, constituent effectivement une " clientele " pour des politiques agricoles orientees 
vers la production, et donc des utilisateurs assidus des resultats de recherche. D'autres, par 
contre. dont les ressources en terre sont tres limitees, sont davantage interesses par des 
politiques agricoles plus specifiquement axees sur l'emploi et la securite alimentaire des 
menages concernes. 

Les contributions a I'atelier, ont pu distinguer les exploitations agricoles (petites ou 
moyennes), operant selon une logique economique relevant de la " strategie d'entreprise " et 
devant pouvoir repondre a des politiques d'arnelioration de la productivite et les micro- 
exploitations a " cuructkre .social ''. I1 n'en demeure pas moins que cette derniere categorie 
d'exploitations ne doit pas etre exclue des preoccupations des politiques et de la recherche 
destinees aux zones arides. Certaines de ces exploitations pourraient m6me devenir des unites 
economiques viables dans la mesure ou les progres de la recherche leur permettraient de 
developper. sur de tres petites surfaces etlou en hors-sol des productions agricoles de haute 
valeur ajoutee et necessitant une haute intensite de main ceuvre. 



Pour s'en tenir a I'essentiel, il faut noter que les exploitations dites iconotniyues ,  

orientees vers le marche, seraient interessees par l'ensemble des resultats de recherche 
contribuant a I'amelioration de la productivite et de la rentabilite des productions entreprises et 
de la qualite des produits generes. 11 s'agit principalement des technologies adaptees aux 
conditions arides et visant I'intensification des cereales et de l'elevage pastoral et agropastoral. 
Les exploitations a crtrcrcrire socicil, dont les menages sont en situation vulnerables, seraient 
interessees. quant a elles, surtout par des :-chnologies speciales repondant, principalement, a 
('objectif ' de securite alimentaire et presentant suffisamment de souplesse pour favoriser des 
activites hors exploitation. Sur les I'exploitation, on peut citer l'introduction en particulier des 
plantes aromatiques et niedicinales. des elevages de basse-cours (volailles et lapin), de 
I'apiculture. et des activites de transformation a domicile de certains produits agricoles 
(confitures. fromages de fernie. fixits seclies). 

Les politiques de recherche entreprises par les PUMA". depuis le milieu des annees 80, 
ont permis d'aboutir a des resultats significatifs. aussi bien dans les domaines de la production 
que de la gestion des ressources naturelles (eau: sol et parcours). Cependant, force est de 
constater que. malgre leur interst pour le developpement des deux types d'exploitations, ces 
risultats n'ont fait I'objet que d'une diffusion restreinte dans le cadre de projets limites dans 
l'espace (communes rurales). Aussi, faut-il les mobiliser par des programmes de 
communication et de vulgarisation pour leur assurer une large diffusion auprks des PMEA et 
afin que ces dernieres puissent en beneficier. 

2.2. Les particularites de la problematique du changement technique au niveau 
des PMEA en zones arides des PUMA 

Selon les suggestions evoquies dans les rapports des pays et discutees durant l'atelier, 
les defis que doit lever le changement technique au niveau des PMEA des zones arides sont 
varies et enor~nes. I1 s'agit d'offrir a ces PMEA des options qui soient techniquement faisables, 
en adequation avec Ieurs dotations en ressources, economiquement viables, socialement 
acceptables. respectueuses de I'environne~nent et repondant a leurs besoins. On constate ainsi 
que les seules performances economiques d'une technologie donnee, ne suffisent plus pour 
.juger de leur contribution au developpement. D'autres aspects comme l'equite et la 
preservation de la base en ressources naturelles sont aussi importants pour la realisation d'un 
developpement liarmonieux. Aussi est-il iniportant de savoir dans quelle mesure les 
dynamiques propres aux demandes et offres en technologies, relatives a l'agriculture des zones 
arides des PUMA, permettent aux PMEA de s'inscrire dans un processus de changement 
technique effectif repondant aux objectifs precites. 

La question posee revient i examiner les particularites de la problematique" du 
changement technique au niveau des PMEA. A cet egard. il est a noter que, compare aux 
exploitations (surtout les grandes) situees dans des conditions plus favorables, le changement 
technique au niveau des PMEA des zones arides se pose en des termes tres differents. Cela 
tient de deux raisons principales : les conditions de production propres et le mode d'insertion 
de ce type d'exploitations dans le marche des produits agricoles. 

lo Voir, dans la premiere partie de ce rapport :Les PMEA en zones arides dans lespolitiqaes de recherche agricole 
des pays de I'UMA. 
I 1  Les elements de cette problematique est abordee par reference au cadre conceptuel offert par les marchds lids 
(ou connectes) verticalement (Moussaoui et EL Mourid, 1998) qui est presentee dans la note methodologique. 



2.2.1 Les conditiorts de production propres n ~ l r  PMEA des zones nrirles 
des P U M A  

L'agriculture des PMEAs des zones arides fait face, cornme nous l'avons deja vu, a de 
nombreux facteurs difavorables: dotations limitees en ressources de base, contraintes 
geographiques, sociodemographiques et economiques. 

Etant donne Ies particularites des structures de production et leur dotation en 
ressources. il apparait necessaire que torit changement technique an niveulr des PIMEA vise en 
pr.emier lief( 1 'uugmenration du revenu par actif c~jiricole. 

Tenir compte de ces caracteristiques est particulierement important lors du choix des 
innovations technologiques devant beneficier de politiques specifiques conques pour en 
faciliter l'acces aux PMEA. Ces technologies seraient d'autant plus avantageuses qu'elles 
faciliteront la promotion de systimes de production inteyres (cultures associees, systemes 
mixtes combinant cultures, elevages et arboriculture. ..) qui font appel a des pratiques agricoles 
souples et diversifikes, moins risquees, economes en intrants achetes et plus exigeants en main 
d'auvre, et done beaucoup mieux appropries aux besoins et possibilites de petites exploitations 
sous-equipees. 

2.2.2. Mnrckds des produifs agricoles oflerts par les PMEA el la drmntzde 
en teclrnologies 

Le mode d'insertion economique des PMEA affecte la maniere de laquelle le 
changement technique contribue a I'augmentation de la productivite des ressources et du 
revenu par actif agricole. En effet. les atantages retires de I'adoption d'une technologic par un 
agriculteur seront differents selon que la production est destinee totalement ou en partie au 
marche. Dans le cas des PMEA, il s'agit globalement d'une economie agricole de semi- 
subsistance avec des agriculteurs qui sont en msme temps producteurs et consommateurs. Ce 
qui en fait un partenaire doublement interesse par le progres technique. 

I1 est generalement admis que dans les economies ou tous les biens sont 
commercialises. le progres technique profite aux consommateurs urbains aux depens des 
producteurs agricoles en raison d'une demande inelastique des produits agricoles. Mais c'est 
aussi, dans ce cas que, en raison de la grande fixite des facteurs de production, la capacite a 
creer et diffuser de nouvelles techniques est la plus forte afin de reduire les cofits de 
production en reponse a la baisse des prix des produits dont I'offre a augment6 du fait du 
progres technique. 

La situation est differente dans les economies de semi-subsistance ou une fraction 
importante du bien est consommee par le menage de producteur (Hayami et Ruttan, 1998). 
Dans ce cas, une part significative du surplus du consommateur echoit a l'agriculteur en sa 
qualite de consommateur; et cette part peut aller jusqu'a compenser largement la perte de 
surplus encourue en sa qualite de producteur. I1 est a signaler, en particulier que le gain des 
agriculteurs est proportionnellement plus important pour les petits exploitants qui, 
comparativement aux grands exploitants, consomment une partie relativement plus importante 
de leur production. 

Cette caracteristique des PMEA a des implications importantes en matiere de 
production et de trajectoires technologiques a adopter en vue de pouvoir simultanement 
augmenter les revenus et contribuer a la dcurite alimentaire par l'autofourniture de produits 



alimentaires. Cela se pose d'unc inani$re critique pour les technologies portant SUI-  dcs produits 
conventionnels. dont la demande est inelastique et pour lesquels les PMEA ne disposent pas 
d'avantages economiques en raison des co;ts de production relativement eleves. En effet, le 
changen~ent technologique sera faible sinon nul, si rien n'est fait pour favoriser ]'expansion de 
la demande tinale des produits concernis. Celle-ci pourra stimuler le recours a I'utilisation 
accrue des technologies performantes disponibles. ou induira de nouvelles recherches en vue 
d'offrir de nouvelles options technologiqLles. 

Ceci niontre que les politiques a entreprendre par les pouvoirs publics pour le soutien et/ou la 
protection de  la production locale des PMEA, doivent Etre conques en  tenant cornpte aussi bien 
du souci d'augnienter I'ofke en technologies que de la necessiti de lrex/)un.rion de lo den~trnde 
d e . ~  /)I'OL/III'I.V offerts par ces exploitations. Dans ce sens, pour Etre effective et viable. 
I'introduction d'ulle nouvelle tecllnologie doit Ztre accompagnie par des politiques visant 
I'elargisselnent des opportunites d'utilisation et d'ecoulenient des produits agricoles vises. Des 
travaux recents (Vitale, 2001. Bonger et al. 2001) ont montri que dans le cas des economies de 
semi-subsistance. cette approche pallierait I'inilasticit6 prix de  la deniande des  produits 
agricoles et pourrait eviter la cli~cte des prix et, partant, des revenus en cas d'augnientation de 
1'offi.e due j. un cliangement technologique. 



3. Les options de politiques pour favoriser le dkveloppement 
technique et institutionnel des PMEA 

L'acces des PMEA aux teclinolo~ies adaptees requiert I'elaboration et la mise en euvre 
de politiqi~es appropriees. Celles-ci doivrnt permettre. compte tenu des ressources disponibles 
et des acquis en technologies. I'aniilioration de la viabilite economique de ces exploitations 
dans la perspective ~ L I  diveloppement durable des zones concernies. Et, ce, en usant 
d'instru~iients et ~iles~lres qui soient en conformite avec les engagements reglementaires des 
PUMA en matiere de protection et de soutien des productions agricoles concernees. 

Dans ce cadre. les participants a I'atelier sont convenus de la demarche a suivre pour 
(a) inscrire la riflexion dans la strategie de developpement durable des PMEA en zones arides 
en integrant pol i t iq~~es et recherclies agricoles, et (b) introduire la coherence dans la 
forniulations des differentes mesures de politiques requises. Pour plus de commodite, i l  a ete 
j t~ge utile d'aborder ces dernieres sous forme de propositions stipulant l'objectif vise, le 
changement technique a introduire. les beneficiaires potentiels, la nature et les modalitis de 
mise en oeuvre des mesures proposees. 

3.1. Acquis de recherche mobilisables pour un diveloppement agricole 
durable des PMEA en zones arides des PUMA 

Les rapports present& et les debats qui ont eu lieu, lors de la tenue de ('atelier, au sujet 
du bilan des acquis en technologies adapties aux PMEA des zones arides des PUMA, ont 
rivele I'existence d'un panier assez diversifie d'innovations technologiques et institutionnelles. 
Apres recoupement avec I'etat etabli par le projet Machrek-Maghreb, dans sa deuxierne phase 
(projet Machrek-Maghreb, ateliers de Baghdad, 17-21 mars 2001 et Hammamet, juillet 2002). 
une situation d'ensemble a ete dressie par domaines de recherche (voir Tableau 4 ci-aprks). 
Etant donne la masse et la varieti importante de ces acquis, il s'avere opportun d'ivaluer leur 
pertinence pour I'elaboration de politiques devant favoriser leur adoption par les PMEA. 



On rernarque, tout d'abordl que les resultats embrassent l'essentiel des composants 
d'un paquet technologique. Ils se rapportent aussi bien a des ucqui.~ tungibles (materiels) telles 
que des varietes d'espices cultivees, qu'a des acquis intangibles (immateriels) tels que les 
savoir faire, les institutions et I'information. 

On constate, ensuite, que les acquis concernent aussi bien les produits que les 
r-essolrrces ncl11tre1le.s et couvrent. pratiquement I'ensemble, des domaines ou des resultats sont 
requis pour un developpement durable de l'agriculture des PMEA: 

- Amelioration des productions d'especes vegetales (cereales et fourrages) et animales 
(ovins) adaptees aux conditions qui prevalant en zones arides. 

- Amelioration de I'etat des ressources ~laturelles (parcours, eau, sol) ; 
- Introduction de nouvelles cultures a valeur elevee (plantes aromatiques et medicinales, 

epices) ; 
- Conduite de recherche sur l'expansion des options d'utilisation des produits dans le cas du 

cactus (aliment de betail, couvert vegetal: fruits commercialisables) et des sous-produits de 
cultures (confection de blocs d'aliments pour les ovins); 

- Renforcement des capacites en capital humain (methodologies. formation, visites) et 
institutionnelles (organisation des agriculteurs: association d'eleveurs. cooperatives. etc.) 1 

- Amelioration de I'etat de I'information utile pour le developpement de ces zones. 

Par contre, on releve une absence de resultats sur les elebages de basse-cours, la 
transformation a la ferme des produits locaux. De msme que font defaut des acquis concernant 
les circuits de con~mercialisation des produits majeurs issus de ces zones (cereales et ovins) et 
sur les modes de mise en marchi de certains produits nouveaux de haute valeu;: fruit de cactus, 
plantes aromatiques et medicinales et epices. 

Par ailleurs, il faut noter que les acquis enregistres ont ite, pour la plupart. testes chez 
et avec la participation active des agriculteurs dans le cadre du projet Machrek-Maghreb et 
d'autres projets de recherche-developpement mentionnes dans les rapports des pays. A cette 
occasion, des agriculteurs ont du adapter certains resultats a leurs besoins particuliers (cas de 
I'utilisation en l'etat de la mixture preparee pour les blocs d'aliments pour I'alimentation du 
betail). Ils recile de ce fait un potentiel reel pour l'engagement des PMEA dans des 
trajecloires d'innovation er de diveloppement technologique en adequation avec les objectifs 
du developpement durable. 

Ce potentiel constitue la base pour la promotion d'une strategic de developpement 
technologique fondee sur l'amelioration des productions adaptees aux zones arides et non sur 
I'introduction forcee de productions qui ont ete ameliorees pour des zones de production plus 
favorables. I1 gagnerait encore en valeur s'il s'inscrivait dans une optique de differenciation par 
localite, mode de production ou procede de fabrication, et de commercialisation sous des 
signes de qualite tels que produits de terroir, biologiques ou de ferme. 



~4Ielmu 4 : Liste des techno1ogie.s di.sponibles ozc en coz~rs d'blctboration par pay,v 

semis. entret~en. ricolte 

Sources : Projet Machrek-Maghreb ICARDA (2001 et 2002) et rapports des pays a I'atelier. 

Cette nouvelle orientation permettrait de substituer a la demarche productivisle 
classique. basee sur la levee des contraintes, une approche de qualite fat orisant la valorisation 
des atouts technologiques ecologiques et culturels des zones arides. Cette %ision tirerait. par 
ailleurs, grand avantage de I'evolution des habitudes alimentaires et de la disposition des 
consommateurs a paler  plus cher des produits authentiques. typiques et a contenu 
environnemental. 

Elle conviendrait parfaitement dans le cas des PMEA en zones arides des PUMA 
disposant de veritables atouts en la matiere: disponibilite de materiel vegetal et animal local 
adapte, utilisation tres limitee des intrants chimiques; existence de savoir-faire locaux de 
production et de transformation des produits agricoles. D'ou la necessite de mesures politiques 
adequates permettant de s'inscrire dans cette nouvelle strategic. 



3.2. Enjeux de la conformitt! aux accords multilateraux options de politiqhes 
possibles 

Les pays de I'UMA sont appeles a mettre en auvre des politiques specifiques devant 
faciliter le progrPs technologique comme moyen priviligie pour le renforcement de la 
competitivite de l'economie agricole des PMEA des zones arides et la securite alimentaire des 
menages qui y vivent. Les mesures envisagees doivent itre en conformite avec le champ 
evolutif diliniite par le jeu des regles et disciplines de la globalisation des echanges 
commerciaux et le maintien et/ou renforcement des r6les non marchands de l'agriculture 
relevant du developpement durable. Aussi est-il opportun d'examiner, d'abord. I'eventail des 
options possibles auxquelles on peut recourir dans le cas du developpement technologique des 
PMEA en zones arides des PUMA. 

L'un des principaux objectifs de I'Accord du Cycle d'Uruguay est d'integrer les pays 
en developpement dans le systeme commercial mondial. L'Accord reconnait que les pays en 
developpement se heurtent a des obstacles qui les empichent de tirer pleinement profit des 
nouvelles possibilites commerciales (problemes structurels, faible degre d'industrialisation, 
acces limite aux technologies de pointe et absence d'infrastructures adequates). A cette fin, des 
dispositions specifiques ont ete introduites pour permettre une certaine flexibilite dans la mise 
en ceuvre des engagements aussi bien en ce qui concerne les echanges co~nmerciaux des 
produits agricoles que les soutiens internes a l'agriculture. 

Cette flexibilite offre. a present, aux PVD des marges de maneuvre en ce qui concerne 
la protection directe etlou indirecte de leurs agricultures. Elle pourra en presenter encore 
davantage a l'avenir, suite a la reprise des negotiations sur I'AsA. Pour cette raison, un rappel 
des principales options possibles et de leurs domaines respectifs d'application s'impose dans le 
cas des PUMA. 

a) Echanges des pvodtrits agvicolec 

Accis u11.r marches : le Maroc et la Tunisie ont pu obtenir des taux consolides globale~nent 
eleves pour les principaux produits issus des zones arides. Ils peuvent recourir, en plus. aux 
contingents tarifaires et a la clause de sauvegarde speciale sur un no~nbre important de 
produits. 11s ont souscrits pour 16 et 13 produits, respectivement. au titre des contingents 
tarifaires, et pour 374 et 32 produits. respectivement quant a la clause de sauvegarde speciale 
(FAO,2002). 

Subventions des e.upovtations : seule la Tunisie a presente une liste de produits subventionnes 
et un calendrier des engagements pour les reduire. 

6) Soutiens internes u l'agric~~lrure 

Les politiques utilisees par le Maroc et la Tunisie ont eu recours. depuis 1995, a 
diffirentes mesures de soutien interne a l'agriculture (Balie, 2002). Les options pouvant, a 
l'avenir, Stre mobilisees utilement sont presentees ci-apres. 

- La clause "de minimis": 

Le Maroc et la Tunisie font partie des trente membre de I'OMC a avoir declare 
accorder des soutiens internes a leur agriculture (FAO, 2002). En plus du taux plus eleve de la 
MGS totale courante (10% de la valeur du produit) ils peuvent, en leur qualite de PVD, 
beneficier des avantages offerts par la disposition "de minimisn(l0% de la valeur des produits 



concernes par la mesure de soutien consideree. specifique ou non specifique). Cette disposition 
importante n'a pas ete suffisamment mobilisee par les deux pays. 

- Les me.sures u5. lu ctBoite verte)) : 

Ces mesures sont enumerees dans IYnnexe 2 de I'AsA. Elles couvrent plusieurs 
prograninies importa~its de soutien a I'ap~iculture, qui sont principalenlent des programmes de 
services publics. La condition fondamentals pour leur exclusion des engagements de reduction 
est que "leurs effets de distorsion sur :c, commerce ou sur la production soient nuls ou, tout au 
plus. minimes". Le soutien interne accorde au titre de cette categorie doit etre foumi dans le 
cadre d'un programme public finance par des fonds publics n'impliquant pas de transferts de la 
part des consommateurs. et ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux 
producteurs. Les exemptions au titre de la hoire rerte protitent a I'ensemble des membres de 
I'OMC. les depenses liees a ces niesures exemptees peuvent, le cas echiant, faire l'objet 
d'a~~gnientations sans limitation, ( pour une illustration de leur portee et applications se 
reporter a I'annexe 3. Balie. 2002) 

Les mesures pouvant etre classies dans la "boite verte" sont les suivantes : 

s Services de caractkre general : y compris recherche, lutte contre les parasites, formation 
et vulgarisation. . Detention de stocks publics a des fins de skcurite alimenraire. a condition que les achats 
et les centes associes a ces stocks soient effectues aux prlx du marche. . Fourni t~~re d'une aide alimentaire. a condition que le financement de llaide soit 
transparent. . Versernents directs aux producteurs. decouples de la production (exemple : soutien du 
retenu decouple). . Progra~u~ues de garantie des revenus et programmes etablissant un dispositif de securite 
pour les revenus. 

Programmes incitant les producteurs a cesser leurs activites. 

s Aide I'investissement pour la restructuration. 

¤ Versenients au titre de programmes de protection de l'environnement. . Verseme~lts au titre de programmes d'aide rigionale. 

Trois rubriques sont d'un interst particulier pour la modernisation et la viabilite des 
PMEA en zones arides. 11 s'agit de: services de caractere general, versements au titre de 
programmes de protection de l'environnement et versements au titre de programmes d'aide 
regionale. Les services de caractere general, plus specialement, comprennent des services ou 
des avantages a I'agriculture ou a la communaute rurale, mais qui n'impliquent pas de 
versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. I1 s'agit notamment de : 

- Programmes de rechevche : de caractPre ginirol, environnenlentule er suv un produit. 

- Luttr conrre 1e.sparasites et les maladies. 

- Services et stuges deformation. 

- Services de vulgarisation er de consultation. 



- Ser~~ices d 'irispection. pour &.s roi.son.r de .runt& de sicuriti ou de normalisation 

- Services cie cornn~erciuli.strtioii et de pron~otion, er informutior~s sur les niurchis 

- Services d'infia.srructure. u I 'erclrision cle ltr fuzrrnitltre subivntionnie d'insrallurions 
lerniinrr1e.s uu n i~vuu  des e,vj~loittrtions., arrtre.s q~te pour I'extension de risenfrx lie ,services 
prthlics ginirrrlernei~t disponihles. 

Les mes~tres de Trairement SpPcitrl er Difirencii (TSD) 

L'Accord sur l'agriculture inclut un traitement special et differencic (TSD) pour les 
pays en developpement sous diverses formes. De nombreux accords, memorandums d'accord 
et Decisions du Cycle d'Uruguay contiennent des dispositions relatives au TSD. L'exemption 
au titre du TSD laisse au PVD une autre possibilite de soutenir l'agriculture par des 
subventions a l'investissement et des subventions aux intrants destinees aux producteurs qui 
ont de faibles revenus ou sont dotes de ressources limitees. Les types de soutien exemptes 
accordes a ce titre sont les suivants : 

- Les subventions a l'investissement generalement disponibles pour l'agriculture 

- Les subventions aux intrants pour les producteurs a faible revenu ou dotes de ressources 
limitees dans les pays en developpement. 

- Les subventions visant a reduire le coGt de la commercialisation des exportations de 
produits agricoles. 

- Les subventions au transport interirur et international des exportations agricoles. 

Ainsi, qu'il apparait, il existe bien un eventail d'options politiques que ces pays peuvent 
utiliser pour faciliter le developpement technologique des PMEA des zones arides. 
Theoriquement, le soutien interne a l'agriculture, objet des politiques nationales de 
developpement, peut comporter selon les objectifs vises une ou une combinaison des 
mesures suivantes : 

- Soutien entrainant une distorsion de la production et des echanges icomptabilises dans le 
calcul de la MGS) ; 

- Soutien entrainant une distorsion au titre de minirnis (specifique et non specifique) 
- Soutien au titre du Traitement Spicial et DIff'irencii ; 
- Soutien lie a la limitation de la production (boite bleue) : 
- Soutien au titre de la boite verre (Balie, 2002). 

Sans aller dans I'examen detaille des modalites d'utilisation de ces differentes mesures 
(FAO, 1998) il est a noter que les resultats atteints par la mise en application de l'accord du 
Cycle d'uruguay montrent a quel point est problematique la faisabilite de certaines options 
possibles qui sont, pourtant, pertinentes du point de vue de leur efficacite et conformite avec 
les regles en vigueur. Car, a I'exception des mesures tarifaires et de sauvegarde, I'un des 
paradoxes de ces regles est la propension de leur stricte application a restreindre le champ des 
options possibles a un ensemble de mesures complexes et cotiteuses pour les pays concernes. 

En principe rien n'interdirait aux PVD, dont les PUMA. de faire recours a de telles 
mesures pour protiger et aider leur agriculture. Force est de constater. cependant, que plusieurs 
d'entre elles sont, et resteront pour longtemps, en dehors du domaine des solurionsfaisables 
pour les PVD, en raison des enormes ressources (financieres et humaines), souvent excessives, 



que leur mise en czuvre exige. C'est pourquoi, les avantages potentiels que ces options 
presentent ne seront effectivement benefiques qu'aux pays disposant des moyens requis et des 
capacites administratives adequates pour les valoriser. Ce qui, bien entendu. permet a ces 
derniers de renforcer encore davantage leur position concurrentielle au plan des echanges 
internationaux des produits agricoles. C'est le cas. specifiquement. des obstacles non-tarifaires, 
des mesures de la boite verre et, aussi. de toutes les autres mesures qui necessitent des 
investlssements enornies en infrastructurrr (laboratolres d'analyse et de contrdle. systeme de 
surveillance. etc.) dolit les resultats recherches s'lnscrivent dans le long terme. Ceci, sans 
mentlonner les payements directs qui ne sont a la portee que des pays riches. 

En principe rien n'interdirait aux PVD de faire recours a de telles mesures pour 
proteger et aider leur agriculture. Force est de constater, cependant, que plusieurs d'entre elles 
sont et resteront pour longtemps. en dehors dtr doninine des .solution.s,fui,sables pour les PVDI 
en raison des enornies ressources tinancieres et hu~naines souvent excessives que leur mise en 
cruvre exigerait. C'est pourquoi. les avantages potentiels de ces options ne pourront Stre 
utilisies que par les pays disposant des moyens requis pour les mettre en oeuvre. Cela 
perniettra a ces derniers de reliforcer encore davantage leur position concurrentielle au plan des 
echanges internationaux des produits agricoles et sur leur marche interieur. C'est le cas, 
specifiquement. des obstacles non tarifaires. des rnesures de la boite verre et. aussi, de toutes 
les autres mesures L I L I ~  necessitent des investisselnents enormes dont les resultats recherches 
s'inscrivent dans le long ternie. sans mentionner les payements directs qui ne sont a la portee 
que des pays ricl~es. . 

A ce sujet, la FA0  a organist: rPcemment (Geneve, le 2 octobre 2002). un colloque sur 
'I'esperience tiree de la mise en cruvre de 1'Accord sur I'Agriculture et sur le Traitement 
Special et Differencii (TSD) qui doit etre accord6 aux pays en developpement pour tenir 
compte de le~lrs besoins de developpement, notamment en ce qui concerne la securite 
alimentaire et le developpement rural'. Un document presente a cette occasion traite 
specifiquement des '.\h.slrre.s ten~litnt irl~romol~voir. Ie d6veloppement ugricole, les ichanges et 
I i r  . Y ~ ! c I I I . ~ ~ ( :  iiliiiie~i/~rir~e dc~n.s le c,onteste dc.s n6gocirrtion.s de 1'01W' (FAO, 2002). Ce 
document itudie en particulier (a) les mesures relevant du TSD en faveur des pays en 
dPveloppement q~li .  selon la declaration de Doha: feront partie integrante de tous les elements 
des negociations concernant l'agriculture, et (b) la reduction des distorsions sur les marches 
des produits agricoles qui contribuerait egalement a creer un environnement commercial 
meilleur dans lecluel puissent 2tre pris en compte les besoins du developpement des PVD. A cet 
egard. i l  revst un inter& particulier pour les pays du Maghreb, car il traite des mesures qui 
pourraient etre adoptees dans ces deux doniaines, dans le contexte des negociations sur 
I'agriculture, pour permettre aux pays en developpement de satisfaire efficacement leurs 
besoins de developpement. notamment en matiere de securite alimentaire et de developpernent, 
rural. 

Pour toutes ces raisons. des propositions ont ete faites dans plusieurs conferences 
internationales pour integrer, en les elargissant. les mesures aux titres de lu boite verte et du 
TSD dans un meme ensemble "boite diveloppement" (encadrel). Selon ses principes, cette 
boite devraient beneficier aux PUMA qui se presentent en position avantageuse en leur double 
qualite de (u) pc1y.s en diveloppement uyunt une,forte proportion de ppetits ugriculteurs b,fuible 
revenu 011 puuvres en ressources, et (b) pays en diveloppement importate~rrs nets de produits 
ulimen~aires. De telles niesures, si elles etaient envisagees pour le Maghreb, renforceraient 
certainement la croissance et la productivite au niveau des PMEA des zones arides tout en'  
assurant la durabilite sociale et physique de leurs economies. 



Encadre I- Un esenlple de systL'me commercial dirugatoire : la proposition de "hoilc~ cli;vrloppe!iiem" 

LCI hoire iiirel~~ppei,cin~.nr est urle proposition sounlise a I ' O M C  par un groupe de pays en 
developpe~nent (Cuba, Republique Dosninicaine. Honduras. Pakistan, Haiti. Nicaragua. Kenya. Ouyanda, 
Zimbabwe. Sri Lanka, E l  Salvador. aosquels se sont associes le Nigeria. le Senkgal. et le Perou). L'ohjectif 
de cette "boite de\,eloppenient" est de permetire aux PVD d'avoir acces a des instruments de politique qui 
repondelit aux objectifs suivants prot issr  et renforcer la  capacite de production interieure de produits 
ali~nentaires des pays en divcloppement. notammsnt d'aliments de base. et accroitre la securite alimentaire 
et I'accessihilite aux produits alirnentaires. en particulier pour les plus demunis : ~ a r a n t i r  des ernplois aux 
populations defavorisees des zones ruralez: proteger contre les assauts des imporrations a bas pr is  les 
exploitants agricoles qui produisent dqla en quantites suffisa~ites des produits agricoles essentiels. e l  mettre 
un terlne au dumping d'importations subventio~~nees h has prix dans les pays en de~eloppement : menager la 
f lexibi l i te voulue pour pertnettre d'accorder les soutiens nicessaires aux petits ezploita~its agricoles. 
notamment pour ce qui est d'accroitre leur capacite de production et leur compPtitivit2." 

Acces au marche : 
" Tous les pays en developpement devraisnt pouvoir adopter une approche fondee sur une l is le 

positive pour indiquer les produits ou secteurs agricoles qu'ils souhaiteraient voir assujettis a des disciplines 
au titre des dispositions de I'Accord sur I'agricultore. En d'autres termes. seuls les produits indiques par un 
pays font I'objet des engagements pris dans le cadre de I'Accord. 

Permettre aux pays en developpement de reevaluer et d'ajuster leurs n i ~ e a u s  tarifaires. Lursqu'il est 
etahli que des importations a bas p r ix  ruinent ou menacent les producteurs nationaus, les pays en 
developpement devraient titre autorises a relever leurs consolidations tarifaires sur les produits esse~itiels 
pour proteger leur securite alimentaire. Par ailleurs. les pays de I 'OCDE q r ~ i  continuelit d'avoir des crPtes 
tarifaires ires elevees et une trPs forte progressiviti des droits devraient rc'duire radicalement !es niveaus de 
leurs tarifs. notamment en ce qui concern? les produirs qui prese~itent un intsrst pour les pays en 
developpement. 

Interdire aux pays developpes d'avoir recuurs la clause de sauvegarde speciale. Cette clause dcvrait 
en revanche etre accessible a tous les pa\s en d&veloppement. lesquels devraient Ptrr autorisr's a I'invnquer 
en cas de prix has ou de volunle excessif 

11 faut interdire le dumping sous quelque fo r~ne que ce soit. I I  faut Pl i~niner irnlnidiate~tient toutes les 
formes de subventions a I'exportation (directes ou indirectes) de la part des pays developpes. 

Soutien interne : 
I 1  faudrait regrouper toutes les categories de sou tier^ interrie en une seule categorir. appel ie 

"subventions generales". Gr ice  a une categorie i ~ n i q i ~ e  de subventions. !'Accord sera rationalise et structure, 
rt la charge administrative inutile qui pkse sur les delegations des pnqs en diveloppernent qui  manquent de 
moyens sera allegee. 

U n  niveau de soutien common. par e~ernp le  de 10 pour cent de la production. devrait Gtre autorise 
pour tous les pays; il ne devrait pas donner lieu a des actions. Les subventions d'un montant de 5 pour cent 
superieur a ce niveau de 10 pour cent pourraient "donner lieu a des actions" contre des pays developpis (les 
pays en developpenient devraient Gtre proteyes au titre de la clause de moderation). Les subventions 
superieures a ce niveau devraient h r e  considerees comme prohibies. 

Une plus grande flexibilite serait toutefois rnenagPt' aux pays en developpement : Le  niveau de soutien 
de minimis devrait Ctre aug~nente de 10 pour cent pour les pays en developpenient. ce qui le porterait de 10 
a 20 pour cent. 

L a  clause de moderation. qui protege les subventions de la categorie verte de touts contestation et est 
en vigueur jusqu'a la f in de 2003. 11 devrait Gtre ~ n i s  t in  a la protection que cette clause confere aux mesures 
de la categorie bleue. 

L a  clause de moderation devrait &re une disposition en matiere de traitement special et differencie qui 
ne protegerait que les pays en developpement dans Ie cadre des categories "subventions generales" et 
"developpement". El le devrait avoir pour objectif de proteger les pays en developpement qu i  s'efforcent de 
renforcer la securiti alimentaire, de garantir I'emploi rural et d'accroitre la capacite de production interieure. 

Source : Solugrul, 20112. 



3.3. Les politiques proposees : Lbs elkments de base 

3.3.1. Cltoix des polifiques ef oxes strofigiqrre d'intervmtion 

Comrne il a ete suffisamment souligne, les PUA4A presentent une forte proportion 
d'agriculteurs dimunis en ressources et i faible revenu, pour lesquels I'agriculture est un 
important moyen de subsistance mais clue se trouvent engages structurellement dans des 
activites agricoles et non-agricoles en dehors de leurs exploitations. Aussi est-il necessaire 
d'introduire. au plan du choix des politiques generales, une souplesse supplementaire pour 
pouvoir Fournir a ces groupes vulnerables le soutien et la protection dont ils ont besoin. Atin 
qu'ils puissent accroitre leurs revenus en les portant au-dessus des niveaux de subsistance et 
elargir les opportunites d'activites economique en dehors de I'exploitation agricole. 

Ceci a pour corollaire l'elargissement de la yamme de la demande en innovations 
technologiques destinies d I'amelioration des productions (vegetales et animales) locales 
existantes. a la promotion de proditits d'expoltation non-traditionnels (produits biologiques, 
plantes aromatiques et medicinales. produits de terroirs, etc.): et a l'amelioration de I'etat des 
ressources naturelles et cies paysages ruraux. De mSme qu'il requiert des innovations 
institutionnelles inliirentes aux approches participatives et aux recherches decentralisees 
associis au diveloppement durable. 

4 cc titre . les PLh4A peuvent nlettre a profit. selon les cas, les dispositions relevant 
du TSD en plus de celles ot'frrtes par le niveau 'de lemininiis' et de celles contenues dans la 
boite verte ( \:air annexe pour les cas de leur application). Le recours a ces mesures, comme 
i l  a it6 precise plus haut. n'a de limites que celles imposees par le manque en ressources 
tinancieres e t i o ~ ~  en compitences administratives et techniques pour les entreprendre. 

Dans le cas des PUMA et des PMEA des zones arides. en particulier, de ces pays. il va 
falloir cihlo. c1e.s ~ ~ ~ e s l t r e . ~  dconoti7e.s qui ne sont pas cohteuses et sont faciles a entreprendre. 
Mais itant donne le deficit inorme en diveloppement technologique de ces exploitations,il 
est indispensable. a~rssi, de con.cew/ir & dc.s n?c.s~~rc.s lnbouie~r~e.~ qui exigent dcs ressofivces 
relotive~r?er~/ iri7l1o1.ttrn~e.s pour la diffusion et I'acces aux nouvelles technologies. Pour 
progresser dans cette direction. il est primordial que les gouvernements interviennent par des 
politiques deliberees optimales cornbinant les iliments suivants : 

- le so~trien des ini;esris,srmen/ tendant a anieliorer la productivite ainsi que les efforts de 
diversification des activites sur I'exploitation et des revenus, et 

- des mes~tres de protecfiori ir kr.fronri2re pour securiser les produits importants (en termes 
de moyen de subsistance et/ou de revenu) issus des PMAs et que la concurrence, parfOis 
deloyale. des importations risque de mettre en peril. 

Ces politiques peucent binPficier. selon les cas, aux actions destlnees a I'amelioraf on 
de I'enxironnement (econornique. technologique et institutionnel) de I'explo~tation agricole, 
au renforcement des competences et des capacites et au soutien de productions particulieres. 



LI) Acfions . S L I ~ -  I 'en~,ironr?ernei~t de I 'esploifntion 

Ce volet regroupe l'ensen~ble des actions destinees a lever les contraintes externes et 
creer un environne~nent porteur favorable au developpement technologique des PMEA. Elles 
concernent les donlaines suivants : 

- infrastructures: eau. routes, marches ; 
- conservation et valorisation de i'environnement ; 
- politiques des structures : politiques foncieres, organisation professionnelles : 
- politique d'insertion dans le marche et information sur les marches : 
- etude des causes structurelles de la secheresse. 

h) Actions de soutien pour le renfi~rcenlmt des cupacifis 

Ce volet regroupe l'ensemble des actions destinees a lever les contraintes propres aux 
PMEA et creer un environnement interne incitatif favorable au developpement des capacites 
necessaires a l'acces, a l'absorption et a la maitrise des innovations technologiques et 
institutionnelles. Elles concernent, notamment. les domaines suivants : 

- politiques de soutien: credit, incitation, subventions ; 
- formation, vulgarisation ; 
- techniques et outils de gestion de risque ; 
- valorisation des activites extra-agricoles. 

c) Actions .sectorielles par production 

Ce volet regroupe l'ensemble des actions, tangibles et immaterielles. destinPes a agir 
sur et dans les systemes de production afin de les rendre plus performants conform~ment aux 
obiectifs du develonuement durable des PMEA. Elles Deuvent concerner I'ensemble des . . 
composantes des systemes de production (y compris les ressources de base). de 
transformation et de commercialisation. On peu citer, par exemple. les domaines suivants : 

- elevage, culture et valorisation des produits ; 
- cultures alternatives : 
- organisation des producteurs. 

Etant donne les caractkristiques et les besoins particuliers des PMEA et I'evolution du 
contexte economique global, il y'a lieu, a c6te de mesures interessant l'ensemble des zones 
arides, de retenir en prioriti les axes strategiques ci-apres. Car, ils presentent le merite de 
faciliter I'integration des politiques economiques et des politiques technologiques visant 
I'augmentation du revenu par actif agricole au niveau du menage. 

A d  : Augmentation rle la productivitt! des productions vt!gPtales et animales adapties aux 
conditions orides 

- Amelioration de la qualite des produits et de la tolerance des plantes a la secheresse et aux 
temperatures extremes ; 

- Protection integree des plantes ; 
- Gestion de l'humidite du sol et protection contre l'erosion ; 
- Developpement de sources alimentaires alternatives pour I'elevage. 



A& : Divers~ficntion clrs nctiviris nu nivenu rles exploitations ngricoles 

- Introduction de produits et de derives iypiques des produits locaux, a valeur elevee. 
exigeants en main d'euvre et destines a satisfaire une demande speciale (niche) au niveau de 
niarchks plus rkniundrateurs a l'interieur et. surtout, a I'exterieur du pays ( pays du nord). 

A& 3 Divers~ficntiorz de I'nctivitr' Pcnne;ifiqur rn clrltors cles rxploitntions ngricoles 

- Developpement dcs les industries et services para-agricoles en zones arides : 
- Promotion du tourisme rural : 
- Rehabilitation de I'artisanat rural. 

11) Arrgtfzrntntio~f rlr In prodrrctiviti des productions vc',oJtnles et cininfrrles ndcrptGes nirv 
coitrlitions crrirlrs 

Dans ce domaine dcus cas de figures son1 traites a travers deux exemples qui ont ete 
abordt:~ pendant I'atelier et aftines ultPrieure~iient a des fins d'illustration. I1 s'agit de : 

i .  L'anlklioration dcs performances productives de l'eleuage ovin 
agropastoral : et 

i i .  La gcstion durable de l'cau en zones arides. 

Dans chacl~ie cas. son1 pri:cisees les tcclinologies et/ou institutions concernees: le profil du 
ben6ticiailr: In mesure dc politique pr6conis6e et les indicateurs d'kvaluation retenus. 

L'ilevnge ovin i~gropastoral est 1'~in des .sj.:ct$mr.s L/L' pro~lz/c/ion d o ~ n i n ~ ~ n /  en zones 
arides des PUMA. Son evolution ricentc laisse paraitre, sous la pression de divers facteurs, 
une tendance a l'~~tiljsation non dul-able des ressources pastorales et le diveloppement d'ilots 
de disertification qui risquent. par cstension. de mettre en peril les fondements mkmes de ce 
systt.nie et la survie des populations concernees. C'est pourquoi la recherche de 
I'amdlioration durable de ce systeme est pleinement justiflee. Le programme d'actions 
propost: 2 cet igard est preseiiti daiis le T U ~ ~ C L I I I  5 .  

011 constate que les techilologies disponibles mobilisees portent sur la reproduction du 
cheptel, la diversifications des ressources alimentaires, I'am2lioration de i'etat des parcours et 
l'organisation des eleveurs. Les rksultats interesseront les deux categories 'L'canomiques ' et 
'sociake.~ ', mais ce seront les pren~ikres qui en retireront le plus grand avantage en raison de 
leur plus grande implication dans l'eleuage agropastoral. 

La politique a lnettre en euvre: pour en faciliter I'adoption. consiste en une 
cornbinaison de mesures relevant. principalernent. de la protection a la frontiere de la viande 
ovine et des ovins vifs, des dispositions la boite verte pour I'amelioration des parcours 
(environnement). la formation et i'organisation des agriculteurs. Les mesures relevant du 
TSD et de la Decision de R/larrakech peuvent. aussi. etre utilisees pour I'octroi de credits 
preferentiels a l'exportation de produits agricoles (agneau des steppes) et l'assistance 
technique et financiere pour ameliorer la productivite agricole et I'achat d'aliments de betail 
par les PMEA a caractere social. On pourrait, aussi, y ajouter des mesures de in boite bleue 



visant la compensation des eleveurs design& pour reduire I'effectif de cheptel sur les 
parcours nienaces par la degradation. La configuration operationnelle de cette combinaison de 
mesures releve de la competence des decideurs politiques et des agriculteurs concernes dans 
chaque pays. 

Les indicateurs d'evaluation de I'impact de cette politique concernent les niveaux de 
revenus nets par brebis reproductrice et l'etat (qualitatif) de I'espace pastoral (regression des 
signes de degradation). 

Gestion durable de I'enu en zones arides 

En zones arides, 1 'euzr esr zrne ressoz~rce rare et de qz~uliti n~c'diocre. Quand elle 
existe, elle est sujette a une utilisation conflictuelle par differents usagers et pour divers 
usages. En agriculture, sa mobilisation conduit, par endroits, a un epuisement de la resource 
et a la salinisation des sols. Des alternatives ont ete developpees qui favorisent l'augmentation 
des disponibilites en eau et l'economie de son utilisation a des fins de production agricole. 
Mais leur utilisation reste restreinte en raison de I'insuffisance de politiques volontaristes en 
la matiere et l'absence d'options de productions plus remuneratrices pour les agriculteurs. 
Mettre en cruvre des politiques adaptees a ces circonstances contribuerait a pron~ouvoir une 
gestion durable de l'eau par les PMEA. 

Les technologies a affiner a cette fin (Tableau 6 1, concernent I'irrigation d'appoint 
localis6e et la rc'colte des eaux de surface de ruissellement (en favorisant I'infiltration par une 
modification legere de la topographie du sol ou par le stockage dans des ouvrages divers tels 
que les bassins, reservoirs souterrains, etc.). Les productions conseillees comprennent des 
speculations a produits de haute valeur (huile d'olive, caroubes. amandes. plantes 
medicinales, epices, etc.). Les resuItats interesseront les deux categories 'iconomiclues ' et 
'sociales ' egalement en raison de l'adaptation mais ce seront les premieres qui en retireront 
le plus grand avantage en raison de leur plus grande implication dans la production. 

Les mesures de politiques a preconiser seraient les memes que dans le premier cas, 
avec une attention particuliere aux mesures destinees a faciliter la mise en place des 
institutions requises pour la mise en marche des produits a valeur e l e ~ e e  concernes. 

Les indicateurs d'evaluation de I'impact de ce programme comportent les niveaux de 
revenus nets par metre cube (m3) d'eau utilisee: et la teneur en sels du sol (indicateur de 
durabilite). 

b) Diversflcntion des nctivitPs nu nivenu des exploit~fions ngricolesl' 

Introdlrction des plnntes nromatique et midicinales et des kpices nu nivenu 
des PMEA 

Les conditions de culture arides et semi-arides offrent un environnement favorable 
pour I'entreprise d'une gamme de plantes aromatiques et medicinales et d'epices pour 
lesquels existe une demande a des prix hautement remunerateurs sur le marche national et a 
I'itranger. En plus de leur inter& economique evident pour les PMEA, ces especes ont des 
phiodes  de croissance plus courtes que celles des grandes cultures les cultures 

I? On se contentera ici du cas des plantes aromatiques et rnedicinales. raison de leur nouveauti. Le cas de 
I'arboriculture de rente adaptee aux zones arides est assez connu. 



traditionnellement, telles que les cereales et les legumineuses alimentaires, communement 
reneontrees en zones arides des PUMA. A ce titre, elles constituent un meilleur substitut eu 
egard au cliangement climatique ayant conduit, pendant les dernieres decennies, a un 
raccourcissement important de la perlode favorables a la croissance vegitale. Les cultures 
medicinales et aromatiques ayant niontre un potentiel pour ces zones sont le cumin. le 
coriandre, la nigelle, le fenugrec, le cresson, I'anis le lin et la camomille: en plus de certaines 
tisanes comme I'absintlie. 

Cette option permet la di~~ersitication des systemes de cultures, l'augmentation des 
revenus, la conservation des especes concernees qui font l'objet d'une forte erosion 
genetique. tout en attenuant la degradation des ressources en sol et le recours a l'irrigation 
intensive 

Pour ces raisons. elles peu\:ent btnificier de I'enseinble des mesures cites plus haut, 
en particulier cclles inscrites auu titres cle itr hoilr verte et du T S D ,  portant sur les versements 
relatif's h la protection de I'environnement. les subventions visant a reduire le cofit de la 
cot~imercialisation des exportations de produits agricoles originaires de regions pauvres. 

Les indicateurs d'evaluation de I'impact de ce programme comportent les niveaux de 
rewnus nets par hectare et par actif agricole alloue a la culture des plantes aromatiques et 
mtidici~iales. 

C) L N  i l i v e r ~ ~ ~ c i ~ f i ~ t i  de I'lrcliviti icutroniirllrr rtt milieu rurrrl 

La plupart des PRIEA en zones arides des PUMA, et particulierenient celles a 
caractire social. tirelit de l'activit6 agricole un revenu qui lie suffit pas a la couverture de la 
totalitt! de l e ~ ~ r s  besoins de consommation et d'investissement. Aussi. les chefs d'exploitation 
et les metllbres de leurs f:dniilles se trouvent souvent contraints d'allouer une partie de leur 
temps de travail a des acti\!ites non agricoles. En zones arides des PUMA, l'economie rurale 
continue a souff'rir d'un manque notoire d'une diversification des activites economiques. Le 
deticit en infrastructures physiques et sociales et le manque d'un cadre specifique incitateur a 
I'investissement dans ces zones en sont la cause. Neanmoins, a c6te des industries et services 
para-agricoles qui demeurent embryonnaires. on peut relever I'existence d'un reel potentiel 
pour le diveloppement du tourisme rural et la rehabilitation de I'artisanat rural. 

En matlere de to~/r / tn?e 1-1o.uI. le potentiel riche et diversifie du patrimoine nature1 et 
culture1 dont les zones rurales sont depositaires est encore peu valoris6 faute de services dans 
ce domaine et de possibilitks d'accueil. Le developpement de cette activite de loisir peut 
fortement stiniuler la demande pour les produits agricoles et artisanaux locaux, et contribuer a 
la creation de I'emploi et a I'augmentation des revenus en milieu rural. Le Maroc et la Tunilsie 
disposent. chacun. d'une experience notable dans ce domaine mais qui. a ce jour, n'a pas 
encore ete evaluee 

Un autre secteur porteur est celui de l'artisanut vtrral qui a beneficie recemment d'un 
regain d'intkret de la part des autorites publiques et des ONG operant aussi bien en milieu 
urbain que rural dans le cadre de I'operation de micro-credit et de formation professionnelle. 
Les actions entreprises on! pour objectif. en particulier, de valoriser le savoir-faire endogene 
des populations rurales en parfaite symbiose avec l'agriculture (valorisation des laines, cuirs 
et autres produits, creation de labels de terroirs ...) et le tourisme, en reponse a la demande Lies 
touristes de produits artisanaux locaux. Enfin, il convient de signaler que dans les zones 



tiiarginales des PUMA, principalement arides et de rnontagne, les populations tirent des 
I-evenus iniportants d'une activile artisanale qui reste peu valorisee. 

La mise en cruvre de politiques destinees specialenlent a ces secteurs peut jouer un 
r6le determinant dans la dynamisation de I'activite agricole et la valorisation des 
connaissances et savoir-faire des petits et nioyens agriculteurs. Ce qui contribuerait d'autant a 
I'amklioration du bien-Etre de cette categorie de la population et, partant, a la vitalisation de 
I'ensemble des economies rurales concernees des zones arides des PUMA. 



CONCLUSION GENERALE 

L'examen de la nature du changement technologique requis pour !e developpenient 
I'agriculture dans les zones arides des pays de I'UMA et des mesures devant I 'acco~npa~ner .  
pour lui assurer une large diffusion, a montre qu'il est possible de parvenir a l'elaboratio~i de 
politiques adequates a un developpenient tech~iologique specifique aux besoins des PMEA de 
ces regions. En effet, les acquis de recherche n~obilisables dans differents domaines et les 
options de politiques possibles constituent autant d'elements favorables pour I'engagenient 
des PMEA dans des rrajecloires d'innovation el de dive lop pent en^ lechnologiqr~e en 
adequation avec les objectifs d'un developpement durable. 

La mise e n  Quvre d'un tel processus exige, cependant, (a) la mise en coherence dcs 
politiques agricoles et de la recherche et (b) des ressources (huniaines et financikres) et des 
capacites administratives importantes dont la plupart des pays concernes ne disposent pas 
suffisamment. Aussi est-il recommande de faire appel, en premier lieu. a des paquets de  
politiques qui, tout en etant adaptis aux besoins des differentes categories de PMEA. ne sont 
pas co6teux et sont faciles a entreprendre. La necessite de I'engagement des Etats, a cet egard, 
n'est pas a demontrer. Car au dela des soutiens consistants a apporter, la viabilite des zones 
arides des pays de  1'UMA requiert des politiques reconnaissant les divers rdles assures par 
I'agriculture des PMEA. Seule une autorite publique de haut niveau est en mesure de veiller a 
ce que cette reconnaissance se traduise, dans les faits, par des politiques specifiques a ces 
exploitations. 



Tableau 5 : Ame'lioration duruble des perjortnances p~oductives de 1 'ilevage ovin agropastoral 

DornainesIAxes 
et co~nposantes 

d'accom a nement ?----I 
Mesures de politiques 

Beneficiaires Mesures specifiques ( Mesures 

Reproduction du cheptel 

Belier ameliore 
Agnelages regules 

Alimentation des ovitis 

Completnentation 
Blocs d'alitnents 
Parcours. raqnettes de 

Formation. vulgarisation, 
Unites pilotes 
(BV, dc minimis,) 

E, S 

E , S  

u / (BV, TSD) 
I.@eende : E : exploitation ~;rono~~ziql~c orientee vers le marche, S : exploitation a caractere social, 

BV : boite verte. TDS : traitement special et dit'firencie. 

Protection a la frontiire 
(tarifs consolidks) 

Si~bventions des beliers 
formation 
(BV, de minimis, TSD) 

Subventions des aliments 

(V. de minimis, TSD) 

cactus 
A~iielioratio~i des parcours 

Arbustes fourragers 

Organisation dcs e!evrurs 
CoopGrativrs. 
Associations. 

E 

E 

T(~hlerm 6 : Gc!.rtio~l ~loroh/e f/i ,  I ' ~ L I I ~  ei7 :o)ies il~.i~Ies 

Domaines/Ases 
et composatites 
Irrigation localisee de 
speculations de haute valeur : 

arboriculture de rente 
(oliviers. amandiers. caroubiers, 
etc.) 

plantes aroniatiques et 
medicinales. 

Recolte des eaux de 
ruissellernent 

cuvelage de la surface du sol 
reservoirs betonnes ou 

souterrains ( Mat@) 

Subventions des plants 

(BV. ~ i e  mininlis, TDS) 

For~nation, organisation 
Participation 
(BV) 

Pepiniire de plants 
(BV, TSD) 

Information . 
developpement 
communautaire 

Leeende : E : exploitation iconomique orientee vers le marche, S : exploitation a caractere social, 
BV : boite verte, TDS : traitement spkcial et diffirencie. 

Benkticiaires 
Mesures de politiques 

Mesures specifiques 

Protection a la frontiire 
( tarifs consolides) 

Subventions des 
plantations et des 
exportations des 
produits 
( BV, cle nzinimis, TDS) 

Subventions des 
equipements et des 
ouvrages 

( BV, TDS) 

Mesures d'accompagnement 

Pepiniere de plants et 
semences ; 
Formation 

(BV) 

Formation, vulgarisation, 
Unites pilotes 

(BV, TDS) 



On observe une convergence des experiences les pays de I'UMA vkrs la prise en 
consideration de la spkcificite des PMEA des zones arides dans I'elaboration des politiques 
agricoles et des programmes de recherche. Neanmoins, le stade ou le couplage des deux types 
de politiques est assure de f a ~ o n  satisfaisante n'a pas encore ete atteint. Aussi, le retard 
constate dans le developpement technologique de cette categorie d'exploitation, rend 
necessaire l'articulation systematique, a differents niveaux, des politiques de developpemei~t 
agricole et des politiques de recherche atin de faire face aux defis majeurs qui se posent pour 
elles en terme de revenu, de icur i te  alimentaire et de preservation des ressources naturelles. 
L'articulation souhaitee doit se traduire par un developpement technologique specifique 
differencie selon les zones agro-ecologiques et les categories d'exploitations. I1 est primordial 
de noter que cette option est dictee. en premier lieu. par des considerations d'origine interne. 
Mais, a l'heure de la mondialisation. sa mise en ceuvre doit egalement prendre en compte les 
opportunites et menaces inherentes a une plus grande ouverture des economies des pays de 
I'UMA sur le reste du monde. 

Les acquis mobilisables de la recherche et les fortes similitudes existant entre les detis 
qui restent a lever en matiere de developpement technologique approprie dans Les pays de 
I'UMA. n~ilitent en faveur de la constitution d'un ckseau thematique sur I'agriculture en zones 
arides. Ce reseau, qui serait compose des instituts et centres nationaux de recherche operant 
dans ce domaine, prendrait en charge. avec I'aide des institutions internationales, la 
realisation de projets pilotes impliquant chercheurs, developpeurs et agriculteurs en vue du 
dheloppement technologiques des PMEA en zones arides des PUMA. 
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Note mz~tlzodolo~i~ue' 

L'object i f  spPcifiqi~e de cette i tude consstr  rn Iu rrcI7er.che c/e ppoiirique.~ uppr.~~priie.s po~ i r , f u l~~r . i s e r  
l'ircci:.~ des PMEA des zones aridcs des PUMA ails technologies adapties. Le  but i tan t  constitue par 
I'adoption de technologies. il conuicnt. tlonc. de rappeler les mecanismes qui regissent I 'of f re et la 
demande de ces dernikres en particulier. 

Les technologies agricoles sont des I - ~ ; \ I I / I ~ I I . Y  ~ O I ~ I ~ I I I I S J  ' I i .  r.~cI7~~r.~.l1e qui sont i1tilis6es en leur qualitb de 
hie17.s i i ~ r c r ~ r i ; d i ~ ~ i r ~ ~ . s  comliie inputs dans les processus de production de pr.oc11rit.s u,?ricuies. 
Reconnaissant le caractere de hicil.~ i i1i~~r17ri;~liciir~~~~ des technologies (agricoles). I'etude se servira d u  
cadre coricepti~el offert par les ii~~ircI~c;.s Ii2s (oi l  connectis) 1~e1.ricoli.117er1r cornprenant dans le  cas 
present: ail miliei!. le marclit: dcs technologies. a l'a\al. I? marches des produits agricoles et en amont, 
Ie tiiarclie des connaissances et pre-technologies. Ainsi. tout en dipendant des caracteristiques de l'offre 
et de la demande en technologies. I'adnption de nouvolles technologies est surdeterminee par le 
fonctionnemetit des ~ i iarc l i?s  des proditits et. d'autre part. par la  dynamiqite du marclie des 
connaissances r t  prC-trclinologies. Etaiir relit's verticaleme~it. tout facteur intluenfant ces dells derniers 
t i~ i i l -a  par affectel- nScessairemelit Ie premier. 

Se lo~ i  cette conception. les t i l t '~ i ic '~i ts de p ~ l i t i q i ~ e s  re~Iie1-cIi2s porteront aussi bien sur les fac t r i~ rs  
ati iel iora~lt I 'off ie en trchnoloyies qtir sur les conditions prisidant a I'rspansion de la demande de ces 
dernierrs. Les implications d r  la globalisation drs echanges et du maintien de certains rdles non 
marchatids de I'agriculture serolit. alors. analys6t.s a la lutniere de leurs et'fets attendus sur les marches 
des technologies. des produirs agricoles el des connaissances scientifiques. 

Ainsi. la problematiqi~e d'ele~nents de polit iqi~es reclicrclies. ~~orrr.fiicilirer. 1 bcc is  ~1e.s PAIEA en zones 
11r.ii1e.s ~ l i i  ~I./~i,y/rreh i i i i .~  iec~/r~ro/o~~ies ~iclii~;~i:c,~. peut etre abordee a travers qi~atre composantes: 

- La globalisation drs echanges des produits agricoles : 
- L e  maintien de eel-tains roles non ~iiarciinnds de I'agriculti~re : 
- Les caracteristiques des PMEA ell zo~ies arides des pa)s de I ' U M A  : et 
- Les innovations techniques et institi~tionnellrs. 

Telle qu'elle est presentee, dans la t i g i ~ re  1 .  cette approche suggere que les quatre co~iiposantes sont 
interdependantes. Dans ce sens, la globalisation des iclianges agricoles peut intluencer la composition 
des rdles assures par I'agriculture. I 'economie des P M E A  et les systemes de recherche, de 
developpement teclinologiqi~e et de vulgarisation. [)e i n h e ,  l'interet strategique pour la  societe de 
certains rdles sociaux et enviro~inementaus d r  I'agriculture et les es i~ences de viabilite particulieres aux 
P M E A  peuvent qitestionner la liberalisation des echanges et inspirer des politiques specifiques de 
recherche et de developpement technologiqi~r. 

Les <ffet.s de 10 mondiuli.sution seront analyses en terlnes de ,?li,nrrcrs rr oj1por.runitd.s a travers i'examen 
de la lnise en concurrence/prore~~tio~~ des PMEA avec I'esterieur dans les domaines de la  production 
(produits et intrants). des technologies et des connaissances. Cette analyse rappellera succinctement les 
objectifs recherches par les traites comrnerciaus etablis et tnettra a prot i t  les conclusions des revues 
effectuees, par differentes organisalions et agences internationales, concernant leur rnise en application 
depitis 1995, en particulier. 

' Note preparee par M.Moussaoui, Consultanr FAO. 
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Les effets du maintien de certaines fonctions non-marchandes de l'agriculture seront analyses en termes 
d'opportunites dont la valorisation peut contribuer a la viakiliti et a la protection des PMEA:Cette 
analyse profitera des avancies rkalisees dans I'etude des differentes fonctions - economique, sociale, 
territoriale et ecologique - de I'agriculture et exploitera les enseignements tires du debat actuel, au sein 
de I'OCDE, OMC, FAO, etc., sur la prise en cgmpte des rBles non marchants de I'agriculture dans les 
nouvelles negociations relatives a I'elargissement de l'accord de Marrakech. Une attention particuliere 
sera accordee a I'intkrst de I'agriculture en zones difficiles. 

Les particuluritis de lu problPn?atique du changement technique au niveau des PMEA des zones arides 
englobent, d'une part, les caracriristiques principales des PMEA (ressources, objectifs et besoins) 
determinant la nature et le volume de la demande en innovations et, d'autre part, les acquis de la 
recherche agricole permettant d'apprecier la nature et le volume de I'offre disponible en innovations 
adaptees. I 1  est a remarquer que I'offre en technologies depend aussi bien des performances des 
systemes nationaux de recherche agricole (SNRA) que de la dynamique des recherciles internationales 
publiques et privees. Aussi est-it prevu de tenir compte des conditions de disponibilite de cette offre a la 
lumiere de I'evolution recente de la globalisation des echanges techniques et scientifiques. D'autre part, 
la den~ande effective d'une technologie particuliere est affect& par I'etat de la demunde finale en 
produits agricoles, dans lesquels cette technologie est incorporee, et par les conditions de production. 
Ces relations revttent un r6le important en presence d'une forte integration aux marches et la 
prevalence d'aleas climatiques significatifs comme c'est le cas des zones arides de I 'UMA. 

Les implications de I'ivaluation des efets directs et indirects de la globali~~ation des Pchanges et des 
divers r6les de I'agriculture constituent un theme integrateur. Elles seront abordees en fonction de la 
nature des micanismes envisages pour faciliter I'adoption de technologies adaptees. Ainsi, on 
distinguera : 

les implications de politiques iconomiques destinees a accroitre I'qffrr etiou lu demande des 
produits agricoles fournis par les PMEA des zones arides. Ces politiques, a leur tour. ant 
pour effet indirect I'augmentation de la demande dirivie en technologies ; 
les implications de politiqzre technologiques destinees I'amelioration des performances des 
SNRA, des systemes de vulgarisation et d'appui technique aux PMEAs, qui, a son tour, a des 
effets positifs sur I'offre en nouvelles technologies. 

Figure 1 : CADRE CONCEPTUEL POUR: 

Eliments de politiques pour faciliter I'accGs des PMEA en zones arides 
des pays de I'UMA a w  technologies adapties 

agricole et rural 

Politiques 

[I Tednologies et I 
1 Institutions 1 



Annexe 2: 

Note sur les conskquences 
de la quutri2me Confkrence ministkrielle de I'OMC 

sur l'agriculture, les pgches et les forgts 

Lors de la qitatrieme Conference mini;tt'rtelle de I'Organisation ~nondiale du commerce (OMC) 
celebree a Dolia. au Qatar, du 9 au 14 novembre 2001; les membres de I 'OMC ont accorde de lancer 
line nouvelle phase de negociations commerciales multilaterales qui aura des consequences 
considerables sur I'agriculti~re. les p<clies et les forkts. En complement des conversations sur 
I'agriculture et les services engagees depclis plus d'un an. la nouvelle phase couvrira un eventail plus 
large. compt-enant d'autres secteurs de l'econoinie mondiale. de mime qu'une serie de questions de 
inise en oeuvre soulevees depuis les Accords du cycle #Uruguay. L'issue de la Conference permet 
d'esperer des progris dans les negociations sur l'agriculture car elle accroit les opportunites de 
marchandage avec d'autres secteurs et aborde tin grand nombre de probletnes ayant jusqu'a present 
complique les negociations. 

La iiouvelle phase offre des opporti~tiites de plus grande liberalisation du tnarche des biens non- 
agricoles. Les negociations abol-deronr egalement l'investissement etranger, la politique de concurrence, 
les achats p~~bl ics .  i l it i j i que le coiiimerce et I'environnement, et feront une revision des regles de 
I'OMC en matiere de droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC): la solution 
de controverses. de subventions et mestires de compensation et anti-dumping. Un  programme de travail 
substantiel a ete accord6 dans l e  dotnaine de l'environnement et du commerce. Les ministres se sont 
egalement engages i~ fournir un traitement special et differencie aux pays en developpement, 
comprenant I'objectif de I'acces au march6 en franchise et libre de contingentements pour les produits 
provenant des pays les moins avancis (PMA). Le besoin de cooperation technique et de renforcement 
des competences des econotnies en transition petites. vullierables et a revenus litnites a egalement ete 
reconnu. ainsi qiie le besoin de leitr fournir tine assistance technique. 

Les elements des negotiations particuli6reinent pertinents pour I'agriculture. l e s  peches et les forSts 
sont enumerks ci-dcssous. 
Agriculture : Lrs me~iibres de I'CIMC onf reconnu le travail engage lors des negociations qui ont dkbute 
en mars 2000 atis teriiies de I'article 20 de I'Accord sur l'agriculture. I l s  sont convenus de lancer des 
"negociations exliaustives orientees vers : des aineliorations substantielles en matiere d'accessibilite des 
marches : des reductions de toiite fortne de subvention aux esportations, en vue de leur suppression ; et 
des reductions substantielles en matiere de soutien interne de distorsion du coiiimerce." Un  traitenlent 
special et differencie sera accord6 aus pays en developpement afin de leur permettre de prendre en 
compte de fa(-on effective leurs besoins de developpement. comprenant la securite alimentaire et le 
developpement rural. Les problemes non-lies au coininerce seront egalement pris en compte. Les 
modalites des engagements fi~turs seront etablies ail plus tard le 3 l mars 2003 et des calendriers 
provisoires d'engageinents se basant sur ces ~nodalites devront Stre soutnis au plus tard lors de la 
cinquiitne session de la Conference ministerielle de I'OMC (qui devra Stre tenue avant la fin de 2003). 
Les negociations sur l'agriciilture devront i tre achevees dans le cadre de et a la date de tin du calendrier 
de negociations de I'ensemble du cycle. 

Acces au march6 pour les produits non-agricoles : Les negociations dans ce domaine seront orientees, 
selon des inodalites qui devront &re accordees. vers la reduction ou I'elimination de maxima tarifaires, 
des tarifs eleves et de la progressivite des droits de douanes, de mPme que des barrieres non-tarifaires. 
La couverture des produits devra etre exhaustive et esempte d'exclusions a priori. Les produits des 
p@ches et des forkts et des produits agricoles esclus de I'Accord sur I'agriculture tels que le caoutchouc 
et les tibres dures seront pris en cotnpte dans la nouvelle phase. 



ADPIC : I1 a ete accordi de negocier I'etablissement d'un systime multilatkral de notification et 
d'enregistrement des indications geographiques pour les vins et les spiritueux. Les questions li ies a 
I'extension de la protection des indications geographiques des produits autres que le vin et les 
spiritueux seront abordees par le Conseil pour les ADPIC. Le Comit i  de I 'OMC pour les ADPIC a 
egalement r e p  I'instruction d'examiner, entre autres, la relation entre I'Accord sur les ADPlC et la 
Convention sur la diversite biologique et la protection de des connaissances traditionnelles et du 
folklore. 

Subventions et ~nesures compensatoires : Les negociations viseront a preciser et ameliorer les 
disciplines abordees dans I'Accord sur les  subventions et les mesures compensatoires des negociations 
d'uruguay. La Conference est specitiquement convenue que les negociations viseraient a "clarifier et 
ameliorer les disciplines de I'OMC en matiere de subventions aux peches, compte tend de I'importance 
de ce secteur pour les pays en developpement." 

Commerce et environnement : La Declaration ministerielle a reconnu, pour la premiere fois_ le droit de 
chaque pays a prendre des mesures de protection de I'environnement "aux niveaux consideres 
appropries" selon le m@me principe, par exemple; que les mesures prises pour la protection de la vie et 
de la santk de I'homme, des animaux et des plantes, a condition que ces mesures ne soient pas 
appliqukes de f a ~ o n  arbitraire ou discriminatoire ou sous une forme deguisee de restriction com~nerciale 
et qu'elles soient conformes a d'autres dispositions de I'OMC. 11 a i t e  convenu que des negociations 
seraient lancees sur les relations entre les regles de I'OMC et les obligations commerciales specitiques 
etablies dans des accords multilatkraux sur I'environnement; ainsi que s i r  la reduction ou I'elimination 
des barrieres tarifaires et non-tarifaires pour les produits et les services lies i l'environnement. 

Les negociations seront supervisees par un Comite de negociations commerciales, qui tiendra sa 
premiire reunion au plus tard le 31 janvier 2002 afin d'etablir les mecanismes de negociations 
appropries dans chaque domaine. 11 a ete convenu que les negociations termineraient au plus tard le le r  
janvier 2005. 



Annexe 3: 

Inverztaire des mesures de la boite vertel 
Dktails des mesures et exemples d'utilisation par certains pays 

Versemerrt.~ clirects crux proclucfeurs: il :i'y a pas de critere specifique. La tnesure est utilisee par le 
Canada et la Roumanie pour stitnuler la production de betail. 

Sorrtietr clrr reverrrr clicoupli: critere de revenu, en rapport avec un niveau de production sur une 
periode determinee et tisee. Les paienients ne doivent pas Etre l ies  au type ou au volume de production. 
Eseniple de I'aide a11 revenu en Austl-alie. LIE. USA .... 

Progrrrnmv rle grrrrrrrti et rke ricrrriti cles reverrrrs: autorise s i  la ferme affronte une perte de revenu qui 
excede 30% de la molenne des 3 annees precedentes. La compensation ne peut depasser 70% des 
pertes et ne peilt se referer ~ L I ' ~ L I  revenu. Le total rep1 doit rester inferieur a 100% des pertes. Mesure 
utilisee Canada notamment. 

Aiclec. err errs cle ccrtrrstrophe$ rrrrtrrrelle.~: La mesure peut Etre utilisee soit directement soit a travers les 
tnecanismes &assurance dans le cas d'i~ne reconnaissance officielle de catastrophe naturelle par le 
gouvernetnent. Pour que la lnesure puisse etre invoquee, la perte de production doit exceder 30% de la 
moyenne des trois antlkes kcoulies. Les paiements concernent la compensation pour les partes de 
revenus. II peut s'agir de prets bonitiks ou de subvention aux assurances. 
Utilist' par I'Argentine. I 'LE. en Slovl'nie pour la restauration de son potentiel de production, et au 
Brisi l  pour rkduire le risque et ainsi facilitsr la couverture par les assurances. 

Aide il lrr ce.s.srrtio~r cles proclrrcterrrs: paiements conditionnes au retrait permanent et total des activites 
agricoles marchandes. Utilise par I'UE pour les agriculteurs iges de plus de 55 ans, la mesure est aussi 
appliqut'e en Austrulie et ail Japon. 

Aide crrr retrrrit c le~ ressorrrces cle pruclrrctiorr: il s'agit d'un retrait total qui concerne les  terres, le betail 
OLI d'autres ressources. des activites agricoles marchandes. Ce sont les jacheres de I 'UE POUR A U  
MOlNS 20% des terres cultivees. la mesure est appliquee en Afrique du Sud 011 ailx USA pour des 
tnesures de conservation de I'environnetnent. 

Aicles 2 l'irrvestis.smmerrt: pour la restructuration financiere et physique des exploitations en cas de 
contraintes structurelles. Les  paiements sont decouples des prix et de la production et attribues pour la 
piriode de I'investissement. Les paietnents sont limites aus montants necessaires pour compenser le 
desavantage structurel. La mesure peut Stre basee sur des programmes gouvernementaux pour la 
privatisation de terres agricoles (Hongrie). sur la modernisation des infrastructures rurales et le 
protection de I'environnement (Pologne). Au Bresil: le gouvernement a mis en place un credit 0 pour 
financer I'introduction de nouvelles technologies. Dans I'UE, la mesure s'applique pour la rnodernisation 
des fermes en equipements et en ~nachines (6 milliards d' _par an en moyenne entre 1995 et 1997). 

Progrcrmmes environnementrrux: les aides doivent faire partie d'un programme gouvernemental de 
conservation de I'environnement. Elles sont conditionnees a I'emploi de certaines methodes de 
production et a I'usage raisonne des intrants. L e s  paiements doivent Ptre limites aux coGts 
supplementaires ou aux pertes de revenus decoulant du respect du programme du gouvernement. 
Mesure tres utilisee en Australie ( I  17 millions USD en 1995 conte 350 millions USD en 1998) et en 
particulier orientee vers le soutien a la recherche, la formation, I'information. Dans I'UE, la mesure 
finance des interventions contre I'erosion des sols, les aides au zones sensibles, et le soutien a la 
production biologique sous forme d'appui a la promotion et de subventions. Pour I'UE. les depenses ont 

I Note preparee par J. Balie, Charge du soutien aux politiques agricoles, FAOiTCAS 



aug~nente de 2,8 milliards - en 1995 a 3,6 milliards - en 1997 ce qui reuresente 20% du total des 
depenses de la boite verte. 
L'agenda 2000 introduit pour chaque Etat-membre la necessite de definir des mesures favorable a 
I'environnement dont le respect conditionne les paiements attribues aux agriculteurs. Les dkpenses du 
Japon sur cette ligne ont augmente de 60% entre 1995 et 1997. 

~ ' i [ / e s  rt5gioncrles: Elle sont limitees au producteurs situes dans des regions defavorisees. Les paiements 
sont decouples des prix et de la production. I l s  sont limites aux cofits supplementaires ou aux pertes de 
revenus liees a la production dans ces zones difficiles. UE. Suisse et Australie pratiquent des paiements 
compensatoires par unite de betail ou par hectare. Dans I'UE, les paiements ne peuvent exceder 200 -1 
ha et la zone definie comme defavorisee ne peut Etre superieure a 10% de la superficie totale de I'Etat- 
membre. L'UE a consacre 3 milliards d'- a cette mesure en 1996. 

Aide alimentaire inferieur: la  mesure doit concerner des categories de population definies par un 
critere relatif a un objectif nutritionnel (ma1 nourris). L'aide peut prendre la forme fournitures directes 
d'aliments ou de moyens d'acquisition d'aliments par les beneticiaires sur les marches normaux ou a des 
prix subventionnis. L'achat par le gouvernement doit i tre fait au prix de marche. C'est la mesure la plus 
importante en terme de depenses de la boite-verte avec 40 milliards USD dont 85% correspondent aux 
depenses des Etats-Unis pour leur population pauvre. 

Stocks publicspour la sicuritt! ulimentaire: la mesure concerne I'achat et le stockage d'aliments dans le 
cadre d'un programme national de securite alimentaire. L '  ASA stipule que le volume et les stocks 
doivent correspondre a des niveaux prealablement fix& pour la securite alimentaire. L'achat par le 
gouvernement doit se faire au prix de march6 et les ventes au moins au prix courant sur le marche 
domestique. I1 put s'agir d'un programme de stabilisation aux Philippines. d'un programme strategique 
de stocks et d'urgence en I'lnde ou en lndonesie. Le Japon et la Coree sont les principaux utilisateurs de 
I'OCDE. Les USA se reservent l e  doit d'utiliser ses "commodity cred~t corporation" pour acheter des 
aliments dans la limite de 4 millions de tonnes a des tins humanitaires pour le PVD. 

Les services rle caractere gPndral: Lutte contre les parasites et les maladies: les depenses sont 
considerees comme des biens publics du fait de leur caractere preventif. 11 peut s'agir de financer des 
quarantaines ou d'eradication pour eviter la dispersion de maladies. Cela ne comprend pas de transferts 
specifiques aux producteurs. Dans certains pays, les programmes sont geres sous la forme de 
subventions aux intrants comme Botswana avec le programme de protection des plantes et en Pologne 
avec la programme de traitement chimique et de protection des plantes. L'UE a augment6 ses depenses 
de 498 millions-en 1995 a 1865 millions- en 1997. 
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ATELIER SUR LES ELEMENTS DE POLITIQUES POUR FACILITER L'ACCES 
DES PMEAs EN ZONES ARIDES DANS LES PAYS DE L'UMA 

AUX TECHNOLOGIES ADAPTEES 

PROGRAMME 
****************  

Jeudi 31 Octobre 

SESSION 1 President : FA0 
Rapporteur : FAOIICARDA 

08: 15 Inscription 
09:OO Ouverture 

Discours de Monsieur le Representant de la FA0  a Tunis 
Discours de Monsieur le Representant de 1'ICARDA a Tunis 
Discours De S.E Monsieur le Ministre de I'Agriculture a Tunis 

1O:OO Pause cafe 
Presentation et adoption du Programme et identification des presidents 
des sessions et rapporteurs 
Mr Ghalloudi, FAOISNEA 

10:45 Presentation de l'etude sur l'impact de la globalisation des echanges, 
et du maintien des fonctions sociales et environnementales 
de l'agriculture sur les PMEAs 
Mr Moussaoui (Consultant) 

11:15 Contribution de la recherche agricole aux des PMEAs des zones arides : 
De l'intensification au Developpement Durable 
Mme Alary et Mr EL Mourid, (CIRADDCARDA) 

1 1 :45 Discussion et synthese 

12:30 Dejeuner 

SESSION I1 
Prksident : Algerie 
Rapporteur : FAOIICARDA 

15:OO Mise en ceuvre de politiques agricoles en faveur des PMEAs, contraintes 
et opportunites offertes par les regles de 1'OMC 
Mr Balie Jean, FAOIRome 

15:30 Discussion 
16:OO Pause Cafe 
16:30 Discussion et synthese 



Vendredi 1 Novembre 

SESSION I11 
President : Libye 
Rapporteur : FAOIICARDA 

Presentation des c,>m!nentaires et propositions retenues 
FAOIICARDA 
PMEA en Algerie : Aspects technologique 
Mr Ali Zeghida 
PMEA en Algerie : Aspects de politiques 
Mr Sid Ahmed El Ferroukhi 
PMEA en Libye: Aspects technologiques 
Mr Adnan Sbeita 
PMEA en Libye : Aspects de politiques 
Mr El Hammali Saleh Meftah 
Discussion 
Pause Cafe 
PMEA au Maroc : Aspects technologiques 
Mr El Gharous 
PMEA au Maroc : Aspects de politiques 
Mr Mohamed Asserghin 
PMEA en Mauritanie : Aspects technologiques 
Mr Tidiane Dia 

SESSION IV 
President : Maroc 
Rapporteur : FAOIICARDA 

PMEA en Tunisie : Aspects technologiques 
PMEA en Tunisie : Aspects de politiques 
Discussion 
Constitution d'un groupe pour la preparation des leqons tirees des 
rapports nationaux (FAOnCARDAIPARTICIPANTS) 
Pause Cafe 
Preparation des l e ~ o n s  tirees des rapports nationaux. 

Samedi 2 Novembre 

SESSION V PLENIERE 
President : Tunisie 
Rapporteur : FAOIICARDA 

08:30 Presentation des l e~ons  tirees des rapports nationaux 
FAOIICARDAK'articipants 

09:OO Discussion et constitution des groupes de travail par themes 



TRAVAUX DES GROUPES 

Travaux de groupes thematiques 
Elaboration des profils de projets a recommander 
MM Ghalloudil MoussaouilSaade F A 0  
Mme Alary (ICARDA -Tunis)/Participants 

11 :30 Restitution des travaux des groupes thematiques 
Restitution des profils de projets a recommander 
FAOIICARDA 

12 :00 Discussion 
12:30 Dejeuner 
1530  Presentation des conclusions et recommandations de l'atelier 
16:30 ClGture de 1'Atelier 
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