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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Ce document propose une méthode, une démarche, pour l'élaboration de politiques 
agricoles. n a donc été conçu dans un esprit didactique. Son ambition n'est pas 
d'élaborer une théorie du développement et de la régulation de l'économie agricole 
en Afrique. Cependant, l'aspect pragmatique de la démarche et l'expérience des 
auteurs les poussent à bien mettre en lumière les limites de l'application de la 
théorie économique classique en Afrique quand elle inspire« l'ajustement structurel» 
tel qu'il est actuellement pratiqué. 

Partant des pratiques courantes et de l'expérience accumulée par différents 
experts, son objet est donc. de contribuer à forger un outil d'analyse et d'aide à la 
décision en matière de politique agricole et alimentaire. Pour cette raison, le texte est 
illustré de nombreux encadrés relatifs à des points de méthode, des exemples par 
pays ou des précisions concernant les systèmes d'information nécessaires à l'analyse 
et à la décision. 

La « discipline » politique agricole est par nécessité synthétique et se nourrit 
d'un grand nombre d'autres disciplines et domaines. L'innovation réside donc plus 
dans l'architecture de cette synthèse que dans les techniques élémentaires auxquelles 
il est fait appel. Très simplement, les auteurs proposent de bien différencier des 
phases de diagnostic, de prospective - ce qui est nouveau -'- de choix et 
d'instrumentation. Ces phases s'appliquent à différents champs qualifiés ici de 
« blocs » ; le découpage, en fait, met en lumière d'une part la base productive de 
l'agriculture (le milieu, la population, les systèmes de production et les structures 
agricoles) et d'autre part tout l'environnement économique de celle-ci : les prix, les 
marchés, les filières, les institutions et le cadre macro-économique d'ensemble. 

ll s'agit, au fond, de définir une politique économique tenant compte de la réalité 
agricole telle quelle est. Ceci impose à la politique économique générale et à la 
politique de développement des contraintes à respecter, tout autant que la politique 
relative au secteur agricole doit respecter les contraintes macro-économiques générales. 

Cette énumération peut inquiéter ceux qui redouteraient la lourdeur du dispositif 
ainsi échafaudé. Cette inquiétude n'a pas lieu d'être, ceci pour deux raisons: 

• Premièrement, rien n'empêche de se servir de cette démarche comme d'une 
boîte à outils et de n'appliquer que certains modules, à la condition, bien sûr, que 
l'ordonnance générale du raisonnement soit conservée afin de ne pas prendre de 
décision sans que tous les effets et conséquences prévisibles n'aient été évalués, ne 
serait-ce que qualitativement. Les auteurs pensent par exemple qu'il est grave de 
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