
                                                                                         

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

                                                                        -------------- 

 
--------------------- 

MINISTERE  DE L'AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
--------- 

DIRECTION DE L’ANALYSE, DE LA PREVISION ET DES STATISTIQUES AGRICOLES 

 

 

 

 

 

 

REVUE CONJOINTE DU SECTEUR AGRICOLE 2014  
(RCSA)  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2015 



1 
 

Sommaire 

 
Liste des tableaux ....................................................................................................................................... 2 

Liste des figures .......................................................................................................................................... 3 

Résumé exécutif ......................................................................................................................................... 6 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 11 

CHAPITRE 1. EXAMEN DES POLITIQUES DU SECTEUR AGRICOLE ............................................................. 13 

1.1. Inventaire des politiques agricoles ........................................................................................... 13 

1.1.1. La Loi d’orientation agro-sylvo-pastoral (LOASP) ............................................................. 13 

1.1.2. Le Programme national d’investissement agricole (PNIA) ............................................... 14 

1.1.3. Cadre de coopération pour l’appui à la « Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire 
et la Nutrition (NASAN) .................................................................................................................... 15 

1.1.4. La Politique Nationale de Développement de la Nutrition .............................................. 16 

1.1.5. La Stratégie nationale de sécurité alimentaire ................................................................ 16 

1.1.6. Le Plan Sénégal émergent (PSE) ....................................................................................... 17 

1.1.7. Politiques d’intégration commerciale aux marchés régionaux et internationaux ........... 18 

1.1.8. Politiques pour renforcer et dynamiser le secteur privé et le climat des affaires ........... 19 

1.1.9. Gestion des risques Agricoles ........................................................................................... 20 

1.1.10. Stratégie Nationale de l’Equité et de l’Egalité Genre ....................................................... 21 

1.2. Qualité de la planification et du suivi de l’exécution des politiques ........................................ 22 

1.2.1. Planification basée sur des objectifs mesurables ............................................................. 22 

1.2.2. Cibles mesurables disposant d’une Référence ................................................................. 22 

1.2.3. Système d’évaluation pour mesurer les progrès.............................................................. 22 

1.2.4. Processus de Revue Indépendant et Inclusif .................................................................... 23 

1.3. Cohérence des politiques ......................................................................................................... 24 

CHAPITRE 2. EXAMEN DES ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES DU PNIA ET DE LA NASAN ......... 26 

2.1. Examen des engagements du Gouvernement ......................................................................... 26 

2.1.1. Etat de mise en œuvre des engagements du Gouvernement.......................................... 26 

2.1.2. Contraintes rencontrées ................................................................................................... 27 

2.2. Examen des engagements des partenaires au développement .............................................. 27 

2.3. Examen des engagements du secteur privé ............................................................................. 29 

2.3.1. Engagements d’investissement et état d’avancement de la mise en œuvre .................. 29 

2.3.2. Contraintes et environnement favorable ......................................................................... 30 

2.4. Examen des engagements des organisations de la société civile ............................................ 32 

2.4.1. Suivi de la mise en œuvre des engagements ................................................................... 32 

2.4.2. Enjeux et défis majeurs .................................................................................................... 34 

2.4.3. Contraintes dans la mise en œuvre des engagements .................................................... 35 

CHAPITRE 3. PERFORMANCES DU SECTEUR AGRICOLE ........................................................................... 36 

3.1. Analyse du cadre macroéconomique global ............................................................................ 36 

3.2. Analyse du financement du secteur agricole ........................................................................... 37 

3.3. Performances par sous-secteur ................................................................................................ 41 

3.3.1. Performances du sous-secteur de l’agriculture ............................................................... 41 

3.3.2. Performances du sous-secteur de l’élevage ..................................................................... 54 

3.3.3. Performances du sous-secteur de l’environnement ........................................................ 60 

3.3.4. Performances du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture ...................................... 64 

3.3.5. Analyse de la prise en compte de la problématique du genre dans le secteur agricole .. 65 

CHAPITRE 4. PAUVRETE, SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION ........................................................... 67 

4.1. Analyse de la pauvreté ............................................................................................................. 67 

4.1.1. Analyse de la pauvreté de 2006 à 2011 ........................................................................... 67 

4.1.2. Dépenses des ménages selon le quintile .......................................................................... 67 

4.1.3. Part moyenne des dépenses alimentaires ....................................................................... 68 



2 
 

4.1.4. Pauvreté selon le seuil national et le seuil de 1,5 dollar US ............................................. 69 

4.1.5. Analyse de l’insécurité alimentaire monétaire et physique ............................................. 70 

4.2. Sécurité alimentaire ................................................................................................................. 70 

4.2.1. Situation de la sécurité alimentaire ................................................................................. 70 

4.2.2. Bilan de l’exécution du plan de réponse à l'insécurité alimentaire 2014/2015 ............... 74 

4.3. Situation de l’état nutritionnel ................................................................................................. 79 

4.3.1. La situation nutritionnelle en  2014 ................................................................................. 79 

4.3.2. Evolution de la situation nutritionnelle de 2011 à 2014 .................................................. 82 

CHAPITRE 5. CONTRAINTES ET RISQUES DU SECTEUR AGRICOLE ............................................................ 85 

5.1. Contraintes et risque du sous-secteur agricole ........................................................................ 85 

5.2. Contraintes et risque du sous-secteur de l’élevage ................................................................. 87 

5.3. Contraintes et risque du sous-secteur de la pêche .................................................................. 88 

5.4. Contraintes et risque du sous-secteur de l’environnement..................................................... 89 

5.5. Contraintes et risque du sous-secteur de la sécurité alimentaire ........................................... 89 

CHAPITRE 6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .............................................................................. 91 

6.1. Conclusion ................................................................................................................................ 91 

6.2. Recommandations pour le développement du secteur agricole ............................................. 91 

6.2.1. Recommandations pour le développement de l’agriculture ........................................... 91 

6.2.2. Recommandation pour le développement de l’élevage .................................................. 91 

6.2.3. Recommandations pour le développement de la Pêche ................................................. 92 

6.2.4. Recommandations pour le développement de l’environnement et des ressources 
naturelles .......................................................................................................................................... 93 

6.2.5. Recommandations pour le développement de la sécurité alimentaire ........................... 94 

6.2.6. Recommandations pour le développement de la nutrition ............................................. 95 

6.3. Recommandations d’ordre général .......................................................................................... 96 

6.4. Recommandations pour l’amélioration du processus de revue .............................................. 97 

6.5. Plan d’actions pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations issues de la RCSA .... 98 

ANNEXES ................................................................................................................................................. 103 

Annexe 1 : Matrice de suivi des engagements du Gouvernement NASAN ............................................ 104 

Annexe 2 : Engagements différenciés des PTF dans le cadre de coopération de la NASAN .............. 114 

Annexe 3 : Principales contraintes des entreprises ........................................................................... 115 

Annexe 4 : Situation des lettres d’intention ....................................................................................... 116 

Annexe 5 : Etat d’avancement des engagements des Organisations de la Société Civile ................. 123 

Annexe 6 : Autres indicateurs du sous-secteur de l’agriculture ........................................................ 127 

Annexe 7 : Indicateurs sensibles au genre ......................................................................................... 128 

Annexe 8 : Cartographie des interventions du plan de réponse 2014 par département .................. 131 

Annexe 9 : Indicateurs d’impact et de suivi ....................................................................................... 135 

Ressources documentaires ..................................................................................................................... 138 

 

 Liste des tableaux  

Tableau 1 : Plan d’investissements du PNIA par sous-secteurs (milliards de F CFA) ............................ 15 

Tableau 2 : Cohérence entre les interventions et actions du PSE et les composantes du PNIA ........... 24 

Tableau 3 Progrès réalisés par rapport aux actions politiques prévues dans le cadre des engagements 

du Gouvernement ................................................................................................................................. 26 

Tableau 4 : Etat d’exécution des engagements financiers des PTF ....................................................... 27 

Tableau 6 : Indicateurs macroéconomiques ......................................................................................... 37 

Tableau 6 : Evolution du budget du secteur de l’agriculture de 2010 à 2014 (en millions) ................. 37 

Tableau 7 : Evolution du budget des sous-secteurs entre 2010 et 2014 .............................................. 38 

Tableau 8 : Niveau de mobilisation des ressources du secteur de l’agriculture de 2011 à 2014 (en 

millions) ................................................................................................................................................. 39 

Tableau 9 : Production semences de pré base, base et certifiées ........................................................ 42 



3 
 

Tableau 10 : évolution des indicateurs de l’OS1 de 2010 à 2014 ......................................................... 43 

Tableau 11 : Quantités d’engrais subventionnés mises en place par campagne agricole (2010/2011 à 

2014/2015) ............................................................................................................................................ 44 

Tableau 12 : Pistes de production réalisées en 2014 ............................................................................ 45 

Tableau 13 : Evolution des indicateurs de l’OS2 2010-2014 ................................................................. 46 

Tableau 14 : évolution de la production de riz paddy de 2010 à 2014 ................................................. 47 

Tableau 15 : évolution des indicateurs de production d’arachide ........................................................ 48 

Tableau 16 : Statistiques des Productions Horticoles pour la période de 2010/2011 à 

2013/2014 (tonnes) ............................................................................................................................... 49 

Tableau 17 : évolution de la production totale d’oignon de 2010 à 2014 ............................................ 50 

Tableau 18 : Quantités d’arachides contrôlées à l'export de 2010 à 2015 ........................................... 51 

Tableau 19 : Situation des exportations et des importations de produits horticoles sur la période 

2010/2011 à 2013/2014 (en tonnes) .................................................................................................... 52 

Tableau 20 : Evolution des prix moyens de l’oignon et de la pomme de terre .................................... 52 

Tableau 21: Evolution des principaux indicateurs  du sous-secteur ..................................................... 54 

Tableau 22: Effectifs du cheptel en 2014 .............................................................................................. 54 

Tableau 23 : Indicateurs de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres ....................... 61 

Tableau 24 : Situation du suivi des PGES ............................................................................................... 63 

Tableau 25 : Evolution de quelques indicateurs  de performance du secteur de la pêche .................. 64 

Tableau 26 : Répartition des dépenses des ménages selon le quintile et la région ............................. 68 

Tableau 27 : Taux de pauvreté selon le seuil national et le seuil de 1,5 dollar selon la région ............ 69 

Tableau 28 : Evolution de l’insécurité alimentaire selon le milieu de résidence (2006-2011) ............. 70 

Tableau 29 : Répartition des ménages selon le niveau d’insécurité alimentaire par département ..... 72 

Tableau 30 : situation des indicateurs de la nutrition en 2014 ............................................................. 79 

 

Liste des figures  

Figure 1 : Taux de croissance en terme réel des secteurs et du PIB ..................................................... 36 

Figure 2 : Evolution de la part du budget total allouée à l’agriculture par rapport à l’engagement de 

Maputo .................................................................................................................................................. 40 

Figure 3 : Evolution de la production de céréales et de la pluviométrie de 2010 à 2014 ..................... 46 

Figure 4 : Niveau de réalisation des objectifs de production de riz en 2014 ........................................ 48 

Figure 5 : Evolution des quantités mensuelles de riz local décortiqué commercialisées entre 2013 et 

2014 ....................................................................................................................................................... 53 

Figure 6 : Evolution des prix moyens mensuels nationaux de détail du riz en 2014 ............................ 53 

Figure 7: Répartition par espèce de la production nationale de viande et d'abats .............................. 55 

Figure 7: Evolution de la production de viande et d'abats (en tonnes) par sous filière entre 2013 et 

2014 ....................................................................................................................................................... 56 

Figure 8: Evolution de la production de viande (en tonnes) entre 2010 et 2014 ................................. 56 

Figure 10 : Répartition de la production de lait selon les différents systèmes d’élevage .................... 57 

Figure 11 : Evolution de la production de lait entre 2010 et 2014 (millions de litres) ......................... 57 

Figure 12: Evolution comparée de la production locale de lait et des importations (en millions de litre)

 ............................................................................................................................................................... 58 

Figure 13 : Répartition des exportations de cuirs et peaux (en tonnes) par espèces ........................... 58 

Figure 14 : Evolution des exportations de cuirs entre 2013 et 2014 .................................................... 59 

Figure 15 : Part moyenne des dépenses alimentaires selon la région .................................................. 69 



4 
 

Figure 16 : Répartition des ménages selon le niveau de consommation alimentaire .......................... 71 

Figure 17 : Répartition (en %) des ménages selon l’appartenance au groupe de consommation 

alimentaire et la région ......................................................................................................................... 71 

Figure 18 : Proportion de ménages disposant encore de stock en octobre 2014 ................................ 72 

Figure 19 : Part des dépenses consacrées à l’alimentation .................................................................. 73 

Figure 20 : Répartition (en %) des groupes de dépenses alimentaires par région ............................... 74 

Figure 21 : Evolution de la malnutrition chez les enfants de moins de 5ans (source EDS) ................... 82 

 

  



5 
 

Liste des abréviations, acronymes et sigles  

ANSD          Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

BAME         Bureau d’Analyse Macro Economique 

BNDE           Banque Nationale de Développement Economique 

CEDEAO     Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CUA Commission de l’Union Africaine 

DCEF          Direction de la Coopération Economique et Financière 

DGP           Direction Générale du Plan 

DPEE          Direction de la Prévision et des Etudes Economiques 

EDS Enquête Démographique et de Santé   

ECOWAP   Politique Agricole Commune de la CEDEAO   

ENSAN Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et sur la Nutrition  

ESPS          Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal 

F CFA        Franc de la Communauté Financière Africaine 

FNDASP Fonds National de Développement Agro-Sylvo-Pastoral 

FONGIP      Fonds National de Garantie et d’Investissements Prioritaires 

FONSIS        Fonds Souverain des Investissements Stratégiques 

GDT             Gestion Durable des Terres 

LFR               Loi de Finances Rectificative 

LOASP         Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastoral 

LPS/PA        Lettre de Politique Sectorielle de la Pêche et de l’Aquaculture 

MAER          Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

MAG Malnutrition Aigüe Globale  

MCG Malnutrition Chronique Globale 

MEDD         Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MEFP           Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 

NASAN        Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition 

NEPAD        Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique   

NISDEL        Nouvelle Initiative Sectorielle pour le Développement de l’Elevage 

PCIME Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 

PDDAA        Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine 

PI                 Plan d’Investissement 

PIB              Produit Intérieur Brut 

PNAR          Programme National d’Autosuffisance en Riz 

PNDE          Plan National de Développement de l’Elevage 

PNIA           Programme National d’Investissement Agricole 

PRACAS      Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise 

PSE              Plan Sénégal Emergent 

PTF              Partenaires Techniques et Financiers 

RCSA Revue Conjointe du Secteur Agricole 

SAED          Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta 

TVA             Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UA               Union Africaine 

UE               Union Européenne 

USAID         Agence Internationale de Développement des Etats Unis 



6 
 

Résumé exécutif 

Le processus de  Revue Conjointe du Secteur Agricole pour l’année 2014 initié par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement Rural, à travers la DAPSA, s’inscrit dans le cadre du suivi du PSE et 

des recommandations du rapport d’évaluation des processus de revue conjointe du secteur 

agricole suite aux directives de la Commission de l’Union Africaine (CUA) et du Nouveau partenariat 

pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 

La revue du secteur agricole au sens large, qui a été menée par une équipe d’experts nationaux 

composés des points focaux SAKSS des ministères concernés et de personnes ressources issues de la 

recherche, des organisations de producteurs, des partenaires au développement, etc., a permis de 

procéder à une évaluation qualitative des efforts consentis par les acteurs pour développer le secteur 

agricole afin de lutter contre la pauvreté et atteindre la  sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

En effet, la principale préoccupation du gouvernement sénégalais a toujours été de rendre le secteur 

agricole assez performant pour développer le monde rural et porter la croissance économique. Ainsi 

depuis l’indépendance, des mutations se sont opérées dans le secteur, passant d’une politique 

participative à une politique totalement libéralisée de l’Etat et d’un objectif d’autosuffisance 

alimentaire à un objectif de sécurité alimentaire. La vision à long terme en la matière s’est traduite 

dans la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastoral (LOASP) élaborée pour la période 2004–2024 

et qui fonde la politique de développement agro-sylvo-pastoral et constitue la base de l’élaboration 

et de la mise en œuvre de programmes opérationnels. 

Aux niveaux de la sous-région et du continent, les efforts et engagements du Sénégal se sont traduits 

en un Programme national d’investissement agricole (PNIA) pour la période 2009-2020 dont le 

budget pour le plan  d’investissement (2011-215)  a été estimé à 2 015 milliards de francs CFA. Ce 

budget est reparti entre les investissements (81 %), soit 1 632 milliards de francs CFA et le 

fonctionnement (9%). Toutefois, les dépenses déjà engagées dans des projets en cours d’exécution 

dont les effets et impacts contribueront à l’atteinte des objectifs officiels pour le secteur à l’horizon 

2015, n’ont pas été pris en compte dans le plan d’investissement (PI) d’une enveloppe de 1 346 

milliards de francs.  

Pour renforcer la mise en œuvre accélérée du PNIA, le Gouvernement, les membres du G8 et 

d'autres partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé se sont engagés, en 2012, 

dans le cadre d’une nouvelle alliance (la NASAN), à renforcer l'engagement mondial pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition en comblant le gap de la visibilité du secteur privé dans les efforts de 

développement du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers et en attirant et 

mobilisant l'investissement privé national et international pour stimuler et soutenir le 

développement durable du secteur agricole.  

Dans la même lancée, l’Etat du Sénégal  a décidé à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE) élaboré en 

2012, de faire du secteur agricole le moteur du développement économique et social en se fixant 

comme objectifs, entre autres, la résorption du déséquilibre du marché céréalier (en particulier le 

riz).  

A cet effet, l’Etat s’est engagé dans la mise en œuvre de politiques visant l’intégration commerciale 

aux marchés régionaux et internationaux, le renforcement et la dynamisation du secteur privé et du 

climat des affaires et la gestion des risques agricoles. 
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La mise en œuvre de ces politiques a entraîné des améliorations dans les performances du secteur et 

dans sa contribution à l’économie nationale, ainsi que dans les conditions de vie des populations 

rurales. En effet, en 2014, selon la DPEE, l’activité du secteur primaire s’est améliorée en affichant 

une progression de 3,6%, après une hausse de 2,7% l’année précédente. 

Dans le sous-secteur de l’agriculture, les performances enregistrés en 2014 ont été appréciées à 

travers les objectifs sectoriels déclinés dans le CDSMT 2014 – 2016 que sont : 

� l’amélioration et la sécurisation de la base productive ;  

� l’augmentation de la production et de la productivité et  

� l’amélioration de l’efficacité du pilotage sectoriel. 

En matière de sécurisation de la base productive, il a été noté en 2014 un dépassement de 18% des 

objectifs d'aménagement des superficies irrigables dans la vallée du fleuve Sénégal. La vallée de 

l’Anambé n’a pas enregistré d’aménagement depuis 2006 du fait de l’absence de nouveau 

programme dans cette zone. Par ailleurs, en matière de réhabilitation des aménagements hydro 

agricoles dans la VFS et les vallées et bas-fonds, un taux réalisation de 45% a été enregistré en 2014 

en termes de superficies.  

Pour le programme de reconstitution du capital semencier, 111 602 tonnes de semences, toutes 

spéculations confondues, ont été produites pour une prévision de 89 103 tonnes, soit une 

performance de 125,25%. Concernant spécifiquement l’arachide et le riz, les performances se sont 

nettement améliorées en 2014, avec des accroissements respectifs de 576% et 67% 

comparativement à 2013. 

Le Programme d’augmentation de la production et de la productivité a concerné le riz, les céréales 

locales, les filières horticoles, les cultures de diversification, la filière arachide, le micro-jardinage, le 

renforcement des capacités et la protection des cultures. 

Pour les céréales locales, la production a pratiquement stagné en 2014, en recul de 1% par 

rapport à l’année précédente, avec 1 253 287 tonnes. En ce qui concerne le riz, la filière a connu 

des contre-performances sur la période 2011-2013, avec un taux d’accroissement moyen de -8%. De 

même, par rapport aux objectifs fixés pour 2014, les performances ont été moindres (55%). 

Toutefois, en 2014, le riz a occupé la première place dans la production céréalière avec une 

contribution de 44,7% et une progression de 28% par rapport à l’année 2013. 

La filière horticole a connu un accroissement de la production de 4, 7% par rapport à 2013, soit 4,5%  

pour les légumes et 5,4% pour les fruits.  

La production d’arachide a quant à elle, baissé de 1% en 2014 par rapport à 2013 (de 677 456 tonnes 

à 669 328 tonnes) et de 15% par rapport à la moyenne de production sur la période 2010-2013. 

Concernant la commercialisation des produits agricoles, la campagne a concerné principalement 

l’arachide, le riz, le coton et les produits horticoles. En 2014, les huiliers ont collecté 328 209,57 

tonnes de graines d’arachide contre 304 994 tonnes en 2013, ce qui correspond à une enveloppe 

financière de 65 641 914 000 FCFA contre 51 111 000 000 FCFA en 2013. La quantité de coton graine 

commercialisée s’élève à 26 546,725 tonnes contre 28 818 tonnes en 2013, soit une baisse de 7,8%. 

Pour la même période, les quantités de fruits et légumes contrôlées à l’exportation s’élève à 85 000 

tonnes contre 67 598 tonnes en 2013, soit une évolution de 20,88% par rapport à 2013 et de 31,58% 

comparativement à la moyenne des cinq dernières années. Pour le riz local décortiqué, la quantité 
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moyenne commercialisée a connu une baisse de 14% par rapport à 2013 (de 7299 tonnes à 6285 

tonnes). 

Dans le sous-secteur de l’élevage, la stratégie d’intervention pour la réalisation des objectifs définis 

consiste à : 

� améliorer la productivité et la compétitivité des filières animales ; 

� créer un environnement favorable au développement des systèmes d’élevage ; 

� renforcer les infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation des 

produits animaux, avec une meilleure intégration dans la filière industrielle ; 

� améliorer la structuration des segments industriels et familiaux des filières majeures (lait 

local, bétail-viande, aviculture et cuirs et peaux). 

En matière d’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières animales, les 

politiques menées dans le sous-secteur ont eu des effets positifs sur les performances.  

La production de viande et d’abats réalisée en 2014 a connu une légère hausse de 3% relativement à 

2013 et de 7.4% par rapport à la moyenne sur la période 2010-2014 du fait des performances notées 

dans la filière avicole, industrielle principalement qui a profité de la mesure d’interdiction 

d’importation de produits et matériels avicoles usagés prise en 2005 pour faire face à la menace de 

grippe aviaire. Les filières locales ont fourni l’essentiel (95%) de la viande consommée en 2014, dont 

le niveau (15,8 kg/habitant) est resté relativement stable ces trois dernières années. 

La filière œufs de consommation a également profité de la mesure de protection et a réalisé une 

hausse de plus de 18,5% par rapport à la moyenne des cinq dernières années et enregistré un 

volume record de production en 2014, avec 631 millions d’unités.  

La production laitière quant à elle connait une stagnation, relativement à l’année 2013, du fait d’un 

recul net de la production du système extensif (-17.4 millions de litres), en conséquence des 

conditions climatiques difficiles en 2014, dont la contre-performance a été compensée cependant 

par la tenue relativement bonne des systèmes intensif (+3.6 millions de litres) et semi-intensif (+14.1 

millions de litres). Par rapport à la moyenne sur la période 2010-2014, la production de lait a connu 

une hausse de plus de 17 millions de litres, soit 9%, imputable à l’entrée en production des métis.  

La politique de substitution progressive des peaux brutes par le Wet blue, initiée grâce au projet 

d’appui à l’amélioration des cuirs et peaux mis en place par l’Etat en 2013 pour promouvoir la 

transformation des peaux brutes au niveau local, pour plus de plus-value, a eu pour effet 

d’augmenter la part de ce produit dans les exportations de 2014. 

Dans le sous-secteur de l’environnement et des ressources naturelles, pour contribuer à la 

réduction de la pauvreté dans une perspective de développement durable (DD), les objectifs du sous-

secteur, ont été déclinés en programmes techniques dans le cadre d’un Document de Planification et 

de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) à travers les objectifs spécifiques suivants : 

� l’amélioration de la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles ; 

� l’intensification de la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement 

et des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y afférentes ; 

� le renforcement des capacités  institutionnelles et techniques des acteurs  dans la mise en 

œuvre des actions de conservation de l’environnement et des ressources naturelles. 
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 Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de 

l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y 

afférentes, les actions  qui ont été menées ont concerné 

� la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres :  

� la gestion de la biodiversité et des zones humides 

� la lutte contre les effets des changements climatiques 

Dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, l’ouverture et l’entretien de 4397 km de pare-

feu en 2014 a permis d’enregistrer une baisse de 9,35 % de la cible de superficies brulées (444 039 ha 

contre 490 796 ha en 2013). 

En matière d’aménagement et production forestière, le nombre de forêts aménagées pour 

l’exploitation est passé de 19 à 34 entre 2013 et 2014, soit un taux de progression de l’ordre de 79%, 

correspondant à un accroissement de superficie de 389 974 ha. 

Dans le domaine de la reforestation et de la reconstitution du couvert végétal, 55435 équivalents 

ha ont été reboisés ; 3768ha de Régénération Naturelle Assistée (RNA) réalisés ainsi que 24392 ha de 

mise en défens, portant ainsi le ratio de reforestation à 1.15 (reboisement/déboisement).   

La gestion de la biodiversité et des zones humides a, quant à elle, tourné autour de la conservation 

de la biodiversité  à travers la gestion des parcs et réserves d’une part et d’autre part, la création et 

la gestion d’aires marines protégées (AMP).   

La lutte contre les effets des changements climatiques a contribué à l’amélioration  du cadre de vie 

des populations, à la mise en œuvre au niveau national de la Convention Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques , à l’intégration de la dimension environnementale dans les projets, 

programmes et politiques, à la prévention et réduction des risques de catastrophes au niveau des 

Etablissements Classés. 

Dans le sous-secteur de la pêche, une faible reprise de l’activité a été notée en 2014 avec une 

progression de 0,9% par rapport à 2013. Cette légère amélioration est tirée par la pêche industrielle 

sous l’impulsion de la relance de l’industrie de transformation de poisson. 

Concernant l’aquaculture, la production est passée de 704 tonnes en 2013 à 1 095 tonnes en 2014. 

Ce résultat s’explique par les investissements consentis et la structuration de la filière aquacole 

intégrée permettant de réaliser 82 ouvrages et d’ensemencer 11 bassins aquacoles. Bien qu’étant en 

progression, le rythme d’évolution de la production aquacole reste insuffisant au regard des 

ambitions du Plan Sénégal émergent pour cette filière. 

Ces performances enregistrées par les sous-secteurs sont le reflet des ressources financières qui leur 

ont été allouées au cours de la période. En effet, en 2010, le Sénégal a élaboré son plan 

d’investissement quinquennal pour le développement du secteur agricole pour la période 2011-2015 

dont l’ambition était d’investir 1 346,078 milliards dans le secteur agricole avec des engagements de 

32.19% de l’état, 0.33% des PTF, et 17.54% des autres parties prenantes (ONG, secteur privé, 

collectivités locales). Toutefois, sur le montant initialement prévu pour les quatre sous-secteurs, 

seulement 56.50% ont été effectivement mobilisés et budgétisés et 38.19% effectivement exécutés 

entre 2011 et 2014. Par ailleurs, les taux d’absorption de ces budgets mobilisés pour les quatre sous-

secteurs ont été faibles : 44.24% pour l’agriculture, 17.08% pour l’élevage, 33.19% pour 

l’environnement, et 60.77% pour la pêche. Ces résultats suggèrent que les sous-secteurs n’ont pas pu 

mettre en œuvre 203. 365 milliards de francs CFA mobilisés et budgétisés (15.81% du budget du 

PNIA). Une telle situation recommande des changements structurels qui vont permettre à ces sous-
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secteurs de renforcer leur collaboration avec le secteur privé et la société civile dans la planification 

et la mise œuvre de leurs programmes. 

Cependant, ces efforts consentis par l’Etat et ses partenaires ont eu des impacts positifs sur la lutte 

contre la pauvreté ainsi que sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les résultats de l’enquête nationale réalisée par le Secrétariat Exécutif du Conseil National à la 

Sécurité Alimentaire (SE/CNSA), à travers son Système d’Alerte Précoce (SAP) en juin 2013 révèlent 

qu’au plan national, 5% des ménages étaient en insécurité alimentaire sévère (environ 675 000 

personnes), 13,8% en insécurité alimentaire modérée (1 863 000 personnes) et 81.2% en sécurité 

alimentaire (10.959.000 personnes). 

Sur le plan nutritionnel, le Sénégal est dans une situation acceptable pour le retard de croissance 

(malnutrition chronique) chez les enfants de moins de 5 ans et figure parmi les pays de la sous-région 

qui présentent les prévalences les plus faibles. Mais, concernant la malnutrition aigüe-maigreur et 

l’insuffisance pondérale (malnutrition globale), les prévalences au niveau national sont précaires 

avec des disparités entre les régions dont certaines enregistrent des prévalences dépassant les seuils 

critiques d’alerte ou de crise fixés par l’OMS. 

En définitive, d’importants efforts ont été faits par les acteurs pour faire du secteur agricole la 

locomotive de l’économie sénégalaise. Toutefois, les performances enregistrées en 2014 montrent 

que le fort potentiel du secteur reste encore insuffisamment exploité du fait d’un certain nombre de 

contraintes qui ont été identifiées et qui devraient être levées pour permettre au secteur de décoller 

et jouer pleinement son rôle dans l’émergence économique du pays. 

 
  



11 
 

INTRODUCTION 

Contexte et justification 

Durant l’année 2014, le Sénégal a adopté son cadre de référence en matière de politique 

économique et sociale en l’occurrence le Plan Sénégal Emergent (PSE) et a élaboré le rapport 

d’évaluation des processus de revue conjointe du secteur agricole pour donner suite aux directives 

de la Commission de l’Union Africaine (CUA) et du Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique (NEPAD).  

Le Sénégal s’est engagé à organiser annuellement la Revue Conjointe du Secteur Agricole (RCSA). 

Cette évaluation promeut la responsabilité mutuelle par des processus de revue et de dialogue 

complets, inclusifs et techniquement robustes. A ce titre, la RCSA permettra d’opérationnaliser le 

cadre de responsabilisation mutuelle du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) et du 

Cadre de coopération de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (NASAN).  

La RCSA est un processus qui s’appuie sur une plate-forme  en vue : 

� d’évaluer les performances et résultats du secteur agricole ; 

� d’aider les gouvernements et leurs partenaires à asseoir des politiques et identifier les 

priorités pour le secteur agricole ; 
� de voir dans quelle mesure les acteurs étatiques et non étatiques ont mis en œuvre leurs 

engagements et promesses (contenus dans les pactes PDDAA et autres cadres de 

coopération). 
 

Le processus de  Revue Conjointe du Secteur Agricole pour l’année 2014 initié par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement Rural, à travers la DAPSA, s’inscrit dans le cadre du suivi du PSE et 

des recommandations du rapport d’évaluation précité.  

 

Objectif de la revue 

L’objectif de la RCSA est de déterminer et d'évaluer les résultats obtenus ainsi que les performances 

du secteur agricole et de les comparer aux résultats escomptés et ciblés. 

La RCSA a pour fonction entre autres de : 

� permettre aux différentes parties prenantes de mieux comprendre et d’influencer les 

politiques globales et l’établissement des priorités pour le secteur ; 

� servir d’instrument de gestion et d’appui à des politiques plus inclusives (planification, 

programmation, budgétisation, mise en œuvre, suivi et évaluation) en vue du 

développement global du secteur. 

 

Vue sous ces fonctions, la RCSA devra également permettre le renforcement des processus de 

conception des politiques, d’inclusion de tous les acteurs, d’analyse des données, de dialogue et 

d’amélioration de la qualité de la mise en œuvre, etc. 

 

Approche méthodologique  

La RCSA, sous la conduite  de la DAPSA, a été menée par une équipe d’experts nationaux composés 

des points focaux SAKSS des ministères concernés et de personnes ressources issues de la recherche, 

des organisations de producteurs, des partenaires au développement, etc. Suivant les thèmes qui 

font objet de revue, douze (12) groupes de travail ont été mis en place et ont élaboré des 

contributions selon leurs thématiques. Parallèlement, des données relatives au suivi et à l’évaluation 

du PNIA ont été collectées sur la période allant de 2010 à 2014. Tout en essayant de comprendre les 
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interactions entre les différents niveaux d’indicateurs (intrants, extrants, résultats et impacts), ce 

travail de collecte a permis de procéder à une évaluation qualitative des efforts consentis par les 

acteurs pour développer le secteur agricole afin de lutter contre la pauvreté et atteindre la  sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

Par la suite, pour rendre le processus plus objectif, participatif et inclusif, une série de concertations 

avec les différentes parties prenantes ont été organisées : Gouvernement (18 août 2015), les 

Organisations de la Société Civile (20 août 2015), le Secteur privé (24 août 2015) et les partenaires au 

développement (25 août 2015).  

 Une retraite de finalisation /validation des documents à présenter durant l’atelier de validation de la 

RCSA, regroupant les agents des ministères sectoriels impliqués, quelques partenaires techniques et 

financiers, des personnes ressources spécialistes du secteur agricole, la DAPSA ainsi qu’un 

représentant du Ministre de l’Agriculture s’est tenue du 8 au 10 août 2015 pour intégrer les 

conclusions et recommandations issues des concertations.  

Le présent document fait la revue du secteur agricole au sens large (agriculture, élevage, pêche et 

aquaculture, environnement et ressources naturelles) mais aussi, de l’impact des performances 

agricoles sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Le premier chapitre fait le point des différentes politiques qui se sont succédées ainsi que les 

documents de stratégie qui ont été élaborés dans les secteurs, y compris dans le domaine des 

thématiques émergentes telles que le genre et la gestion des risques agricoles. Un examen de la 

qualité de la planification et du suivi de ces politiques y est aussi fait, ainsi que l’appréciation de leur 

cohérence. 

Le deuxième chapitre examine l’état des engagements (financiers et non financiers) des différentes 

parties prenantes dans le cadre du PNIA et des autres cadres de coopération, notamment la NASAN. 

Les parties prenantes concernées sont le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, le 

secteur privé, la société civile et les organisations de producteurs.  

Les performances du secteur sont analysées dans le troisième chapitre. Cette analyse a été faite par 

sous-secteur, après une description du cadre macroéconomique global et une analyse du 

financement du secteur agricole. 

Le quatrième chapitre a été consacré à l’analyse de la pauvreté et de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Le cinquième chapitre fait la synthèse des contraintes et risques majeurs qui pèsent sur le secteur 

agricole et des recommandations pour son développement ont été formulées dans le sixième 

chapitre à la suite des conclusions tirées de la revue du secteur agricole. 
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CHAPITRE 1. EXAMEN DES POLITIQUES DU SECTEUR AGRICOLE 

 

De l'indépendance à nos jours, le Sénégal a mis en œuvre une série de politiques publiques de 

développement aux implications diverses pour le secteur agricole, et suivant des séquences 

temporelles déterminées par des contraintes et des mutations internes et externes auxquelles le 

pays, à chaque étape, a dû s'ajuster (DIENG, A. et al.2005).  

Ainsi, l'évolution des politiques agricoles après l'indépendance est marquée par plusieurs grandes 

périodes : le Programme Agricole (PA) de 1960 à 1980, le Programme de Redressement Economique 

et Financier (PREF) de 1981 à 1984, la Nouvelle Politique Agricole (NPA) de 1985 à 1994, les 

Programmes, lettres et déclarations de politique de développement agricole (DPDA) de 1995-2003 y 

compris la politique agricole commune de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest 

(UEMOA) à partir de 2001, la politique de relance des infrastructures et le programme de 

développement rural à partir de 2004 .  

Durant la période 1960-2003, les réformes agricoles sont passées d’une politique participative à une 

politique libéralisée de l’Etat et d’un objectif d’autosuffisance alimentaire à un objectif de sécurité 

alimentaire. La principale préoccupation du gouvernement sénégalais était de rendre le secteur 

agricole assez performant pour développer le monde rural et porter la croissance économique. 

1.1. Inventaire des politiques agricoles 

Dans le secteur agricole, la politique de libéralisation de l’économie s’est traduite par un 

désengagement progressif de l’état. 

La libéralisation du secteur agricole est devenue plus effective à la fin des années 1990, mais  c’est à 

partir des années 2000 que de nouvelles orientations ont été définies, avec l’adoption en 2004 de la 

Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) 1 et de ses programmes annexes2 (DPEE, 2013). 

En outre, l’Etat a lancé, en 2006, le plan pour le Retour Vers l’Agriculture (REVA), dans l’espoir 

d’endiguer les flux migratoires des jeunes sénégalais vers l’Europe. Puis, en 2008, la Grande Offensive 

Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA) a été mise en œuvre, en réponse à la crise 

alimentaire mondiale de 2007-2008. Par ailleurs, le Sénégal a élaboré son Programme National 

d’Investissement Agricole (PNIA), issu d’une vision commune définie aux niveaux continental (à 

travers le PDDAA) et sous régional (à travers l’ECOWAP). 

Ces politiques ont alimenté la formulation du PSE dans son axe 1 : transformation structurelle de 

l’économie et croissance. Il faut souligner que la LOASP présente un caractère particulier par rapport 

aux  autres documents en ce sens  qu’elle est  le document de cadrage juridique et institutionnel du 

secteur agricole.  

1.1.1. La Loi d’orientation agro-sylvo-pastoral (LOASP)  

L’Etat du Sénégal a adopté une vision à long terme du développement agro-sylvo-pastoral 

traduite dans la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastoral (LOASP) L’objectif de la LOASP est la 

                                                           
1
 Loi 2004-16 portant Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale votée le 25 mai 2004 et promulguée le 04 juin 

2004 
2
 Il s’agit duProgramme National de Développement Agricole (PNDA), du Programme National de 

Développement de l’Elevage (PNDE), du Plan d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) et du Plan d’action pour le 
développement de la Pêche et de l’Aquaculture (PADPA) 
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réduction de la pauvreté en particulier dans les zones rurales et l’atteinte à moyen terme du 

niveau de sécurité alimentaire garantissant la souveraineté alimentaire du pays. L’Etat 

s’emploie à assurer à toutes les personnes exerçant les métiers de l’agriculture un niveau de vie leur 

permettant de faire face durablement à leurs besoins légitimes en matière d’alimentation, de santé, 

de logement, d’habillement, d’éducation, de formation, et de loisirs. Cette loi élaborée pour la 

période 2004–2024 fonde la politique de développement agro-sylvo-pastoral et constitue la base 

de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes opérationnels tels que le Programme 

National de Développement Agricole (PNDA), la lettre de Politique Sectorielle de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles (LPSERN) 2009-2015, le Plan d’Action pour le 

Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (PADPA) 2007 et le Plan National de 

Développement de l’Elevage (PNDE).  

Une des principales perspectives ouvertes par la LOASP est d’annoncer une réforme foncière, dans 

un délai de deux ans, formalisant les droits des individus, des exploitations et des communautés sur 

la terre dans un souci de moderniser l’agriculture. 

Entre autres mesures d’accompagnement, la LOASP prévoit la définition et la mise en œuvre d’une 

stratégie nationale de financement et de soutien des activités agro-sylvo-pastorales ainsi que 

l’institution d’un Fonds National de Développement Agro-Sylvo-Pastoral (FNDASP) destiné 

notamment à financer le conseil agro-sylvo-pastoral et l’appui aux organisation professionnelles 

agricoles (OPA) et la création dans un délai de trois ans d’un fonds d’aide à la modernisation des 

exploitations agricoles contribuant à l’équipement des exploitations et à l’installation des jeunes 

agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle agricole.  

1.1.2. Le Programme national d’investissement agricole (PNIA) 

Les efforts et engagements du Sénégal aux niveaux de la sous-région et du continent se sont traduits 

en un PNIA pour la période 2009-2020. Le PNIA a estimé les besoins en dépenses publiques à 2 015 

milliards de francs CFA dont 81 % sont des investissements, soit, 1 632 milliards de francs CFA. Le 

plan d’investissement (PI) dispose ainsi d’une enveloppe de 1 346 milliards de francs ; la différence 

correspond à des dépenses déjà engagées dans des projets en cours d’exécution, qui ne sont donc 

pas pris en compte dans le PI, mais dont les effets et impacts contribueront à l’atteinte des objectifs 

officiels pour le secteur à l’horizon 2015.  

Le coût total du PI est réparti entre les différents programmes : 267,9 milliards pour la réduction des 

risques climatiques par la maîtrise de l’eau ; 148,9 milliards pour la préservation et la gestion durable 

des autres ressources naturelles ; près de 800 milliards pour l’augmentation de la production et 

l’amélioration de la productivité ; 8,2 milliards pour le développement et la transformation des 

activités agricoles ; 68,1 milliards pour l’amélioration de l’accès aux marchés des produits agricoles ; 

7,5 milliards pour le renforcement de la recherche pour la génération et le transfert de nouvelles 

technologies ; 14,7milliards pour le renforcement des capacités des acteurs ; et 31,3 milliards pour le 

renforcement de la coordination et du pilotage sectoriel. Le PNIA a également conduit à la mise en 

place d’un système d'analyse stratégique et de gestions des connaissances (SAKKS) pour faciliter la 

revue, le dialogue et une amélioration du processus de planification et de mise en œuvre des 

politiques et programmes du secteur agricole. 

L’examen de la répartition des dépenses, par sous-secteur, montre que 69 % des coûts sont 

imputables aux cultures, en raison de leur poids prépondérant dans les activités du primaire (en 

moyenne, 53 % de la valeur ajoutée), mais aussi des nombreux aléas qui pèsent sur elles. 
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Tableau 1 : Plan d’investissements du PNIA par sous-secteurs (milliards de F CFA) 

Sous-secteur Besoins de Financement 

Total 2011–2015 Part (%) Moyenne Annuelle 

Agriculture  931 69,1 186 

Élevage  147 10,9 29 

Pêche  63 4,7 13 

Environnement  145 10,8 29 

Autres  60 4,5 12 

Total  1346 100,0 269 

Source : DAPSA, 2014 

Les objectifs du PNIA et les engagements des différentes parties prenantes, qui vont permettre sa 

mise en œuvre effective, ont été d’abord consignés dans un pacte national. Le pacte définit les 

objectifs stratégiques, les actions prioritaires, le besoin de financement permettant de réaliser les 

objectifs du PDDAA et les modalités de partenariat, dans le moyen terme, entre le Gouvernement du 

Sénégal, les organisations de producteurs, le secteur privé, la société civile et les partenaires au 

développement pour la mise en œuvre réussie des programmes du PNIA. Ainsi, le Pacte a permis de 

fixer les paramètres d'un partenariat à moyen et long terme dans le secteur agricole ; de spécifier les 

principaux engagements de la part du Gouvernement du Sénégal et des partenaires au 

développement ; de clarifier les attentes par rapport aux acteurs du système agricole et 

agroalimentaire afin d'assurer une mise en œuvre réussie du PNIA. Les points les plus importants 

sont les engagements politiques et budgétaires, particulièrement, le niveau des investissements dans 

le secteur. De même, des engagements forts sont à prendre pour adapter et augmenter l'aide 

consacrée au développement du secteur à long terme. 

Au niveau continental, le Programme Detaille pour le Développement de l’Agriculture Africaine 

(PDDAA), en tant que programme de l’Union Africaine dans le cadre de son NEPAD, représente un 

cadre ambitieux de relance de la croissance du secteur agricole pour servir de moteur à la 

transformation économique et la réalisation de l’objectif du millénaire de réduction de pauvreté 

(OMD1) à travers l’Afrique. Le PDDAA contribue à élaborer  des stratégies et plans d’investissement 

de qualité, à assurer un environnement politique sectoriel favorable à leur mise en œuvre et à les 

traduire en programmes et projets efficaces à même de stimuler la croissance et la réduction de la 

pauvreté. 

Il offre également la perspective d'un appui politique, technique et financier aux pays pour la mise en 

place de plans et stratégies de développement du secteur agricole. En s’alignant avec le PDDAA, les 

pays adoptent un engagement commun pour la réalisation d'un taux minimum de croissance annuel 

de 6 pour cent (6%) dans le secteur agricole et d'allouer 10 pour cent (10%) du budget national au 

secteur agricole  conformément à l'engagement de Maputo.  

1.1.3. Cadre de coopération pour l’appui à la « Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire 

et la Nutrition (NASAN) 

Le Gouvernement du Sénégal, les membres du G8 et d'autres partenaires techniques et financiers 

ainsi que le secteur privé se sont engagés dans le cadre de la Nouvelle Alliance, à renforcer 

l'engagement mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette initiative, lancée au sommet 

du G8 en 2012, vise essentiellement à combler le gap de la visibilité du secteur privé dans les efforts 

de développement du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers et d’attirer et 

mobiliser l'investissement privé national et international pour stimuler et soutenir le développement 

durable du secteur agricole, en renforçant la mise en œuvre accélérée du PNIA.  



16 
 

Ce programme, qui a été lancé au Sénégal en novembre 2013, a permis de renforcer l’engagement 

des parties prenantes du PNIA à travailler ensemble, de manière concertée et mutuellement 

bénéfique, vers une plus grande mobilisation de l'investissement privé dans le développement 

agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal et une forte incitation à l'innovation 

pour obtenir de manière durable les résultats désirés. Conformément aux engagements pris lors du 

Sommet de L'Aquila en Italie en Juillet 2009, et avec les lignes directrices du PDDAA, les membres du 

G8 réaffirment leur intention d'aligner et d’harmoniser leur soutien financier et technique dans le 

secteur agricole avec les priorités du PNIA et à accélérer la réalisation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sénégal. Les partenaires de la Nouvelle Alliance reconnaissent l'importance du 

financement, du calendrier de décaissement et la durée du soutien technique et financier des PTF, 

tel qu’indiqué dans leurs lettres d'intention de financement. 

1.1.4. La Politique Nationale de Développement de la Nutrition 

La première lettre de Politique Nationale de Développement de la Nutrition a été élaborée en 2001. 

Elle a pour objectif général de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des groupes 

vulnérables, notamment les enfants, les femmes en âge de reproduction et les personnes âgées. 

La Politique Nationale de Développement de la Nutrition s’inscrit dans le cadre des stratégies de 

prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) au niveau communautaire et de 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant pour renforcer l’approche intégrée des interventions 

de lutte contre les carences en micronutriments. Cette politique sert de cadre d’intervention au 

renforcement de la sécurité alimentaire - à travers l’appui aux cantines scolaires et aux Cases des 

Tout-petits, notamment dans les zones de vulnérabilité alimentaire - et l’amélioration des conditions 

d’approvisionnement en eau potable. Du fait du caractère multisectoriel de la nutrition (santé, 

agriculture, éducation, etc.), cette politique est mise en œuvre par la Cellule de Lutte contre la 

malnutrition (CLM) avec l’appui des partenaires techniques et financiers, les organismes 

communautaires de base et les agences des Nations unies. La mise en œuvre du PNIA permettra 

d’améliorer les disponibilités alimentaires et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations. 

1.1.5. La Stratégie nationale de sécurité alimentaire 

Le Sénégal s'est engagé dans le cadre du Sommet Mondial de l'Alimentation en 1996 à réduire le taux 

de malnutrition dans le pays de 50% à l’horizon 2015.  Il s’est ainsi engagé à relever les défis dans les 

sept (7) domaines prioritaires alors identifiés : 

� mettre en place des conditions politiques, macro-économiques et sociales propices à la 

sécurité alimentaire ; 

� veiller à ce que les politiques et les institutions contribuent à améliorer l'accès à la nourriture 

à tous ; 

� satisfaire les besoins alimentaires d'urgence et transitoires de manière à promouvoir la 

reprise et le développement, tout en créant les capacités nécessaires pour répondre aux 

besoins futurs ; 

� favoriser une agriculture et un développement rural durables pour assurer des disponibilités 

suffisantes d'aliments de base aux niveaux des ménages et du pays ; 

� faire en sorte que les politiques en matière de commerce des produits vivriers et agricoles 

contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire ; 

� promouvoir les investissements dans la recherche, la vulgarisation, l'infrastructure et les 

institutions dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêches durables ; 
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� mettre en œuvre et suivre le plan d'action du Sommet Mondial de l'Alimentation. 

Une des premières actions directement reliées à cet engagement a été la création en juin 1998, par 

décret3, du Conseil Nationale de Sécurité Alimentaire au Sénégal (C.N.S.A.). Le deuxième jalon a 

consisté à élaborer la stratégie nationale de sécurité alimentaire en 1999. Cette stratégie a permis de 

définir un cadre d’interventions prioritaires en matière de sécurité alimentaire à trois niveaux : les 

équilibres alimentaires sur le plan national, les groupes vulnérables souffrant de malnutrition 

chronique et permanente et ceux atteints de façon aiguë et temporaire lors de calamités naturelles 

ou conjoncturelles ; mais aussi, sur différentes formes : prévoir les problèmes, en soulager les effets 

ou s'attaquer à leurs causes. C’est ainsi que les trois principaux types d’interventions en la matière se 

ont articulés autour de mesures :  

� préventives de suivi /évaluation  

� palliatives de soulagement de la malnutrition à court et moyen terme  

� correctives de développement durable à moyen et long terme.  

Il convient de signaler que cette stratégie est en cours de réactualisation et le document final est en 

cours de validation. 

1.1.6. Le Plan Sénégal émergent (PSE) 

Le tout dernier cadre de référence de la politique économique et sociale, le PSE, engage le Sénégal 

dans un nouveau modèle de développement économique et social visant l’émergence en 2035 à 

travers sa vision : « un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit ». 

La stratégie décennale du PSE s’appuie sur trois piliers : (i) transformation structurelle de l’économie 

et croissance (ii) capital humain, protection sociale et développement durable (iii) gouvernance, 

institutions, paix et sécurité. Le secteur de l’agriculture entre autres secteurs inscrit dans le pilier 1 

permet : d’enclencher de nouveaux « moteurs de croissance » sectoriels : « Agriculture, élevage, 

pêche et aquaculture, agroalimentaire ». Pour opérationnaliser cette vision il est prévu de : 

� mettre en œuvre 100-150 projets d'agrégation   ciblés sur les filières  agricoles HVA et 

l’élevage 

� développer  3-4 corridors céréaliers 

� réaliser 150-200 « micro-projets » de soutien de l’agriculture familiale 

� restructurer la filière arachide 

� mettre en œuvre une politique de développement accéléré de l’aquaculture 

� développer 3 agropoles intégrées 

� réaliser 3 pôles industriels intégrés de transformation des produits de la mer  

Pour faciliter la mise en œuvre de ces projets phares, une série de réformes ont été identifiées et 

concernent : 

� libération/ aménagement de foncier (environ 170 hectares pour les dix prochaines années) 

et meilleure gestion du foncier public (création d’un opérateur en charge de la gestion des 

titres publics et de l’attribution des nouvelles zones)  

� développement de zones économiques spéciales pour les agropoles et les pôles halieutiques, 

y compris la mise en place de paquets investisseurs  

 

                                                           
3
 Décret n° 2008-675 du 26 juin 2008 
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1.1.7. Politiques d’intégration commerciale aux marchés régionaux et internationaux 

Sur le plan international, le Sénégal dispose d’opportunités d’accès  certaines à plusieurs marchés 

régionaux et internationaux.   

� il est membre des organisations économiques régionale et sous régionale (UEMOA, 

CEDEAO) ; 

� il est ouvert sur un marché d’environ 300 millions de consommateurs ; 

� il partage un droit des affaires (OHADA)  avec  dix-sept autres pays ; 

� il bénéficie d’un accès préférentiel aux marchés européens et nord-américains (UE/ACP, 

AGOA, INITIATIVE CANADIENNE); 

Le Sénégal dispose en outre de connexions suffisantes avec le reste du monde avec des liaisons 

aériennes, maritimes et terrestres. 

En tant qu’Etat membre, la politique commerciale du Sénégal reste largement déterminée par les 

politiques commerciales de l’UEMOA et de la CEDEAO. En effet, suite à l’intégration régionale, les 

pays membres ne sont plus autorisés à profiter directement et aisément des concessions accordées 

par l’OMC aux pays en voie développement (PED) et aux pays les moins avancés (PMA) dans le cadre 

du traitement spécial et différencié (TSD), spécialement par rapport à deux mesures particulièrement 

intéressantes du TSD : 

� les produits spéciaux (PS), produits agricoles sélectionnés avec une considération 

particulière « sur la base des critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de 

garantie des moyens d'existence et de développement rural », pour lesquels une protection 

particulière permanente peut être accordée ; 

� le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) pour les PED, qui consiste à appliquer des droits 

de douane supplémentaires temporaires pour un nombre restreint de produits en cas de 

poussée soudaine des importations ou d’effondrement des prix à l’importation lesquelles 

importations placent les producteurs nationaux sous pression. 

Nombreuses sont les variantes proposées à ces mécanismes, pour ce qui concerne le choix des 

produits, le niveau de protection, la périodicité, les mécanismes de déclenchement, les procédures, 

etc. Les diverses propositions de mécanismes font l’objet de controverses en raison des effets 

secondaires négatifs et variés qu’elles entraînent, tels que de nouvelles barrières pour les 

exportateurs, une augmentation des prix pour les consommateurs qui porterait particulièrement 

préjudice aux plus pauvres, des possibilités d’abus politique. 

Il est important de rappeler que le développement de la production agricole en Afrique de l’Ouest ne 

répond pas seulement à des objectifs sectoriels. De par les liens qu’entretient le secteur agricole avec 

les autres secteurs, les effets d’entraînement de l’agriculture sur l’ensemble de l’économie sont 

aujourd’hui largement reconnus. Ainsi, le Rapport de la Banque mondiale sur le développement de 

2008, intitulé « l’agriculture au service du développement», rappelle que le développement du 

secteur agricole est plus que tout autre secteur, en mesure de lutter contre la pauvreté et les 

inégalités. Il est donc essentiel pour le développement des pays d’Afrique de l’Ouest de mettre en 

place des mesures permettant de favoriser le développement de ce secteur. Ainsi, pour stimuler 

l’agriculture et développer davantage les échanges régionaux, la CEDEAO met à la disposition des 

Etats membres, des instruments complémentaires de protection. Il s’agit : 

� de la Taxe de Sauvegarde ou Taxe de Sauvegarde à l’Importation (TSI) ; 

� du Droit compensateur ; 
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� de la Taxe Dégressive de Protection (TDP). 

Suite à la directive n°2-98/CM/UEMOA du 22 août 1998 portant harmonisation des législations des 

États membres en matière de TVA, et en application de la loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001 

abrogeant et remplaçant certaines dispositions du livre 2 du Code Général des impôts, le Sénégal a 

adopté un taux unique de TVA fixé à 18%. Cependant, plusieurs produits agricoles (arachide, 

céréales, légumes frais, viande fraîche, poisson frais, œufs, pommes de terre) en sont exonérés. Mais 

cette exonération n’est pas totale puisque les intrants qui entrent à leur production sont assujettis à 

cette fiscalité.  

Par ailleurs, le gouvernement du Sénégal a pris certaines mesures pour approvisionner le marché 

national en produits de qualité à des prix abordables tout en garantissant aux paysans producteurs 

des revenus assez consistants. Les mesures ont concerné en particulier :  

(i) la régulation du marché de l’oignon avec une campagne de commercialisation qui a duré 

huit (08) mois contre six (06) en 2013 et un prix au kilogramme au-dessus de 200 F CFA,  

(ii) la régulation du marché de pomme de terre avec le gel des importations pendant 2 

mois, initié pour la première fois en 2014,  

(iii) la régulation du marché de la tomate avec la surveillance de la remontée des achats du 

produit conformément aux dispositions du protocole signé entre les industriels et les 

producteurs qui régissent la répartition des importations de triplet de tomate, au prorata 

des achats de tomates fraiches,  

(iv) la régulation du marché de la carotte avec le gel des importations de carotte, qui a 

commencé du 01 janvier au 25 juillet 2014 passant de 6 à 7 mois  

(v) et la farine qui a connu une baisse de l’ordre de 2 000 F CFA sur le sac. 

Ces différentes mesures de protection contribuent directement au développement de certaines 

filières  ainsi qu’au renforcement  de certaines cultures à haute valeur ajoutée et qui ont un potentiel 

à l’export avéré 

Par ailleurs, il convient de noter que, face à la forte demande sociale, la réduction des prix des 

denrées de première nécessité continue à être érigée en priorité par le Gouvernement. En effet, le 

Gouvernement a décidé au mois de mai 2013, à la suite de concertations avec les différents acteurs 

dans le cadre du Comité de suivi des prix des denrées de première nécessité et du Conseil national de 

la Consommation, de baisser à nouveau les prix de certaines denrées de première nécessité comme 

le  riz brisé non parfumé, l’huile en fût et en dosette, le sucre cristallisé et  le lait en poudre d’origine 

végétale. Le défi qui se pose aujourd’hui est de veiller à l’application effective de ces mesures de 

baisse des prix. 

1.1.8. Politiques pour renforcer et dynamiser le secteur privé et le climat des affaires 

Depuis quelques années, le Gouvernement du Sénégal mise sur la densification du tissu productif par 

l’instauration d’un climat des affaires propice aux investissements privés nationaux et étrangers afin 

de relancer l’économie. Le Programme triennal de réformes de l’environnement des affaires et de la 

compétitivité (PREAC) pour la période 2013-2015 a été adopté pour améliorer le climat des 

investissements tout en facilitant l’accès des entreprises aux services financiers et non financiers.  

Le Sénégal de l’émergence se fera avec un secteur privé fort qui bénéficie des services et supports 

d’une administration performante. La première phase du PREAC (décembre 2012- mai 2014) a été 

mise à profit pour achever les réformes sur les procédures administratives usuelles directement liées 

à l’investissement et au commerce (création d’entreprise, transfert de propriété, permis de 
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construire, exécution des contrats, paiement de taxe, commerce transfrontalier, information sur le 

crédit, raccordement à l’électricité) et faire la refonte des principaux textes régissant 

l’environnement juridique et fiscal des affaires ( code général des impôts, code des douanes, code 

des procédures civiles, code des mines et code des collectivités locales).  

 L’environnement juridique et fiscal est aujourd’hui assaini et harmonisé grâce à l’adoption d’un 

nouveau Code des impôts en 2012 et d’un Code des douanes en 2013, ainsi que par la rénovation du 

Code des procédures civiles. Par ailleurs, le rythme des réformes s’est également accéléré dans les 

domaines de la justice commerciale, de la législation du travail et des Partenariats Public Privé, en 

plus de la simplification et de l’automatisation des procédures liées à l’investissement et au 

commerce.  

Les procédures de création d’entreprise ont été réduites à deux étapes et depuis janvier 2013, une 

SARL est enregistrée en 6 heures au Bureau d’appui à la création d’entreprise domicilié à l’APIX. La 

dématérialisation totale de la procédure a été opérationnelle dans le courant du premier semestre 

2014. Concernant le permis de construire, les guichets uniques de dépôt et de consultation 

technique ont été installés à la fin 2013. 

Dans le domaine de la fiscalité, il est introduit des facilités et améliorations pour le paiement des 

impôts dans le nouveau code général des impôts pour plus de célérité. Les modalités de déclaration 

et de paiement des taxes ont été dématérialisées au travers de «E. Taxe» lancée en décembre 2013. 

Les délais de déclaration de taxes sont réduits de moitié avec la segmentation de la clientèle et 

l’automatisation de la procédure de déclaration et de paiement des taxes.  Ce code permet aux 

entreprises de bénéficier des facilités et des incitations à l’investissement (avantages du code de 

l’investissement renforcés) et à l’export (IS à 15% pour l’exportation des 80% du C.A).   

Le taux, les procédures et les délais de transferts de propriété ont été fortement réduits, 

respectivement à 10%, en 4 étapes et à 30 jours en attendant l’automatisation en 2015 avec la 

suppression de l’autorisation de transaction et l’adoption de la procédure fusionnée 

d’enregistrement et de publicité foncière. 

Pour ce qui est du commerce transfrontalier, la pleine utilisation de la procédure automatique, en 

matière de dédouanement, a établi  les délais administratifs d’importation et d’exportation à une 

moyenne de 10 jours.  

1.1.9. Gestion des risques Agricoles  

Le Sénégal, pays sahélien de son état, connaît des sécheresses périodiques qui affectent directement 

les performances du secteur agricole.  Ainsi, la nécessité de gérer ces risques pour réduire la 

vulnérabilité des populations a été à la base de toutes les stratégies agricoles. La LOASP a pris en 

compte ces problèmes dans l’élaboration des programmes notamment l’assurance agricole, les 

risques liés aux calamités.  

En 2006 le Sénégal a adopté le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PANA) dans 

l’objectif de réduire la vulnérabilité des systèmes de production et de mieux anticiper les risques qui 

pourraient découler des perturbations climatiques. Le PANA décline différentes stratégies 

d’adaptation et s’articule autour de projets et programmes tels que les projets d’implantation des 

bassins de rétention et d’édification de la grande muraille verte. De plus, le plan propose des 

recommandations sur la réduction de la période des semis et l’utilisation des variétés à cycle court. 

Le Sénégal a aussi mis en place un fonds de sécurisation du crédit agricole comprenant trois volets : 
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� un fonds de bonification qui a permis à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 

d’octroyer le crédit rural à 7,5% au lieu de 14% au taux du marché ; 

� un fonds de garantie qui permet de couvrir le risque de non remboursement jusqu’à 

concurrence de 75% ; 

� un fonds de calamités qui prend en charge les sinistres de grande envergure ; 

� diverses formes de soutien à l’assurance agricole. 

Le choix de l’assurance agricole comme instrument de financement du risque agricole relève d’une 

stratégie de gestion globale du risque agricole adoptée par le Ministère de l’Économie et des 

Finances en collaboration avec les ministres de l’agriculture et de l’élevage. 

Les systèmes d’assurance agricoles sont financés par le secteur public, le secteur privé ou les deux à 

la fois en fonction des pays. Le Sénégal a choisi la troisième option à travers la création de la 

Compagnie Nationale d’Assurance Agricole (CNAAS). 

La CNAAS offre des services de gestion des risques en milieu rural à travers une assurance indicielle. 

Trois projets ont convergé pour permettre l’émergence de produits d’assurance indicielle : un projet 

Assurance Récolte Sahel de PlaNet Guarantee, un cabinet de courtage agréé et spécialisé en micro 

assurance, un projet financé par la Banque Mondiale sur le secteur de l’arachide, ainsi qu’un Projet 

Croissance Economique de USAID sur le maïs. Depuis 2012, le nombre de producteurs adhérant aux 

produits d’assurance a évolué 60 producteurs dans la zone de Nioro du Rip à plus de 2300 

producteurs en 2013. En 2014, le projet 4R (renforcement de la résilience des communautés rurales 

face aux risques climatiques) lance un premier pilote dans la zone de Koussanar. 

Aussi, l’Union Africaine a initié un programme de couverture au niveau continental, African Risk 

Capacity (ARC), auquel le Sénégal a adhéré ainsi que  4 autres pays qui ont formé la première 

mutuelle de gestion des risques : la Mauritanie, le Mozambique, le Niger et le Kenya. Ces 5 pays ont 

souscrit un contrat d’assurance couvrant leurs saisons agricoles et pastorales respectives afin de ne 

pas devoir supporter les coûts d’une intervention en réponse à la sécheresse, et ce dans le cadre du 

mécanisme et du mandat de l’ARC. Le gouvernement sénégalais s’est acquitté de la prime en juillet 

2014 grâce à l’appui de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Cette adhésion lui a 

permis, lors de la sécheresse de l’année 2014, d’obtenir jusqu’à 15 milliards de francs CFA 

d’indemnité pour répondre rapidement aux besoins de sécurité alimentaire des populations mais 

aussi du bétail.   

1.1.10.  Stratégie Nationale de l’Equité et de l’Egalité Genre 

Au lendemain de la 3ème session ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine 

de juillet 2004 et de la 7ème Conférence régionale africaine sur les femmes tenue à Addis Abeba en 

octobre 2004, les engagements renouvelés en faveur de l’intégration du genre dans les programmes 

de développement auxquels notre pays a souscrit sont devenus les priorités du Gouvernement en 

matière d’égalité, d’équité et d’augmentation du pouvoir des femmes.   

Cet engagement a conduit à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de 

Genre (SNEEG) 2005- 2015 dont la finalité est de contribuer à la réalisation de l’égalité et de l’équité 

de genre au Sénégal. A cet effet, elle vise deux objectifs principaux à savoir : 

� l’instauration d’un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique 

favorable à la réalisation de l’égalité de genre au Sénégal ; 

� et l’intégration effective du genre dans les interventions de développement dans tous les 

secteurs. 
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Les axes d’intervention de la SNEEG portent sur : 

� la valorisation de la position sociale de la femme et le renforcement de ses potentialités ; 

� la promotion économique équitable des femmes et des hommes en milieu rural et urbain ; 

� la promotion de l’exercice équitable des droits et devoirs des femmes et des hommes ; 

� le renforcement de l’accès et de la position des femmes dans les sphères de décision ; 

� l’amélioration de l’impact en faveur de l’égalité et de l’équité de genre. 

La revue à mi-parcours de la SNEEG 2005-2015 menée en 2013 a révélé, malgré quelques résultats 

probants, la persistance des inégalités de genres dans tous les domaines : taux différentiels de 

scolarisation, d’accès aux services de base, d’accès à la terre, aux ressources techniques et 

financières et à leur contrôle, des disparités dans la qualification et l’accès à l’emploi, la féminisation 

accentuée de la pauvreté et des maladies, les taux de violences faites aux femmes et aux petites 

filles. 

1.2. Qualité de la planification et du suivi de l’exécution des politiques 

1.2.1. Planification basée sur des objectifs mesurables 

La mise en œuvre du PI devrait améliorer quantitativement l’état du secteur agricole grâce à une 

nouvelle génération de programmes pour l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs. Le PIB agricole 

annuel devrait croître de 7,2 % en moyenne et le reste de l’économie de 5,1 %. Ainsi l’incidence 

nationale de pauvreté devrait baisser à 18% en 2020, soit une réduction de plus de 50% par rapport à 

son niveau de 2005. 

1.2.2. Cibles mesurables disposant d’une Référence 

Le cadre de résultats du PI existe et est partiellement renseigné. Néanmoins, il y a un besoin de le 

mettre à jour, en prenant en compte les recommandations ci-après: (1) le choix des indicateurs 

objectivement vérifiables doit être cohérent avec les cibles du cadre de résultats du PNIA ; il doit 

permettre de faire le lien avec les objectifs stratégiques ou programmes et assurer le suivi du cadre 

macroéconomique; et (2) les sources de renseignement des indicateurs et les structures 

responsables doivent être identifiées. 

Par ailleurs, les documents sectoriels de planification (DPPD, CDSMT) ont défini des cibles dont la 

situation de référence a été établie pour le suivi des performances. 

1.2.3. Système d’évaluation pour mesurer les progrès 

Les Systèmes Régionaux d’Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (ReSAKSS) ont été 

établis en appui à la mise en œuvre du PDDAA, en tant que nœuds régionaux. L’objectif des nœuds 

régionaux est de faciliter l’accès des Comités Economiques Régionaux ( CER) et des Etats membres à 

des analyses de la plus haute qualité afin de générer la connaissance nécessaire pour améliorer la 

formulation et la mise en œuvre de politiques, suivre les progrès réalisés au fur et à mesure, 

documenter les succès obtenus et tirer les leçons qui peuvent être intégrées dans le processus de 

revue et d’apprentissage lié à la mise en œuvre du PDDAA. 

Concernant le comité de suivi de la LOASP, il a été mis en place par arrêté n°2010-11126 du 27 

décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de l’application 

de la Loi d’Orientation Agro-sylvo Pastorale. Cet arrêté a fait l’objet de modification mais n’a pas pu 

être finalisé. 
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Le Comité de Suivi de la mise en œuvre de la LOASP a pour missions : 

� d’organiser les concertations nécessaires à la mise en œuvre des engagements contenus 

dans la LOASP ;   

� de valider les avis sur les propositions de politiques agricoles et les projets de textes 

d’application prévus par la LOASP ;  

� de valider et suivre la mise en œuvre du plan de travail annuel de l’application des 

engagements de la LOASP ; 

� de valider le Rapport Agricole Annuel en prélude à la tenue de la Conférence agricole 

annuelle ; 

� d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Rapport Agricole Annuel. 

Le comité technique restreint mis en place a élaboré et validé deux rapports agricoles annuels, qui 

devaient être remis au Président de la République, au Premier Ministre, au président de l’Assemblée 

et aux Organisateurs de Producteurs conformément à l’article 78 de la LOASP.  

L’article 78 stipule que le comité doit déposer le rapport agricole annuel au plus tard le 31 mars de 

chaque année en vue de la préparation de la conférence agricole annuelle présidé par le Président de 

la République (art. 77). 

Dans le souci d’une meilleure performance, il a été confié au Secrétaire d’Etat en charge de la 

syndicalisation et organisation des producteurs la mise en œuvre de la LOASP. 

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de redynamiser les cadres d’exécution et de suivi de 

la LOASP  qui intégrera la validation et la transmission de la revue conjointe du secteur agricole, ainsi 

que l’application de toutes les dispositions contenues dans la LOASP.  

Il faut noter qu’en mai 2015, il a été créé un cadre harmonisé de suivi des politiques publiques (CASE) 

placé sous l’autorité directe du Président de la République et chargé de développer et de coordonner 

tous les mécanismes et instruments de l’Etat en matière de suivi-évaluation des politiques publiques. 

Ce cadre harmonisé fédère les systèmes d’information et de suivi-évaluation développés par la 

Présidence, la Primature, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP), le Bureau 

opérationnel de suivi du PSE (BOS) et le Bureau organisation et Méthodes (BOM). 

Il est chargé : 

� du suivi de l’exécution de politiques publiques ainsi que des plans, projets, programmes et 

réformes qui les sous-tendent ; 

� de l’évaluation périodique des politiques publiques, à travers l’analyse de leurs effets et 

impacts sur les populations et l’environnement ; 

� du recueil, du partage et de la diffusion des résultats des politiques publiques. 

1.2.4. Processus de Revue Indépendant et Inclusif  

Depuis le DSRP jusqu’au PSE, en passant par le DPES et la SNDES, une revue annuelle était réalisée 

avec les contributions des sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de 

l’environnement.  Dans le cadre du PSE, cette revue s’est faite sous la coordination de la DAPSA, des 

Cellules d’études et de planification de l’Élevage et de la Pêche et de la Direction de la planification et 

de veille environnementale. Elle s’articulait autour des performances, de l’évolution des dépenses et 

l’état d’exécution budgétaire, des principales contraintes, des perspectives à moyen et long terme, 

de l’analyse prospective et des recommandations. 
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Un processus de revue conjointe vient d’être expérimenté et sera systématiquement conduit 

annuellement pour les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’environnement 

et des ressources naturelles ainsi que de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout comme la 

présente revue, les prochaines devront impliquer toutes les parties prenantes (Etat, secteur privé, 

société civile, partenaires au développement, etc.). 

1.3. Cohérence des politiques 

Les interventions et actions en faveur de l’agriculture et de l’économie rurale dans le PSE sont 

passées en revue et une correspondance est établie avec les programmes et composantes du PNIA. Il 

en ressort une parfaite cohérence et complémentarité entre le PSE et le PNIA aux niveaux des actions 

projetées. Le Tableau 2 ci-dessous identifie pour toutes les actions du PSE une contribution directe à 

l’atteinte des objectifs d’une des composantes du PNIA 

Tableau 2 : Cohérence entre les interventions et actions du PSE et les composantes du 
PNIA 

PLAN SENEGAL EMERGENT (PSE) : Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et un Etat de droit 

Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance 

PROGRAMME NATIONAL D’INVESTISSEMENT AGRICOLE (PNIA) : Faire jouer à l’agriculture un rôle majeur dans 

la croissance de l’économie, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté 

Programme PNIA Composantes PNIA Interventions et actions PSE 

I. Réduction des risques 
climatiques par la 
maîtrise de l’eau 

Aménagements hydro-agricoles 
Transferts d’excédents d’eau 
notamment vers les régions du centre 
Construction et la valorisation des 
bassins de rétention, notamment par 
l’implication du secteur privé 
Promotion de l’irrigation par goutte-à-
goutte pour une utilisation efficiente 
de l’eau 
Implantation de fermes agro-
pastorales autour de forages 

Création de trois (03) zones greniers qui constituent 
des corridors céréaliers visant le développement et 
l’intensification de bassins agricoles irrigués 

II .Préservation et gestion 
durable des autres 
ressources naturelles 

Restauration de la base productive 
agricole dans le bassin arachidier, la 
protection et la mise en valeur des 
terres salées.  
Aménagement et la gestion des 
pêcheries et des écosystèmes 
continentaux ainsi que des fonds 
marins.  
Lutte contre les feux de brousse et les 
végétaux aquatiques envahissants, la 
gestion durable des forêts, le 
reboisement des périmètres 
irrigués et l’édification de la Grande 
muraille verte. 

gestion durable des ressources halieutiques par 
l’aménagement des pêcheries 
développement d’une aquaculture compétitive par 
la création de stations de production au sein 
d’espaces aménagés avec des infrastructures 
adéquates 
structuration d’une filière aquacole intégrée 

III. Augmentation de la 
production et 
amélioration de la 
productivité 

Protection des cultures 
Lutte contre les maladies animales 
prioritaires 
Production de semences pour les 
différentes filières agricoles et 
forestières 
Equipement et modernisation des 
exploitations agricoles 
Développement des filières agricoles 
traditionnelles et appui à l’émergence 
de nouvelles 
Développement des filières laitières, 
avicole et équine 

Dynamique de structuration des filières productives 
Promotion des PME/PMI 
Intensification de la production par l’augmentation 
de la productivité et une meilleure valorisation des 
exploitations existantes 
Mise en place de 100 à 150 fermes agricoles 
intégrées pour l'exportation des fruits et légumes et 
la promotion des filières d'élevage (lait, aviculture, 
etc.) 
Amélioration de la productivité et de la 
compétitivité des filières animales 
 

IV. Développement de la Valorisation des produits de la pêche Accroissement de la valorisation des ressources 
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Programme PNIA Composantes PNIA Interventions et actions PSE 

transformation des 
produits agricoles 

continentale 
Modernisation de la filière 
transformation artisanale 
Valorisation des produits issus des 
filières agricoles 

halieutiques à travers l’érection de pôles industriels 
intégrés de transformation industrielle et artisanale 
Etablissement de trois (03) pôles de transformation 
agroalimentaire (agropoles intégrées) pour le 
développement d’une agro-industrie (fruits et 
légumes, huiles, produits laitiers, céréales et 
aviculture) 
Soutien du secteur industriel et d’autres services 
marchands 
Renforcement des infrastructures de 
transformation, de conservation et de 
commercialisation de la production animale avec 
une meilleure intégration dans la filière industrielle 
Meilleure structuration des segments industriels et 
familiaux des filières lait local, bétail-viande et 
aviculture, ainsi que des cuirs et peaux 
Relance de la production nationale d’arachide : 
Renouvellement de l’outil industriel 
Relance de la production nationale d’arachide : 
Structuration/mise aux normes des unités de 
fabrication d’huiles artisanales 
Relance de la production nationale d’arachide : 
Incitations au développement de nouvelles filières 
de transformation 

V. Amélioration de 
l’accès aux marchés des 
produits agricoles 

Réhabilitation et la construction de 
pistes de production 
Construction d’infrastructures de 
stockage de céréales 
Construction et réhabilitation de 
structures de stockage 
Appui à la gestion de la qualité des 
produits agricoles et d’origine animale 
Valorisation de produits forestiers non 
ligneux 

Organisation des petits producteurs agricoles autour 
de gros opérateurs modernes et industriels à travers 
le développement de mécanismes de 
contractualisation intégrant le financement de 
l’activité 
soutien du secteur industriel et d’autres services 
marchands 
intégration efficace aux marchés extérieurs 
diversification des sources de revenus agricoles pour 
les agriculteurs grâce à des productions 
additionnelles à haute valeur ajoutée 
encourager la reconversion progressive des 
exploitants vers des productions à haute valeur 
ajoutée (cultures maraîchères ou fruitières par 
exemple) 

Source : DAPSA, 2014  
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CHAPITRE 2. EXAMEN DES ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES DU PNIA ET DE LA 

NASAN 

2.1. Examen des engagements du Gouvernement 

Dans le cadre de coopération de la NASAN, les engagements du Gouvernement s’articulent autour: 

(1) du dialogue, de la coordination et de la revue mutuelle dans sa politique de coopération avec les 

PTF; (2) de l’instauration d’un environnement des affaires sécurisé et motivant aussi bien pour le 

secteur privé national qu’étranger; (3) de la réalisation d’infrastructures communautaires pour 

améliorer l’accès au marché, le stockage et la valorisation des productions végétales, animales et 

halieutiques; (4) de l’amélioration et l’accélération des réformes visant l’incitation à l'investissement 

du secteur privé dans le domaine agricole, la réaffirmation de  son intention d’augmenter la part des 

crédits bancaires alloués à l’agriculture par l’opérationnalisation du Fonds de garantie pour les 

investissements prioritaires (FONGIP), la multiplication du niveau du crédit-bail en faveur des 

équipements agricoles et l’adoption de la législation relative aux bureaux privés d’information 

financière « crédit bureau » et aussi par la promotion de l’assurance agricole; (5) de la réduction du 

poids budgétaire des subventions aux intrants de 0,5 % à 0,3 % du PIB sur trois ans principalement; et 

(6) de la promotion de l’autonomisation économique des femmes dans le secteur agricole et rural et 

le respect de la dimension environnementale. 

2.1.1. Etat de mise en œuvre des engagements du Gouvernement 

Le tableau ci-dessous met en relief une appréciation globale des engagements (actions politiques) du 

Gouvernement dans le cadre de la NASAN.  

En ce qui concerne les 28 résultats devant être obtenus en 2015 : 

� 39% des objectifs finaux sont atteints   

� 53% des réalisations sont en cours  

� 4% n’ont pas connu de début de mise en œuvre  

� 4% pour lesquels les informations de suivi n’ont pu être collectées.  

Pour les 22 résultats visant la période après 2015 : 

� 5% des objectifs finaux sont atteints  

� 90% des réalisations sont en cours  

� 5% n’ont pas connu de début de mise en œuvre. 
 

Tableau 3 Progrès réalisés par rapport aux actions politiques prévues dans le cadre des 
engagements du Gouvernement 

 Pas d’infos Pas de début de 
mise en œuvre 

En cours Réalisés TOTAL 

Résultat devant être obtenu en 2015 1 1 15 11 28 

Résultat devant être obtenu après 2015 0 1 20 1 22 

TOTAL 1 2 35 12 50 

 

L’Annexe 1 met en exergue l’état d’avancement de tous les engagements du Gouvernement dans le 

Cadre de coopération de la Nouvelle Alliance révisé.  
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2.1.2. Contraintes rencontrées 

Les raisons des écarts notés dans la mise en œuvre des engagements sont entre autres : 

� l’insuffisance et les ponctions budgétaires ; 

� la vétusté des stations de recherche et des laboratoires ;  

� le faible effectif des chercheurs et techniciens ; 

� l'indisponibilité  des  vaccins  et  l'inadéquation  des  moyens  financiers  mis  à  

disposition sont  les principaux freins à l'atteinte du taux de couverture de 80% 

assigné au sous-secteur élevage ; 

� des lenteurs notées dans le circuit d'adoption des textes ; 

� les difficultés de fonctionnement des infrastructures relatives à la rétrocession des 

infrastructures aux GIE interprofessionnels par les communes - limite de 

responsabilité du sous-secteur de la pêche ; 

� l’appui technique et financier du CILSS pour le Programme Résilience Pays non 

effectif ; 

� l’insuffisance dans l'alignement des PTF par rapport à la nutrition par une forte 

concentration locale ne tenant pas forcement en compte la cartographique 

établie. 

2.2. Examen des engagements des partenaires au développement 

Les engagements pris par les partenaires dans le cadre de la NASAN sont d’ordre financier et non 

financier. (Parmi les 12 PTF concernés, huit (USA, CANADA, France, Italie, Japon, Espagne, BAD, Corée 

du sud) ont pris des engagements financiers chiffrés.  

Deux engagements communs non financiers avaient été pris par l’ensemble des PTF et certains 

d’entre eux avaient pris des engagements différenciés (cf. Annexe 2). Les engagements communs 

concernent d’une part, l’alignement de l’aide sur les priorités du Sénégal, et d’autre part, la 

communication de leurs programmations budgétaires aux autorités sénégalaises. 

Pour l’alignement de l’aide, tous les PTF ont décidé d’inscrire leur aide au secteur agricole dans le 

cadre du PNIA, qui a été pris en compte dans le PSE, nouveau cadre de référence pour la planification 

de l’action gouvernementale  

S’agissant de la communication des informations sur les programmations futures des PTF pour 

faciliter la planification et la budgétisation des dépenses des ministères sectoriels concernés, des 

améliorations devraient être apportées en trouvant les voies et moyens pour collecter et traiter les 

informations attendues des PTF. 

Tableau 4 : Etat d’exécution des engagements financiers des PTF  
PTF Durée Engagem

ent 
Unité Débours

ements 
jusqu'au 
31 
décembr
e 2014 

Débours
ements 
jusqu'au 
30 juin 
2015 

Débours
ement 
prévu en 
2016 

Actions à 
prendre  
pour 
atteindre 
l'engage
ment 

Commentaires 

USA 2013-
2015 

300,25 
millions 

USD 171,41 
millions  

184,47 
millions 

33,68 
millions 

 Le budget de 
l'année fiscale 
2015 (40,553 
million) sera 
déboursé à partir 
de 2016 

Canada 2013- 80 CAD 11, 883 18,108 20   Année fiscale du 
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PTF Durée Engagem
ent 

Unité Débours
ements 
jusqu'au 
31 
décembr
e 2014 

Débours
ements 
jusqu'au 
30 juin 
2015 

Débours
ement 
prévu en 
2016 

Actions à 
prendre  
pour 
atteindre 
l'engage
ment 

Commentaires 

2017 millions millions millions millions 1 avril au 30 
mars 

Union 
Europée
nne 

2015-
2017  

87,1 
millions

4
 

EUR  - Environ 1 
million 
d'euros 

19 
millions 

 Déboursements 
au titre de 
l'appel à 
proposition 
sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 

France 2014-
2017 

75 
millions 

EUR   0,9 
million  

    Pour le moment, 
63,4 millions ont 
été engagés avec 
le gouvernement 
du Sénégal, soit 
84% des 
intentions 
d’engagements. 
Les procédures 
font que le 
déboursement 
est progressif. 

Japon 2013-
2016 

1 647 
millions 

JPY 16,14 
million 
USD 

      Le niveau de 
déboursement 
au 30 juin 2015 
n’est pas encore 
défini (en cours 
de calcul). 

Espagne 2014-
2017 

32,5 
millions 

EUR 5,62 
millions 

 6,185 
millions 

1,5 
millions 

  8,24 millions 
d'euro ont été 
engagé par 
l’Espagne lors de 
l'année 2014. 
Pendant la 
période janvier- 
juin 2015, 
l’AECID a engagé 
1.62 M€ et 
déboursé 0,565 
millions d'euro 

Italie 2013-
2017 

50,5 
millions  

EUR 2,05 
millions 

4,75 
millions 

8,9 
millions 

Améliorer 
la gestion 
des 
dossiers  
de la 
passation 
de 
marché;                     

 

                                                           
4 60 millions d’euros engagés en 2015 au titre de l'aide budgétaire + 2.1 millions d'euros engagés en 2015 au titre de l'appel 

à propositions sécurité alimentaire et nutritionnel + 5 millions d'euros à engager avant la fin de l'année 2015 au titre de la 
résilience + 20 millions d'euros à engager en 2016 au titre du projet d'amélioration de la productivité agricole dans le tiers-
sud du Sénégal. L'engagement de 60 millions s'étale sur 3 ans (2015-2017) avec des décaissements annuels de 19 millions 
d'euros sur la période dépendant de l'atteinte des conditions générales et des indicateurs de performance. 
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PTF Durée Engagem
ent 

Unité Débours
ements 
jusqu'au 
31 
décembr
e 2014 

Débours
ements 
jusqu'au 
30 juin 
2015 

Débours
ement 
prévu en 
2016 

Actions à 
prendre  
pour 
atteindre 
l'engage
ment 

Commentaires 

Renforcer 
les 
capacités 
des 3 UGP 
du 
Program
me 

Corée du 
Sud 

2014-
2017 

6 
millions

5
 

USD 0,074 
millions 

0,359 
millions 

3,356   
millions 
            
 

  En fin 2014 seuls 
des dépenses 
d'études et 
d'enquêtes ont 
été financés  

Banque 
Africaine 
de 
Dévelop
pement 

2014-
2017 

10,77 
millions + 
à 
détermin
er 

UC 0 3,59 
millions 
UC 

  Accélérer 
les 
processus  
de 
décaissem
ent du 
PASA 
LOU/MA/
KAF 

En 2016 le taux 
de décaissement  
sera nettement 
amélioré 

Banque 
Mondial
e 

2012-
2019 

166 
millions  

USD 28,20 40,5    Les projets sont 
en bonne 
exécution. Un 
bon suivi 
permettra de 
maintenir la 
bonne 
performance en 
termes de 
décaissement  
et d’impact. 

 

2.3. Examen des engagements du secteur privé 

Une sélection d’entreprises impliquées dans le secteur agricole s’est s’engagé au Sénégal à mettre en 

œuvre des plans d’investissement en signant des « Lettres d’intention ». Pour l’exercice 2014, les 

statistiques ci-après rassemblent toutes les données partagées par ces entreprises dans un esprit de 

responsabilité mutuelle. 

2.3.1. Engagements d’investissement et état d’avancement de la mise en œuvre  

� 35 lettres d’intention de 27 entreprises nationales et de 8 entreprises internationales contre 

36 en 2013 ; 

� 414 988 104 dollars US d’investissement prévu contre 470 millions dollars US en 2013 ; 

                                                           
5
 Les engagements initiaux portaient sur le Projet d'amélioration de la productivité du riz et de l’oignon à Saint-Louis et le 

Projet de réhabilitation du Centre d'Initiation Horticole de Saint-Louis pour un coût de 3 millions USD chacun. A partir de 
2015, le Projet de développement rural dans le village de Beunoba, d’un coût prévisionnel de 1,2 millions USD a démarré et 
200000 USD ont été déboursés pour son compte. 
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� 52% des entreprises ont fait des rapports sur leur état d’avancement au titre de l’exercice 

2014 contre 80% en 2013 ; 

� 25 776 549 dollars d’investissement signalé en 2014, ce qui donne un total cumulé de 

152 296 685 dollars à ce jour. En 2013, 126 millions dollars US étaient investis. 

 

État d’avancement Pourcentage des LdI 
2013 

Pourcentage des 
LdI 2014 

Achevé 6% 6% 

Bonne performance/en avance sur le calendrier  16% 12% 

Dans les délais  25% 29% 

Problèmes mineurs/en retard sur le calendrier  31% 53% 

Problèmes majeurs/courant un risque d’échec  13% 7% 

 

De plus, 4 entreprises ont annulé leurs lettres d’intention  en 2014 et 2 nouvelles lettres d’intention  

ont été signées. 

Résultats déclarés : 

Petits exploitants agricoles touchés 2013 2014 

Total 67 773 119 460 

Directement  59 560 

Indirectement  59 900 

Pourcentage d’hommes 83% 86% 

Pourcentage de femmes 17% 14% 

Touchés à travers :   

Approvisionnement sur le marché libre   1 051 

Contrats de production   41 912 

Services financiers ou de fourniture de données   103 612 

Produits et services de fourniture d’intrants   52 400 

Produits et services de mécanisation   360 

Formation (technique/managériale)  22 184 

 
Emplois créés 2013 2014 

Total 1 990 926 

Pourcentage d’hommes 71% 60% 

Pourcentage de femmes 29% 40% 

 
Valeur des produits agricoles produits ou achetés  2014 

Total 42 992 418 $ 

Pourcentage auprès des petits exploitants agricoles  76% 

2.3.2. Contraintes et environnement favorable  

Les entreprises au Sénégal ont souligné certaines des contraintes ci-après exposées qu’elles ont 

rencontrées dans la réalisation de leurs investissements et le fonctionnement de leurs entreprises. La 

levée de ces contraintes renforcera significativement l’impact des investissements et rendra 

l’environnement plus favorable pour attirer d’autres investissements. 

Accès au financement – les entreprises rencontrent des difficultés pour trouver des partenaires 

financiers disposés à les accompagner, sur la base de conditions soutenables, notamment dans leurs 

projets d’investissement à long terme. Cela a été un frein à la réalisation des investissements et plans 

nécessaires pour leurs activités, tels que la construction d’entrepôts. 
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Accès à la terre – plusieurs entreprises ont relevé que le processus d’obtention d’un bail ou titre 

foncier était très long et très complexe et, dans plusieurs cas, cela a entraîné la non-exécution des 

projets. Ils ont dépensé des ressources précieuses et passé un temps inestimable englués dans des 

problèmes fonciers complexes. Avec un processus simplifié et plus clair, moins de ressources seraient 

gaspillées. 

Législation fiscale – de même, les entreprises ont relevé que les réglementations fiscales, en 

particulier la législation sur la TVA, n’étaient pas transparentes. Les entreprises ont eu le sentiment 

que les lois complexes créaient chez elles de la confusion. Un régime fiscal clair et transparent profite 

aussi bien au secteur privé qu’à l’État – avec des réglementations faciles à observer, des entreprises 

qui sont davantage contraintes de se conformer à la législation, rapportant plus de recettes pour 

l’État et diminuant ainsi le nombre de pénalités encourues par les entreprises. De plus, alors que des 

biens essentiels tels que le riz sont exemptés de la TVA, la TVA est ajoutée aux intrants essentiels à la 

production nationale. Ce coût additionnel fait qu’il est difficile pour les producteurs nationaux de 

soutenir la concurrence avec les produits importés. 

Main-d’œuvre qualifiée – les entreprises ont besoin d’employés qualifiés et professionnels pour 

fonctionner efficacement, mais cela peut constituer un défi, surtout dans les pays où il existe de 

faibles niveaux d’éducation au sein de la population générale. Les entreprises au Sénégal ont eu en 

particulier des difficultés à trouver des techniciens et des ingénieurs pour leurs projets. 

De plus, Grow Africa a mené une enquête qualitative sur l’environnement des affaires pour évaluer 

les points de vue des entreprises ayant des LdI à travers l’Afrique. Certes, les tailles des échantillons 

étaient trop petites pour tirer en toute certitude des conclusions pour les pays pris individuellement, 

mais les données continentales agrégées fournissent des éclairages utiles. Dans l’ensemble, le 

sentiment général reconnaissait un certain renforcement du climat d’investissement. Fait 

extrêmement positif, les entreprises comprennent mieux la stratégie nationale et croient que les 

initiatives prioritaires favoriseront leurs investissements. En deuxième lieu, les chaînes de valeur sont 

perçues comme étant mieux structurées, avec une disponibilité améliorée aussi bien de partenaires 

commerciaux que de main-d’œuvre qualifiée. La collaboration intersectorielle et l’appui à la 

facilitation de l’investissement sont également en train d’être améliorés de façon utile pour les 

entreprises, y compris par le biais de plateformes nationales, telles que le CPI (Conseil présidentiel de 

l’Investissement) rassemblant le secteur public et le secteur privé. 

En dépit de ces progrès, des contraintes majeures subsistent, avec 90 % des entreprises déclarant 

qu’il est important que l’environnement favorable s’améliore pour leur permettre de mettre en 

œuvre avec succès leur intention d’investissement et nombre d’entre elles formulent des besoins 

concrets. L’Annexe 3 énumère les principales contraintes classées par pourcentage d’entreprises qui 

déclarent qu’il est « très important » d’améliorer l’environnent des affaires. 

 

Situation des Lettres d’intention  

Au total, 33 entreprises disposent de Lettres d’intention en cours de validité pour le Sénégal tout au 

long de l’année 2014, tandis que quatre entreprises avaient annulé les leurs.  

Le détail de la situation des lettres d’intention par entreprise est présenté dans l’Annexe 4.  
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2.4. Examen des engagements des organisations de la société civile 

2.4.1. Suivi de la mise en œuvre des engagements 

Les organisations de la société civile (OSC) n’étaient pas directement engagées dans le cadre de 

coopération. Elles ont été concertées dès le début du processus NASAN lancé le 12 novembre  au 

Sénégal ;  elles sont devenus  parties prenantes à part entière de la NASAN d’autant  qu’elles sont 

signataires du Pacte du PNIA. Les OSC et OP ont pris des engagements non financiers et certaines 

organisations faitières ont exprimé leur souhait de signer une lettre d’intention (cf. Annexe 5). Ces 

engagements sont articulés autour de trois axes ci-dessous indiqués et qui ont fait l’objet de suivi 

dans le cadre de l’élaboration du rapport d’avancement de la NASAN.  

 

� Axe 1 : Suivre, veiller et alerter pour le respect des engagements des différentes parties 

prenantes pris dans le cadre de la NASAN  

� Lancement d’une vaste campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation des 

populations rurales sur la réforme foncière et les enjeux de la sécurisation foncière des 

exploitations familiales agricoles par :  

o la formation en cascade sur le foncier notamment la gouvernance foncière et les 

directives volontaires ; 

o la formation d’un noyau de 15 leaders paysans formateurs sur le cadre réglementaire 

et institutionnel du foncier au Sénégal. 

� Démultiplication de la formation au niveau des cinq zones agro-foncières (les Niayes, la 

vallée du Fleuve, le bassin arachidier, la Casamance et la zone sylvo-pastorale) ayant permis 

la formation de 58 animateurs fonciers. 

� Création par la société civile de plusieurs cadres de concertation sur le foncier par exemple : 

le cadre de réflexion et d’action sur le foncier au Sénégal (CRAFS) et la plateforme multi-

acteurs pour une gouvernance foncière responsable au Sénégal. 

� Lancement de plusieurs projets visant à promouvoir une bonne gouvernance des régimes 

fonciers comme « Disso ci suuf » et « Réformons le foncier ». 

�  organisation de plusieurs fora de réflexion sur le foncier comme le Forum Foncier Mondial 

(FFM) tenu récemment à Dakar. 

� Formulation de propositions paysannes pour une réforme foncière sénégalaise garante d’un 

développement agricole et rural au Sénégal. Participation à la formulation puis à la diffusion 

des directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (DV). 

� Organisation par les OSC et le CNCR dans les 45 départements du Sénégal d’une  tournée 

nationale d’information et de préparation de la population locale aux rencontres de 

concertation prévues par la CNRF. 

� Sensibilisation pour un quota des réserves foncières destinées aux femmes et aux jeunes 

(Exemple 56 ha affectés avec délibération aux femmes dans la région de  Sédhiou avec 

l’appui d’AAJAC). 

� production d’un rapport  de plaidoyer sur la gouvernance foncière par le CONGAD. 

� Participation aux cadres de discussion et d’adoption des textes de lois sur le foncier à travers 

la CNRF. 

� Création par le  CNCR, de cellules locales de veille sur le foncier dans chaque département. 

� Appui direct aux populations touchées par le problème des acquisitions massives de terres 

comme c’est le cas de la population de Gnith avec le projet Senhuile-Senéthanol et les neuf 
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(9) communautés rurales cibles du PDIDAS (Projet de Développement Inclusif et Durable de 

l’Agrobusiness au Sénégal). 

� appui pour l’octroi de droits réels aux exploitations agricoles familiales avec des baux ou 

titres fonciers. 

� Etude sur le financement de l’agriculture par le CONGAD dont les recommandations sont 

partagées avec les autorités. 

� Réalisation et diffusion d’une étude portant sur le plaidoyer pour une plus grande allocation 

de ressources budgétaires à l’agriculture au Sénégal par le CONGAD. 

� Renforcement des capacités des femmes productrices dans le domaine des  négociations et 

accès aux financements. 

� Le Réseau Genre et Développement (GED) du CONGAD a réalisé une étude plaidoyer pour la 

prise en compte des droits des femmes et de l’égalité de genre dans la mise en œuvre des 

OMD au Sénégal dont l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

 

� Axe 2 : Intégrer tous les cadres de concertation et de dialogue dans la mise en œuvre de la 

NASAN 

� Création  des cadres de concertation multi acteurs (gouvernement, PTF, OP, ONG etc.) sur le 

domaine de la formation professionnelle des producteurs. 

� Mise en place du Groupe de Dialogue Social et Politique (GDSP) pour l’accompagnement et la 

professionnalisation des acteurs du secteur agricole aux dynamiques inclusives des politiques 

publiques et économiques qui touchent l’Agriculture en général 

� Présentation du REPOCAS et son plan stratégique pour le développement du mouvement 

coopératif aux gouverneurs de région de Kolda et de Sédhiou 

� activités d’information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des coopératives agricoles  

� Renforcement des capacités des femmes productrices dans le domaine des  négociations et 

accès aux financements 

� Renforcer les connaissances et la prise de conscience des droits des femmes  afin  

d’augmenter leur estime et de diminuer leur vulnérabilité 

 

� Axe 3 : Accompagner le processus de communication par l’organisation de sessions 

d’information 

Le CONGAD a organisé une rencontre de partage des orientations de la NASAN avec les organisations 

membres de son Réseau Développement agricole – Sécurité alimentaire 

 

Dans le cadre du suivi des engagements dans la mise en œuvre du cadre de coopération, les OSC et 

OP ont noté : 

Des progrès dans la mise en œuvre de la NASAN notamment : 

� mise en place des cadres d’informations, de concertations et d’actions pour l’implication de 

la société sur les décisions politiques ; 

� un débat est initié sur les principes et les directives pour un investissement responsable et 

inclusif ; 

� la mise en œuvre des Programmes d’infrastructures routières, pour un meilleur accès aux 

services de productions et ventes ; 

� la mise en place d’un dispositif d’appui au financement avec la création du FONGIP, de la 

BNDE  et du FONSIS ; 
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� l’initiation de cadres de réflexion participatifs pour l’accompagnement des programmes de 

nutrition en vue  d’intégrer la dimension de normes de qualités dans le processus de la 

transformation des produits agricoles (Alimentation Saine) ; 

� la formation d’un comité de pilotage comprenant des  membres provenant des agences du 

système des nations unies, des Ongs, et institutions académiques (UCAD) dans le cadre de la 

révision du Code sur la commercialisation des substituts de lait (SL). 

 

Des acquis à renforcer et à maintenir dans la mise en œuvre  du cadre de coopération : 

� l’instauration d’un dialogue politique entre le Gouvernement et les OSC dont les OP ; 

� la discussion sur des questions spécifiques telles que la préservation de la base de la 

production agricole, animale, forestière et halieutique surtout  la résolution de la 

problématique foncière ; 

� la mise en place des cadres de concertation dont celui relatif à la réglementation de la 

commercialisation des substituts du lait maternel et la nutrition des jeunes enfants. 

2.4.2. Enjeux et défis majeurs  

Les OSC et OP considèrent qu’il existe  encore des points nécessitant d’importants efforts à fournir : 

� le financement de l’agriculture notamment des exploitations agricoles familiales (EAF) ; 

� le respect continu de l’alignement sur les directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers malgré les efforts et discussions en cours ; 

� l’élaboration participative de documents de référence tels que les schémas départementaux 

et directeurs d’aménagement (ou par pôle de développement) approuvé par le 

gouvernement et utilisé comme outils de gouvernance ; 

� Le soutien dynamique à la relance du mouvement des coopératives dans les secteurs 

agricoles, 

� la formation professionnelle continue des producteurs des exploitations agricoles familiales 

comme des entrepreneurs agricoles ; 

� la prise en charge des intérêts stratégiques des femmes mais surtout le financement de 

l’autonomisation de la femme rurale et  l’emploi des jeunes ; 

� le financement des équipements et des infrastructures de production malgré les annonces 

faites sur ces questions ; 

� la communication sur les décisions opérationnelles relatives à l’exonération du matériel 

agricole de taxes. 

 

Les autres enjeux et défis majeurs relevés par les OSC/OP sont liés à : 
� l’aboutissement consensuel des travaux de la CNRF pour une prise en compte des 

contributions des ONG et OP et notamment les intérêts des exploitations agricoles familiales; 

� l’élaboration participative et l’approbation des cadres réglementaires régissant la gestion des 

ressources naturelles (codes forestier, de l’environnement, ..) ; 

� la délivrance de licences de pêches aux privés nationaux pour les espèces non menacées 

d’épuisement ; 

� la promotion de l’accès équitable des différents acteurs aux ressources productives (terre et 

eau) ; 
� l’amélioration de l’organisation des producteurs agricoles : Coopérative ou GIE ; 

� la régénération des sols et la mise en œuvre d’un schéma de gestion du foncier agricole ; 
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� la définition d’une politique de subvention de semences par l’Etat qui n’inhibe pas les 

initiatives des coopératives à produire et diffuser des semences sélectionnées et d’autres 

initiatives privées dans  le secteur. 

� le renforcement du rôle des exploitations familiales dans la sécurité alimentaire ; 

� l’augmentation des investissements dans la nutrition et la bio-fortification ; 
� la maîtrise et la valorisation du potentiel hydrique pour l'irrigation des vallées. 

2.4.3. Contraintes dans la mise en œuvre des engagements 

Les OSC et OP ont relevé un certain nombre de contraintes à lever dans la mise en œuvre de la 

NASAN que sont : 
� l’absence d’une stratégie concertée pour décentraliser l’information sur la NASAN ; 

� l’absence d’un mécanisme continu du dialogue très périodique et surtout extractif 

d’information ; 

� le manque de financement de l’action d’alerte, de veille et de suivi de la mise en œuvre des 

engagements ; 

� l’absence d’un programme conséquent sur les politiques initiées par l’Etat ; 

� l’absence récurrente de réponse sur certaines questions posées (Le soutien à l’émergence du 

mouvement coopératif, les soutiens aux coopératives de producteurs de semences initiées 

par les OP, la prise en compte des intérêts des éleveurs dans la gestion du foncier). 
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CHAPITRE 3. PERFORMANCES DU SECTEUR AGRICOLE  

3.1. Analyse du cadre macroéconomique global 

L’économie sénégalaise a évolué depuis 2007 dans un environnement international marqué par de 

profondes crises. Au plan interne, les conditions pluviométriques ont été défavorables à la 

production agricole dont l’insuffisance a impacté négativement, en partie, l’activité industrielle. La 

situation macroéconomique est ainsi caractérisée par une croissance erratique de la production et 

par des déficits budgétaire et commercial en deçà des objectifs visés limitant, in fine, les possibilités 

de développement durable.    

En 2014, dans un contexte marqué par l’adoption d’une nouvelle stratégie de développement 

économique et social à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), l’environnement économique interne 

s’est révélé davantage favorable suite au ralentissement observé un an auparavant.  

En effet, au-delà du renforcement des investissements, notamment, dans les infrastructures et dans 

l’énergie, l’économie a tiré avantage des moyens dégagés par l’Etat au profit du sous-secteur 

agricole. Ainsi, en dépit des retombées négatives de la propagation de l’épidémie à virus Ebola dans 

la sous-région sur les activités touristiques et de transport, l’activité économique s’est nettement 

relancée en 2014, au regard du taux de croissance du PIB réel estimé à 4,3% contre 3,5% en 2013. Ce 

regain d’activité reflète principalement l’amélioration de la croissance dans le secteur primaire ainsi 

que la vigueur du secteur tertiaire.  

Figure 1 : Taux de croissance en terme réel des secteurs et du PIB 

 

Source : ANSD (données de 2013 semi-définitives et données de 2014 provisoires) 

Dans le secteur primaire, l’activité s’est améliorée en affichant une progression estimée à 2,6% en 

2014, après une hausse de 0,6% l’année précédente. Ce regain de croissance reflète le renforcement 

de la valeur ajoutée du sous-secteur agricole, qui s’est inscrit en hausse de 4,7% en 2014 contre 0,4% 

un an auparavant (DPEE, 2015), en dépit de l’installation tardive de l’hivernage et du déficit 

pluviométrique observé dans plusieurs zones agro-écologiques. En effet, les mesures prises par le 

Gouvernement en termes de mise à disposition de semences à cycle court dans le cadre du 

programme d’adaptation, ont permis d’atténuer l’impact négatif du retard pluviométrique sur les 

cultures. 
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Plus globalement, le sous-secteur a profité de la mise en œuvre du Programme d’Accélération de la 

Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) qui vise à construire une agriculture compétitive, 

diversifiée et durable, conformément aux orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

Cependant, le secteur primaire a affiché un retrait de 13,1% en 2011. Ce repli reflète la 

contreperformance du sous-secteur agricole affecté par la mauvaise saison hivernale ainsi que par la 

baisse des intrants distribués aux agriculteurs.  

Concernant la demande extérieure, elle a été caractérisée, en termes réels, par une hausse des 

exportations de biens et services de 3,3% et un faible repli des importations de 0,1% au terme de 

l’année 2014. Les échanges avec l’extérieur sont marqués par une amélioration du déficit du compte 

courant de la balance des paiements qui est estimé à 8,8% du PIB contre 10,4% du PIB en 2013, 

traduisant ainsi, l’évolution favorable des cours du pétrole, le repli des importations de produits 

alimentaires et de biens d’équipement, mais également, le renforcement des envois des fonds des 

travailleurs émigrés. 

Tableau 5 : Indicateurs macroéconomiques 
Indicateur Situation de référence Réalisation 

2014 
Cibles 

 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 

Taux de croissance du PIB réel 
(%) 

4.1 2.6 3.4 4.3 4,7% 4 ,9 6,7 7,6 8 

Solde du compte courant (en % 
du PIB) 

-6.1 -9.2 -8.5 -7.7 -8,8%  
 

-
10,4%  

-
10,4%  

-
9,3%  

-
7,4%  

Déficit budgétaire global hors 
dons (en % du PIB) 

5.2 6.7 5.8 6.1 4,9 5,2 5,1 4,9 4,5 

Taux d'inflation annuel moyen  
(%) 

1.3 3.4 1.4  -1,10 -1,8 -2,3 -2,6 -2,3 

Source : Direction de la Planification 

3.2. Analyse du financement du secteur agricole 

Au-delà de l’élaboration des politiques publiques pour accompagner le développement des différents 

secteurs de l’économie, l’allocation des ressources à ces secteurs, particulièrement les ressources 

financières a toujours  été un critère non négligeable voire un facteur de succès dans les résultats  

produits par ces secteurs et l’essor qui en découle. 

En 2010, le Sénégal a élaboré son plan d’investissement quinquennal pour le développement du 

secteur agricole pour la période 2011-2015. L’ambition du plan était de d’investir pour 1 346,078 

milliards dans sept domaines6 importants pour le secteur agricole. Ce plan débutait avec un gap de 

49.95% (672,324 milliards de francs CFA) et des engagements de 32.19% de l’état, 0.33% des PTF, et 

17.54% des autres parties prenantes (ONG, secteur privé, collectivités locales).7 Le  

Tableau 6 illustre tous les efforts qui ont été consentis par le Gouvernement et ses Partenaires 

Techniques et Financiers pour la mise en œuvre de ce plan.  

Tableau 6 : Evolution du budget du secteur de l’agriculture de 2010 à 2014 (en millions) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Budget Général de l'Etat   1 398 300   1 525 600   1 670 300   1 659 000   1 860 300   

Budget Agriculture au sens large   136 001   147 243   204 217   177 969   264 472   

Dépenses Agriculture au sens large   102 558   102 341   162 259   123 129   198 468   

                                                           
6
 Les quatre sous-secteurs: agriculture, élevage, pêche et environnement; et les infrastructures rurales, 

coordination et suivi et évaluation, et valorisation des produits.   
7
 Plan National d’Investissement Agricole du Sénégal (PNIA), 2011-2015 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Taux d'exécution Agriculture sens large 75% 70% 79% 69% 75% 

Ressources extérieures de l’Agriculture sens 
large 

65 171   76 480   75 186   78 460   149 617   

Part ress. Extér. dans budget Agriculture sens 
large  

48% 52% 37% 44% 57% 

Exécution ress. ext Agriculture sens large 45 026   67 028   39 259   44 295   87 606   

Taux d'exécution des ressources extérieures 69% 88% 52% 56% 59% 
Source : DCEF/MEFP 

De 2010 à 2014, le budget total mobilisé des quatre sous-secteurs (Agriculture, Elevage, Pêche et 

Environnement) a évolué de 136 milliards à 264 milliards, soit une progression de 98%. Mais 

l’exécution de ces budgets a progressé plus lentement entre 2010 et 2014 à un taux 0.95% avec une 

pointe en 2012 avec une croissance de 58%.  

La part des ressources extérieures dans le financement du secteur qui a varié entre un minimum de 

37% en 2012 et un maximum de 57% en 2014 traduit la volonté des PTF à respecter les engagements  

pris lors de la signature du pacte PNIA. 

Dans la même lancée, la plus grande prise en charge du financement du secteur par l’Etat marque 

son intérêt pour l’agriculture. Les besoins de financement ont été assurés à 63% sur les ressources 

internes pour l’année 2012 qui correspond à la première année de la deuxième alternance où une 

meilleure prise en charge du financement du secteur a été opérée, surtout dans le sous-secteur de 

l’agriculture. 

En effet, en termes de répartition par sous-secteur, l’agriculture occupe la première place, avec un 

budget représentant entre 63% et 79% des ressources allouées au secteur de l’agriculture au sens 

large. 

Tableau 7 : Evolution du budget des sous-secteurs entre 2010 et 2014 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Agriculture 

 Budget MAER   88 393   93 415   143 138   123 971   208 013   

 Part du MAER dans le Budget secteur agricole  65% 63% 70% 70% 79% 

 Dépenses MAER   73 763   83 940   137 229   107 878   162 942 

 Taux d'exécution des ressources du MAER  83% 90% 96% 87% 78% 

 Ressources extérieures MAER  43 316   50 786   48 405   47 885   123 162   

 Part ress. Extér. dans le budget du MAER  49% 54% 34% 39% 59% 

 Exécution des ressources extérieures  29 252   56 358   32 928   37 596   80 047   

 Taux d'exécution des ress ext  68% 111% 68% 79% 65% 

Elevage 

 Budget MEPA   10 966   8 505   10 688   13 370   20 119   

 Part du MEPA dans le budget global  8% 6% 5% 8% 8% 

 Dépenses MEPA   8 374   2 739   9 036   6 752   10 789 

 Taux d'exécution des ressources du MEPA  76% 32% 85% 51% 54% 

 Ressources extérieures dans budget Elevage  3 780   2 064   2 673   4 967   11 138   

 Part des ress. Extér. dans le budget du MEPA  34% 24% 25% 37% 55% 

 Exécution des ress ext du MEPA  1 565   373   1 238   194   2 418   

 Taux d'exécution des ress ext du MEPA  41% 18% 46% 4% 22% 

Pêche 

 Budget MPEM   12 482   14 750   16 726   16 997   11 900   

 Part du MPEM  dans le budget global  9% 10% 8% 10% 4% 

 Dépenses MPEM   3 562   3 266   3 359   3 584   8 717   

 Exécution des ressources du MPEM  29% 22% 20% 21% 73% 

 Ressources extérieures dans budget MPEM  6 000   6 900   7 500   7 500   4 574   

 part des ress ext dans le budget du MPEM  48% 47% 45% 44% 38% 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

 Exécution des ressources ext du MPEM  1 441   1 914   743   1 441   1 977   

 Taux d'exécution des ress. Extér. du MPEM  24% 28% 10% 19% 43% 

Environnement 

 Budget MEDD   24 160   30 574   33 665   23 631   24 440   

 Part du MEDD dans le budget global  18% 21% 16% 13% 9% 

 Dépenses MEDD   16 859   12 396   12 635   4 915   15 931 

 Taux d'exécution du budget du MEDD  70% 41% 38% 21% 65% 

Ressources extér. dans le budget du MED  12 075   16 730   16 608   18 108   10 743   

part des ress. ext dans le budget du MEDD  50% 55% 49% 77% 44% 

Exécution des ressources ext du MEDD  12 768   8 383   4 350   5 064   3 163   

Taux d'exécution des ress. ext du MEDD  106% 50% 26% 28% 29% 
Source : DCEF/MEFP 

Le sous-secteur de l’environnement, deuxième après l’agriculture bénéficie d’environ 16% en 

moyenne du financement du secteur. En 2014, ce taux est de 9% du fait de la fin de plusieurs 

programmes financés sur ressources extérieures.  

Viennent ensuite les sous-secteurs de la pêche et de l’élevage qui reçoivent les plus faibles parts, 

avec respectivement 8% et 7% en moyenne. 

En matière d’exécution budgétaire, sur des prévisions de 264 milliards en 2014, les ressources ont 

été absorbées à 75% tandis que le taux de 2013 a été de 69% du fait du démarrage très timide du 

financement extérieur. Mais globalement, le taux d’exécution du secteur est assez acceptable 

(environ 71%) tiré principalement par le bon niveau d’exécution des ressources du sous-secteur de 

l’agriculture qui absorbe plus de 80% des ressources qui lui sont allouées.  

En faisant le bilan de la mise en œuvre du plan d’investissement du PNIA dans les quatre sous-

secteurs (Tableau 8), il apparaît que le sous-secteur de la pêche a enregistré le plus grand taux de 

mobilisation des ressources prévues (96%) entre 2011 et 2014, mais n’a pu en exécuter que 30%. Le 

meilleur taux d’exécution a été noté dans le sous-secteur de l’agriculture qui a pu mobiliser 61% du 

budget du PNIA.  

Tableau 8 : Niveau de mobilisation des ressources du secteur de l’agriculture de 2011 à 
2014 (en millions) 

Sous-Secteurs 

Budgets 
sous-
sectoriels du 
PI du 
Sénégal 
(PNIA) 

Total des 
Budgets 
Mobilisés 
pour les 
Sous-
secteurs 
(2011-2014) 

Total des 
Dépenses  
Exécutées 
pour les 
Sous-
secteurs 
(2011-2014) 

Taux 
d'absorption 

Taux Budget 
-PNIA 
mobilise 

Taux Budget 
-PNIA 
Exécuté 

Agriculture (MAER) 931 201 568 535 491 989 87% 61% 53% 

Elevage (MEPA) 147 341 52 682 29 406 56% 36% 20% 

Pêche (MPEM) 63 112 60 373 18 926 31% 96% 30% 

Environnement (MEDD) 144 797 112 310 45 877 41% 78% 32% 

              

Autres 59 626           

Agriculture au sens 
large  

1 346 078 793 901 586 198 74% 59% 44% 

Total des 4 sous-
secteurs 

1 286 452 726 878 491 262 68% 57% 38% 

Source : PNIA, DCEF/MEFP 
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Le taux d’exécution du budget du PNIA est relativement faible dans les tous les sous-secteurs, 

particulièrement dans l’élevage où il n’est que de 20%. La faible capacité d’absorption des ressources 

est liée à l’absence de certaines études de faisabilité au moment du démarrage des projets et aux 

procédures des partenaires et de passation des marchés. 

Par rapport à son engagement à œuvrer pour la réalisation de la décision des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de l'UA, prise à Maputo en juillet 2003, d'allouer au moins 10 % du budget national 

au secteur agricole pendant cette période, afin de contribuer à la réalisation des investissements 

requis pour atteindre les résultats des programmes du PNIA, le gouvernement a fait un pas 

important. En effet, depuis 2010, cet engagement a été respecté et l’Etat est même allé au-delà, avec 

un maximum de 12% en 2012. Depuis, le ratio a connu une baisse sans toutefois descendre en 

dessous de la cible de 10%. 

Figure 2 : Evolution de la part du budget total allouée à l’agriculture par rapport à 
l’engagement de Maputo 

 
Source : DCEF/MEFP 

Mais, il reste que l’engagement de Maputo n’a été réalisé en termes de dépenses publiques qu’en 

2012 avec 10% et les autres années, le taux se situait entre 6% et 7%. 

A propos des subventions, leur part dans le budget du MAER est en baisse depuis 2012, passant de 

94 milliards à  20,9 milliards en 2014, la même tendance étant maintenue en 2015 (21,1 milliards) 

selon la DCEF. 

par ailleurs, il faut noter que l’Etat a assuré le financement de la réponse à l’insécurité alimentaire et 

la prise en charge de la malnutrition à travers d’autres structures (CSA, CLM et SECNSA) pour un 

montant de 2,5 milliards destiné à l’acquisition de vivres et un montant de 2,4 milliards pour la prise 

en charge de la malnutrition. 

Pour le cheptel, l’utilisation du mécanisme de pérennisation du financement de l’opération 

sauvegarde du bétail (OSB) mise en place en 2012 pour un montant de 1,7 milliards et l’effort de 

l’Etat pour 1 milliard de FCFA, ont permis de sauver le noyau sensible du cheptel. 

Aux côtés de l’Etat et des PTF, le secteur privé a aussi participé au financement du secteur de 

l’agriculture, conformément à ses engagements pris dans le cadre de coopération de la NASAN. Ainsi, 

pour 414 988 104 dollars d’investissement prévu, un montant total cumulé de 152 296 685 dollars a 
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été mobilisé entre 2012 et 2014, dont 25 776 549 dollars d’investissement signalé en 2014 (cf. 

situation des engagements du secteur privé. 

Au total, le secteur de l’agriculture a bénéficié d’importantes ressources financières depuis 2010, 

mais peine encore à les absorber entièrement. Toutefois, il faut noter que depuis 2013, pour 

améliorer l’efficacité et l’efficience des ressources, une meilleure réallocation budgétaire a été 

opérée par l’Etat sur des activités à haute productivité (extension des aménagements hydroagricoles, 

réalisation de fermes agricoles, renforcement du capital semencier, de l’équipement agricole, 

pérennisation du financement de la recherche agricole et agroalimentaire, de l’appui conseil, de la 

formation). Ceci devrait s’accompagner d’une meilleure complémentarité entre agriculture familiale 

et agrobusiness responsable et durable mais aussi une meilleure prise en charge des besoins des 

organisations socio-professionnelles.  

 

3.3. Performances par sous-secteur 

3.3.1. Performances du sous-secteur de l’agriculture  

Le sous-secteur de l’agriculture, qui emploie environ 73,8% de la population rurale (RGPHAE 2013) 

constitue la principale activité en milieu rural où vit plus de la moitié de la population active du pays 

et l’essentiel des ménages pauvres. Ainsi, les défis et contraintes du développement rural et agricole 

exigent de l’Etat une vision forte et ambitieuse, mais claire. Dans un contexte national marqué par la 

promotion de l’émergence, cette vision est en droite ligne avec celle du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

Elle est opérationnalisée dans le sous-secteur agricole par le Programme de Relance et 

d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) dont les principaux objectifs à 

l’horizon 2017 sont fixés comme suit : 

� l’autosuffisance en riz en 2017 avec une production de 1 600 000 tonnes de paddy ; 

� l’autosuffisance en oignon en 2016 avec une production de 350 000 tonnes ; 

�  l’optimisation des performances de la filière arachidière avec une production en 2017 de 1 

000 000 tonnes et un volume d’exportation de 100 000 - 150 000 tonnes par an ; 

� le développement des filières fruits et légumes de contre-saison avec un objectif 

d’exportation de 157 500 tonnes en 2017. 

L’analyse des performances du sous-secteur s’est faite à travers les objectifs sectoriels ci-dessous, 

déclinés dans le CDSMT 2014-2016, avec un accent particulier sur les principales filières du PRACAS. 

� OS1 : Améliorer et sécuriser la base productive ; 

� OS2 : Augmenter la production et la productivité ; 

� OS3 : Améliorer l’efficacité du pilotage sectoriel. 

Pour chacun de ces objectifs sectoriels, des indicateurs ont été définis et des cibles fixés. Les résultats 

obtenus en 2014 sont comparés aux cibles fixés mais aussi aux résultats obtenus au cours des années 

précédentes. 

Pour les rendre opérationnels, ces objectifs sectoriels ont été traduits en quatre (4) programmes : 

� Programme d’amélioration et de sécurisation de la base productive ; 

� Programme d’augmentation de la production et de la productivité ; 

� Programme d’amélioration de la coordination et du pilotage sectoriels ;  

� Programme de création d’un environnement incitatif au développement du secteur privé 



42 
 

3.3.1.1. Performance par rapport à l’OS1 

L’OS1 se décompose en cinq (5) composantes : 

� Production de semences de pré base, base et certifiées 

� Réalisation, réhabilitation et entretien des aménagements 

� Hydraulique agricole 

� Protection sociale des Producteurs 

� Gestion durable de la productivité des terres 

Au cours de l’année 2014, les niveaux de réalisations notés pour ces composantes sont  variables. 

Pour la reconstitution du capital semencier dans le cadre de la composante production de semences 

de pré base, base et certifiées, il était prévu pour 2014 d’atteindre une production de 89 103 tonnes, 

toutes spéculations confondues. Cet objectif a été largement dépassé, avec une production de 111 

602 tonnes, soit un taux de 125,25%. Ce bond s’explique par la mise en œuvre de projet pour 

répondre au besoin du Gouvernement relatif à la couverture des besoins nationaux en semences. Les 

différentes initiatives notées en 2014 pour la reconstitution du capital semencier sont présentées 

dans le tableau suivant. 

Tableau 9 : Production semences de pré base, base et certifiées 
Structure Prévisions 2014 Réalisations 2014 Explication des écarts 

 
 
 
 
WAAPP 

Arachide : 9 240 tonnes 
 
Mil : 2625 tonnes 
 
Maïs : 2250  tonnes 
 
Sorgho : 1120 tonnes 

Arachide : 13 112, 826  
tonnes 
Mil : 602, 299  tonnes  
Maïs : 1 563, 826  tonnes 
Sorgho : 142,216   tonnes 
Riz : 2 241,5 tonnes 
Sésame : 2,085  tonnes 
Niébé : 291,053 tonnes 

Pour l’arachide : sélection et mise 
en œuvre d’un deuxième projet 
pour répondre au besoin du 
Gouvernement relatif à la 
couverture des besoins nationaux 
en semences d’arachide 
Pour les céréales : disponibilité en 
quantité suffisante des semences 
de niveaux inférieurs  pour 
produire les semences de niveaux 
supérieurs 

ANIDA  26 tonnes de semences de 
pré bases et base 
d'arachide produites 

 

DA Production de 680 tonnes de 
semences de pré bases et 
base d'arachide  

353 tonnes de semences 
de pré bases et base 
d'arachide produites 

 

Production de 3735 tonnes de 
semences de pré bases et 
base de riz et céréales 

-  

ISRA Production de semence de pré 
base d’arachide : 65 tonnes 

100 tonnes brutes et 85 
tonnes certifiées 
 

 

Production de semence de pré 
base de riz : 15 tonnes 

 22 tonnes de semence de 
pré base de riz produits 

 

Production de 25 tonnes 
graines et 2 tonnes de bulbes 
de semence de pré base 
d’oignon 

25 tonnes graines et 2 
tonnes de bulbes produits 

 

Production de semence de pré 
base d’autres céréales : 22 
tonnes 

25 tonnes de semence de 
pré base d’autres céréales  
produits 

 

PADAER Multiplication de semences R1  
sur 4 ha 

multiplication de semences 
R1 sur 28 ha 

Les travaux sont réalisés dans le 
cadre du protocole avec DRDR 
Kédougou et les superficies 
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Structure Prévisions 2014 Réalisations 2014 Explication des écarts 

réalisées ont dépassé les prévisions 
de 24 ha 

PAPIL  204 tonnes de semences 
produites 

 

PAPSEN Production pré base semences 
horticole 

Non réalisé Parcelle de démonstration non 
opérationnelle 

ANCAR -Production de 30 tonnes de 
semences de pré bases et 
base d’arachide  
- production de 1000 tonnes 
de semences pré bases et 
base (riz, oignon, fruits et 
légumes de contre saison, 
céréales etc.)  

14 tonnes de semences de 
pré bases et base 
d’arachide produites 
semences de pré bases et 
base (riz, oignon, fruits et 
légumes de contre saison, 
céréales etc.) produites 

 

Source : Rapport de performance 2014 du secteur de l’agriculture, DAPSA/MAER 

Concernant spécifiquement l’arachide et le riz, les performances ce sont nettement améliorées en 

2014, avec des accroissements respectifs de 576% et 67% comparativement à 2013. 

Pour la composante réalisation, réhabilitation et entretien des aménagements, les principales 

réalisations sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : évolution des indicateurs de l’OS1 de 2010 à 2014 
Indicateurs de résultats et 
d’impacts 

Unité 2010 2011 2012 2013 
 

2014 Taux de 
réalisation 

Ref. Cibles Réalisations  

Taux d'aménagement des 
superficies irrigables dans la 
vallée du fleuve Sénégal (VFS) 

%    46 47 48 49 .85 51.80 52.15 101% 

Taux d'aménagement des 
superficies irrigables dans la 
vallée de l’Anambé 

% - - - 31.25 0 0 - 

Superficies des aménagements 
hydro agricoles réhabilités 
dans la VFS 

ha     19067 8606 45% 

Superficie des aménagements 
hydro agricoles dans les vallées 
et bas fond 

ha    3863  10406 - 

Source : Rapport de performance 2014 du secteur de l’agriculture, DAPSA/MAER 

Concernant le taux d'aménagement des superficies irrigables dans la vallée du fleuve Sénégal et de 

l’Anambé, sur une prévision de 51% (soit 124 320 ha) en 2014, 52% ont été aménagés, soit un taux 

de réalisation de 101%, ce qui porte le total des superficies aménagées au niveau de la vallée à 

125 162 ha (sur un potentiel de 240 000 ha). Au niveau de l’Anambé, il n’y a pas eu  d’aménagement 

depuis 2006 du fait de l’absence de nouveau programme dans cette zone. 

Pour ce qui est des réhabilitations des aménagements hydro agricoles, sur une prévision de 19067 

ha au niveau de la VFS seul 8606 ha ont été réhabilités, soit un taux de réalisation de 45%. Au niveau 

des  vallées et bas-fonds, 6543 ha ont été aménagés en 2014.   

 Un montant de 52 067 135 672 CFA a été exécuté pour réhabiliter 8606 ha au niveau de la VFS et 

aménager 6 543 ha de vallées et bas fond. Ce résultat a été atteint avec 4.000.243.358 FCFA sur 

ressources internes et 48 066 892 314 FCFA sur ressources externes. 
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En matière d’hydraulique villageoise, les réalisations, qui ont concerné la réhabilitation et l’entretien 

de fermes, de bassins de rétention, de bas-fonds, de forages et de vallées, sont les suivantes : 

� le projet BARVAFOR a débuté la réalisation d’un bassin de rétention et d’une digue anti sel 

sur une prévision de 3 bassins de rétention et d’une digue anti sel dans les régions de Kaolack 

et de Fatick ;  

� le PAPIL a dépassé  l’objectif visé concernant les périmètres maraichers en  réalisant 42 ha 

sur une prévision de 19 ha, mais aussi les bas-fonds avec 44 ha aménagés sur 35 ha prévus. 

Pour ce qui est des périmètres irrigués villageois (PIV), seuls 35 ha ont été réalisés sur les 80 

ha prévus ;  

� le PADAER a  dépassé  l’objectif visé de 225 ha de bas-fonds avec une réalisation de 365 ha. 

Mais concernant les aménagements de vallées, le projet a réalisé 147 ha sur une prévision de 

205 ha. 

� l’ANIDA était  en train de réaliser 48 fermes sur un objectif de 49 dont 24 sur BCI, 4 DAC 

étaient  également en cours de réalisation. Par contre, la projection de 7 bassins de rétention 

et 850 ha de bas-fonds aménagés n’a pas été réalisée.  

3.3.1.2. Performance par rapport à l’OS2 

Le Programme d’augmentation de la production et de la productivité a concerné le riz, les céréales 

locales, les filières horticoles, les cultures de diversification, la filière arachide, le micro-jardinage, le 

renforcement des capacités et la protection des cultures. 

Concernant les semences d’arachide, les objectifs de la mise en place en 2014 étaient de 24 731 

tonnes dont 18 500 tonnes de semences niveau R3 destinés à la vulgarisation et 6231 tonnes 

destinées au programme de multiplication. Pour les semences de niveau R3, 18 177 tonnes ont été 

réalisées, soit 98% et les cessions ont été de 17 920 tonnes, soit un taux de 99%. Pour les céréales 

locales (mil, riz, mais local, sorgho local, fonio, niébé), l’objectif de mise en place  a été de 11 019 

tonnes dont 6644 tonnes pour les collectivités locales. Les réalisations effectives ont été de 10 277 

tonnes soit 93% et les cessions de 7599 tonnes soit 74%. Le programme subventionné a porté sur 

82 000 tonnes (20 000 tonnes de 6-20-10 ; 10 000 tonnes de 15-15-15 ; 34 000 tonnes d’urée ; 2000 

tonnes de DAP, 2000 tonnes de 9-23-30 et 5000 tonnes de 10-10-20). 

En matière d’engrais subventionné, les quantités destinées aux communes en 2014 étaient de 76062 

tonnes (hivernage, saison sèche froide, saison sèche chaude) dont 41 024 tonnes pour l’engrais NPK 

et 35 038 tonnes pour l’urée. Les quantités effectivement mises en place pour l’hivernage au niveau 

des communes ont été de 60 214 tonnes soit 79,16% toutes formules confondues dont 33017 tonnes 

pour l’engrais NPK et 27 197 tonnes pour l’urée. Les ventes se sont élevées à 37 956 tonnes soit 

63,04%. 

Tableau 11 : Quantités d’engrais subventionnés mises en place par campagne agricole 
(2010/2011 à 2014/2015)  
Année Formules 

6.20.10 15.15.15 15.10.10 10.10.20 9.23.30 18.46.0  (DAP) Urée TOTAL 

2010 9 130 8 103 3 663 5000 3 000 0 20 000 48 896 

2011 16 500 10 300 9 500 5700 4 000 0 23 200 69 200 

2012 24 000 10 000 13 000 5000 2 000 0 30 000 84 000 

2013 28 000 12 000 14 000 5000 2 000 2000 32 000 95 000 

2014 20 000 10 000 9 000 5000 2 000 6000 34 000 86 000 
Source : Direction de l’Agriculture 
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En plus de cet engrais subventionné dans le cadre du programme régulier ci-dessus, il y’a eu l’appui 

de 8044, 55 tonnes d’urée de la coopération japonaise dans le cadre du projet de sécurité 

alimentaire pour les agriculteurs défavorisés (KR2 2012) et l’acquisition de 4000 tonnes de DAP et de 

3000 tonnes d’urée dans le cadre du PNAR. 

Pour ce qui de l’équipement du monde rural lors de la campagne 2013/2014, 16 800 unités ont été 

acquises (7 000 semoirs, 9 000 houes, 800 charrues) ainsi que des équipements motorisés (50 

tracteurs équipés et 185 groupes motopompes). Sur ces acquisitions, 98% du petit matériel agricole, 

soit environ 16 450 unités, ont été ventilées au niveau des régions pour la cession auprès des 

bénéficiaires. Les 8%, soit 1 350 unités ont été réservés aux gros producteurs. Ces équipements 

cédés avec une subvention substantielle à hauteur de 70% ont été exclusivement destinés aux 

exploitations familiales. Pour ce qui concerne les équipements motorisés acquis, 100% des tracteurs 

soit 50 unités ont été livrés aux producteurs du Sud, du bassin arachidier et d’une partie de la vallée 

et 92,43% des groupes motopompes soit 171 unités ont été cédés aux producteurs de la vallée du 

fleuve Sénégal. Pour les infrastructures de stockage en 2013-2014, les réalisations ont porté sur la 

construction d’un réseau national de 122 magasins de stockage et de conservation financé par 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour un coût de 3,5 milliards de F CFA. 

En outre, de petits équipements ont été fournis à 84 OP (composées de 1 634 producteurs), 

constitués de houe sine, houe occidental, charrue, semoirs, Faucheuse, bâches, animaux de trait et 

sacs pour le conditionnement par le PADAER.  

Dans le cadre du renforcement des filières des pistes de production ont été aménagées ou 

réfectionnées par les projets et programmes œuvrant dans le domaine. 

Tableau 12 : Pistes de production réalisées en 2014 
Structure Prévisions 2014 Réalisations 2014 Explication des écarts 

SAED  115 km de pistes de production 
réfectionné 

 

PRODAM 
CSA 

 Réalisation de 10 km de pistes de 
production  

 

PAPIL 154 km de piste 
de production  

8 km de piste de production réalisés  
Entretien de 32 km de pistes 

Les écarts sont essentiellement liés 
aux délais de passation des marchés 
et à la défaillance des entreprises 

PADERCA  35 km de pistes réalisés  dans les 
régions de Sédhiou et Ziguinchor 

 

PASA Lou 
Ma Kaf 

 Les études pour la réalisation de 140 
km de piste sont en cours de 
réalisation. Les travaux devront 
démarrer en fin 2015  

 

Source : Rapport de performance 2014 du secteur de l’agriculture, DAPSA/MAER 

La Campagne 2014 a été surtout principalement caractérisée par l’installation tardive des pluies et à 

des longues pauses pluviométriques dans plusieurs zones qui ont induit une baisse de 2% de la 

production des cultures céréalières ainsi qu’un net recul des principales spéculations destinées à 

l’industrie et à l’exportation.  
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Figure 3 : Evolution de la production de céréales et de la pluviométrie de 2010 à 2014 

 

Source : DAPSA, 2014 

L’Etat, pour faire face à ces aléas qui ont occasionné des pertes de semences et des ressemis, a mis 

en place une stratégie consistant à mettre à la disposition des producteurs des semences de variétés 

hâtives et résistantes à la sécheresse (4000 tonnes pour le  niébé, 700 tonnes pour le sorgho, 45 

tonnes de sésame) manioc 20 millions de tiges pour 10000 ha) dans le cadre du programme 

d’adaptation à la situation pluviométrique, ce qui justifie entre autre les performances enregistrées 

au niveau du sorgho et du niébé. 

En ce qui concerne la mise en valeur et l’accroissement de production qui en a résulté, le tableau ci-

dessous présente les performances réalisées au cours des cinq dernières années. 

Tableau 13 : Evolution des indicateurs de l’OS2 2010-2014 
Indicateurs de 
résultats et d’impacts 

Unité 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Réalisat
ions 

Réalisati
ons 

Réalisat
ions 

Référenc
e 

Cibles Réalisati
ons 

Taux de 
réalisatio
n 

Taux de mise en 
valeur des superficies 
aménagées dans la 
VFS 

% 63 65 66 57 106 62,2 59% 

Taux de mise en 
valeur des superficies 
aménagées dans 
l‘Anambé 

% 68 - 42 37,2 68,5 32 47% 

Taux d’accroissement 
de la production de riz 

% 10 -33 16 -7,13 50,86 28,17 55% 

Taux d’accroissement 
de la production de 
mil 

% 0,4 -41 38 38 25,75 -21 -82% 

Taux d’accroissement 
de la production 
d’arachide 

% 25 -59 31 -2 36,44 -1 -3% 

Production de fruits et 
légumes 

T 750 000 860 000 905 000 950 000  995 000 - 

Source : DAPSA/DHORT, 2014 
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� Taux de mise en valeur des superficies aménagées dans la VFS et de l’Anambé 

En 2014, une légère hausse a été notée par rapport à 2013, le taux de mise en valeur passant de 57% 

à 62,2% au niveau de la vallée (de 69 394 ha à 77 802 ha). Cette faible hausse du niveau de mise en 

valeur se justifie par des problèmes d’organisation et de planification de la riziculture liée à : i) 

l’effectivité de la double culture ; ii) l’insuffisance de matériel agricole pour les façons culturales et la 

récolte ; iii) l’insuffisance de magasins de stockage par rapport à la production (au moins 50%) ; et iv) 

les problèmes liés au financement de la production et de la commercialisation avec les taux de 

crédits souvent inadaptés pour certaines sources de financement. 

En ce qui concerne l’Anambé, sur une prévision de 3 500 ha seuls 1 613, 15 ha ont été mis en valeur. 

L’état de dégradation avancé des aménagements fait que les 5000 ha aménagés ne peuvent pas être 

entièrement exploités. Par ailleurs, pour les 3645 ha exploitables, on note les contraintes suivantes : 

(i) l’insuffisance des crédits de campagnes malgré la reprise des activités de la CNCAS dans le bassin 

de l’Anambé, (ii) l’insuffisance et l’obsolescence du matériel agricole et (iii) l’insuffisance du 

personnel et des moyens logistiques pour l’appui conseil. 

� Taux d’accroissement de la production de riz 

La filière a connu des contre-performances sur la période 2011-2013, avec un taux d’accroissement 

moyen de -8%. En 2014, le riz a occupé la première place dans la production céréalière avec une 

contribution de 44,7% et une progression de 28% par rapport à l’année 2013. Cette performance 

s’explique par le fait que cette année coïncide avec le début de mise en œuvre du PRACAS dont le  riz 

fait partie des filières prioritaires mais aussi par la hausse  généralisée des superficies. En plus la 

production de riz a bénéficié d’un programme visant l’autosuffisance à l’horizon 2017 (avec une 

production de 1 600 000 tonnes de paddy). 

Par ailleurs, en 2014, le Projet d'Appui à la production durable du riz pluvial à Kaolack, Kaffrine et 

Fatick a permis l’acquisition d’équipements pour une valeur de 2 067 434 000 FCFA, grâce 

principalement à l’appui des bailleurs (99%). 

Tableau 14 : évolution de la production de riz paddy de 2010 à 2014 
Indicateurs de 
résultats et 
d’impacts 

2010 2011 2012 2013 2014 
Réalisations Réalisations Réalisations Référence Cibles Réalisations Taux de 

réalisation 
Taux 
d’accroissement 
de la production 
de riz (%) 

20,3 -33 16 -7,13 50,86 28,17 55% 

Production 
(tonnes) 

604 043  405 824  469 649  436 153  968 400 559 021  57% 

Riz irrigué     399 672       220 366       131 048       311 173   608 400     415 814   68% 

Riz pluvial      204 371        185 458   338 601        124 980   360 000      143 207   40% 

Source : DAPSA  

Toutefois, par rapport aux objectifs fixés pour 2014, les performances ont été mitigées, plus 

particulièrement pour le riz pluvial (40%) qui a subi les contrecoups de l’installation tardive de 

l’hivernage. 
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Figure 4 : Niveau de réalisation des objectifs de production de riz en 2014 

 

Source : DAPSA, 2014 

Cette contreperformance dans la production de riz s’explique également par les lenteurs notées dans 

la mobilisation effectives des ressources des partenaires financiers (DGPE, 2015) ; mais aussi par la 

faible augmentation des aménagements, principalement en zone irriguée, la faiblesse du parc 

d’engins, les difficultés d’accès au matériel de travail du sol de bonne qualité en temps et en nombre 

suffisant et d’accès aux engrais, les inondations faute de drainage suffisant, et dans une moindre 

mesure, les dégâts des oiseaux granivores (rapport de performance, DAPSA, 2014). 

Pour améliorer les performances de la filière, un certain nombre de mesures ont été prises dont la 

protection de la filière et la suppression  de la prime fixe visant la réduction des coûts de production. 

� Taux d’accroissement de la production d’arachide 

La production d’arachide en 2014 était de 669 328  tonnes contre 677 456 tonnes en 2013, soit un 

taux d’accroissement de -1%. Par rapport à la moyenne de production sur la période 2010-2013, une 

baisse de 15% a été notée. Malgré le déficit pluviométrique enregistré en 2014, le rendement à 

l’hectare a connu une augmentation de 3%. Ainsi, par rapport à la cible de 758 092 tonnes, le taux de 

réalisation est de 88%. Les superficies cultivées en 2014/2015 sont évaluées à 878 659  hectares, 

représentant 39,01 % des superficies totales cultivées. Ce résultat s’explique notamment par la mise 

à disposition de variétés de semences à cycle court mieux adaptées à des situations de déficit 

pluviométrique, par la vigilance vis-à-vis des adventices et le respect de la carte variétale. S’agissant 

de la mise en place des engrais, les prix de cession ont été revus à la baisse passant de 125 FCFA en 

2013 à 121 FCFA. Toutefois, la filière arachide reste toujours confrontée à des difficultés liées à un 

hivernage déficitaire et au faible pouvoir d’achat des producteurs. 

Tableau 15 : évolution des indicateurs de production d’arachide 
Indicateurs de résultats et 
d’impacts 

2010 2011 2012 2013 2014 

Réalisation Réalisation Réalisation Référence Cible Réalisation Taux de 
réalisation 

Taux d’accroissement de 
la production d’arachide 
(%) 

       12,04 -59  31  -2 36,44 -1  

Production (tonnes) 1 286 855 527 528 692 572 677 456 758 092 669 329 88% 

Source : DAPSA  
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L’Etat a subventionné les semences arachidières à hauteur de  6 407 000 000 FCFA et a soutenu la 

commercialisation à hauteur de 4 300 000 000FCFA. En somme, la filière arachidière a reçu de l’Etat 

10 707 000 000 FCFA pour l’année 2014. 

� Production de fruits et légumes de contre saison 

Pour ce qui est de l’horticulture, elle a été régulièrement classée, au cours de ces dernières années, 

comme la composante la plus performante de l’agriculture sénégalaise. 

Sur la période 2010 - 2014, les productions fruitières sont dominées de manière générale par la 

mangue (53,29%), les agrumes (19,77%), la banane (16,04%).  

Tableau 16 : Statistiques des Productions Horticoles pour la période de 2010/2011 à 
2013/2014 (tonnes) 
Spéculations  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Oignon 160 000 190 000 210 000 230 000 245 000 

Pomme de terre 15 000 12 500 15 000 20 000 29 680 

Tomate industrielle 90 000 110 000 80 000 50 000 97 513 

Tomate cerise 60 000 50 000 80 000 110 000 83 000 

Melon 5 000 15 000 20 000 18 000 20 000 

Haricot vert 10 000 10 500 10 000 14 000 10 500 

Chou pommé 40 000 50 000 55 000 55 000 51 182 

Gombo 3 200 13 000 15 000 15 000 15 000 

Patate douce 60 000 35 000 30 000 30 000 28 350 

Bissap  - - - 1 200 

Autres légumes 111 800 154  000 160 000 168 000 160 500 

Total/Légumes 555 000 640 000 675 000 710 000 741 925 

Mangue (y compris Mangue Export) 100 000 120 000 125 000 130 000 131 500 

Banane 47 000 30 000 35 000 35 000 35 575 

Agrumes 40 000 50 000 45 000 40 000 50 000 

Autres produits fruitiers 8 000 20 000 25 000 35 000 36 000 

Total Fruits 195 000 220 000 230 000 240 000 253 075 

Total Fruits et Légumes (1+2) 750 000 860 000 905 000 950 000 995 000 
Source : Direction de l'Horticulture (DHORT) 2011-2014  

En 2014, la filière horticole a connu un accroissement de la production de 4, 7% par rapport à 2013, 

soit 4,5%  pour les légumes et 5,4% pour les fruits. 

Le programme de relance de la filière horticole a bénéficié d’un financement de 57 992 452 FCFA sur 

ressources internes et 497 557 000 FCFA sur ressources externes. En outre, 161 364 637 FCFA sur 

ressources internes et 4 650 254 170 FCFA sur ressources externes ont été exécutés pour 

l’amélioration de conditions de mise en marchés. 

� Production totale d’oignon  

L’oignon demeure la première spéculation horticole avec 31% de la production nationale. S’agissant 

de l’objectif d’autosuffisance en oignon à l’horizon 2016, les résultats enregistrés en 2014 sont 

satisfaisants. En effet, la quantité d’oignon produite a atteint un niveau record de production en  

passant de 230 000 tonnes en 2013 à 245 000 tonnes en 2014. Cette importante réalisation a permis 

de réduire les importations d’oignons de 23% par rapport à l’année 2013. 

 Toutefois, malgré cette augmentation, la cible de 280 000 tonnes n’a pas été atteinte.  La filière 

Oignon est confrontée à un certain nombre de contraintes relatives essentiellement à la qualité de 

l’oignon local qui ne répond pas toujours aux préférences des consommateurs, due principalement à 

son défaut d’aptitude à la conservation (récolte précoce, mauvaise qualité de la semence, itinéraire 
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technique inadapté, teneur élevée en eau), à l’insuffisance des crédits et à la concurrence de l’oignon 

importé. 

Tableau 17 : évolution de la production totale d’oignon de 2010 à 2014  
Indicateurs de 

résultats et 
d’impacts 

Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

Cibles Réalisations Taux de 
réalisation 

Production total 
d’oignon 

tonnes 160000 190 000 210 000 230 000 280 000
8
 245 000 87,5% 

Source : D HORT/MAER 

Malgré son importance en tant que pourvoyeur de devises et socle de la sécurité alimentaire, le 

secteur agricole est largement dominé par des exploitations familiales de très petites tailles (la 

superficie exploitée en moyenne par ménage tourne autour de 3.3ha en 20143 contre 5 ha en 2013) 

qui peinent à se moderniser (faible utilisation de semences certifiées, faible implication des femmes, 

faible niveau de mécanisation, faible utilisation de fertilisant  etc.). La superficie moyenne par 

parcelle est estimée à 1,01ha. Le nombre moyen de parcelles par ménage est d’environ 3 et le poids 

des femmes dans l’occupation des parcelles s’est un peu rétréci a baissé par rapport à 2013 passant 

de 13,5% à 12,7%. 

3.3.1.3. Performance dans la commercialisation des produits agricoles 

� Commercialisation des graines d’arachide 

La commercialisation de l’arachide est une campagne organisée et supervisée par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement rural avec des mesures d’accompagnement relatives à : 

� l’adoption en Conseil des ministres du 10 décembre 2014 d’un prix plancher au producteur 

de 200FCFA/Kg fixé par le comité National Interprofessionnel de l’arachide (CNIA) pour la 

campagne de commercialisation 2014/2015 ; 

� la mise en place de commissions de collecte regroupant l’Etat et les acteurs de la filière ; 

� l’agrément d’opérateurs collecteurs pour les semences et les huileries ; 

� la lettre Circulaire n° 3500/MAER/DA du 16 décembre 2014, fixant le démarrage de la 

campagne de commercialisation de l’arachide au lundi 29 décembre 2014.  

En 2014, une mesure supplémentaire a été notée avec le protocole d’accord entre le MAER et la 

République populaire de Chine, en date 3 septembre 2014 relatif aux exigences phytosanitaires de 

l’arachide du Sénégal exportée vers la Chine. 

Le protocole Etat/Huiliers, sous l’autorité de Monsieur le Premier Ministre, signé en janvier 2014 a 

été reconduit. Il garantit le prix de 200 FCFA/kg fixé par le CNIA et la subvention du prix au 

producteur, soit la différence entre : 

� le prix de 200 FCFA/kg payé au producteur (par les huiliers) 

� et le cours international de l’arachide (calculé à partir des cotations de l’huile et des 

tourteaux). 

Le comité de suivi de ce protocole est présidé par le Conseiller spécial Agriculture de la Primature ; il 

est  composé des représentants des ministères chargés de l’Agriculture, de l’Economie et des 

Finances, de l’Industrie, du Commerce d’une part et des huiliers SUNEOR, CAIT, COPEOL et de WAO. 

Cette campagne de commercialisation ainsi que les mesures l’ayant accompagnée ont permis la 

collecte par les huiliers de  328 209,57 tonnes de graines en 2014 contre 304 994 Tonnes en 2013. 

                                                           
8
 Cible de production d’oignon en 2014 fixé dans le PRACAS 
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Ceci correspond à une enveloppe financière de 65 641 914 000 FCFA contre 51 111 000 000 FCFA en 

2013.   

Pour les exportations d’arachide, le volume contrôlé à l’exportation est évalué à 153 930, 62 tonnes 

en équivalent coque contre 11793,32Tonnes en 2013. Les exportations d’arachide ont ainsi 

augmentées de plus de 100 000T par rapport à 2013 et de 75% comparées à la moyenne des cinq 

dernières années. Il faut signaler que sur un volume total de 153 930,620 tonnes exportées, seuls 

190 tonnes ont eu des problèmes de non-conformité aux normes liés à la fumigation et qui 

représentent un taux de 0,12 %. 

 Cette performance des exportations d’arachide est le fruit du protocole d’accord signé avec la 

république populaire de Chine,  principal pays destinataire des graines exportées. Le tableau et le 

graphique ci-après indiquent l’évolution des exportations d’arachide du Sénégal de 2010 à 2014.  

Tableau 18 : Quantités d’arachides contrôlées à l'export de 2010 à 2015 
Années Quantités arachides contrôlés à l’export (T) Valeurs millions de FCFA 

2010 3 374,4 32 940 

2011 8  839,20 47 103 

2012 12 000 20 624 

2013 11 793,32 33 463 

2014 153 730,62 29 100 

moyenne 5 ans 37 947,51  

Ecart 2014 avec moy (T) 115 783,11  

Ecart 2014 avec moy (%) 75,32  
Source : Direction de la Protection des Végétaux, CBE 2015 

Les exportations d’arachide ont été arrêtées le 15 mai 2015.  

� Commercialisation du coton 

Pour la campagne 2014, la quantité de coton graine commercialisée s’élève à 26 546,725 tonnes 

contre 28 818 tonnes en 2013, soit une baisse de 7,8%. Cette baisse est  consécutive à la baisse de 

production due à l’installation tardive de la saison des pluies dans certaines zones et aux pauses 

pluviométriques. Il y’a en effet eu une baisse des superficies emblavées de 22 % par rapport à 

2013/2014 et de 12 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.  

Cependant, une amélioration de 3,9% est notée sur les quantités de coton graine commercialisées 

(26 546,725 Tonnes) par rapport à la moyenne des 5 dernières années (25 674 tonnes).   

� Commercialisation des produits horticoles 

Le sous-secteur horticole constitue une véritable opportunité pour le Sénégal, devant lui permettre 

un arrimage durable aux marchés globalisés à l’image des pays comme le Maroc, l’Égypte, le Kenya 

ou la Côte d’Ivoire, qui sont devenus de véritables fournisseurs internationaux de fruits et légumes. 

L’Europe reste encore le marché le plus porteur pour l’origine Sénégal. L’Amérique du nord est le 

deuxième grand marché mais les barrières phytosanitaires et le coût du fret constituent des facteurs 

limitant d’accès. 

Dans le cadre de l’accompagnement de la commercialisation des produits horticoles, l’Etat du 

Sénégal avait pris un certain nombre de dispositions pour permettre un bon écoulement de la 

production locale : il s’agit de : 

� La circulaire N°00000362/MCSICPPLPME/ARM/SP du 22 décembre 2014 instaurant le gel des 

importations de carotte à compter du 10 Janvier 2015 ; 

� La lettre circulaire N° 00000085/ MCSICPPLPME/ARM/SP  du 12 février 2015 instaurant le gel 

des importations d’oignon à compter du 14 février 2015 ; 
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� La lettre circulaire N° 00000068/ MCSICPPLPME/ARM/SP  du 2 février 2015 instaurant le gel 

des importations de pomme de terre sur la période allant du 14 février au 15 juin 2015 

(4mois). 

Le Sénégal exporte une dizaine de produits horticoles, dont les plus importants sont le haricot vert, la 

tomate cerise, le melon, la mangue et le maïs doux. 

Pour la campagne 2014, les quantités de fruits et légumes contrôlées à l’exportation s’élèvent à 

85 000 tonnes contre 67 598 tonnes en 2013, soit une hausse de 20,88% par rapport à 2013 et de 

31,58% comparativement à la moyenne des cinq dernières années. Le tableau ci-après indique 

l’évolution des exportations de fruits et légumes de 2011 à 2014.  

Tableau 19 : Situation des exportations et des importations de produits horticoles sur la 
période 2010/2011 à 2013/2014 (en tonnes) 
Spéculations 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Melon  11 563 12 057 11 079 14 342 

Pastèque 3 426 7 578 11 075 11 838 

Tomate cerise 8 740 9 861 9 934 10 639 

Mais doux 9 926 8 197 8 542 10 124 

Haricot vert 6 316 5 865 8 082 8 854 

Courge  1 547 2 714 2 647 2 034 

Oignon  308 320 208 166 

Autres  739 638 2 982 6 771 

Mangue 7 658 8 398 11 515 15 710 

Volume total exporté (tout produit confondu) 51 270 56 778 67 598 85 000 

Valeurs CAF pour les spéculations majeures (le 
melon, la pastèque, la tomate cerise, le maïs doux, la 
courge et la mangue) en millions de F CFA 

21 368 21 261 34 913 37 614 

Oignon  133 591 123 350 132 
182,530 

101641,151 

Pomme de terre 74 470 70 470 54 952,5  67 643,452 

Carotte                    8 496 8 568 7 907,035  11 911,760 

Banane  14 522 15 567 17 065,515 15136,630 

Volume total importé 231 079 217 955 212 107,58 196332,993 
Source : Direction de l'Horticulture (DHORT) 2011-2014  

En accord avec les importateurs, une régulation des importations (gel) est pratiquée sur l’oignon du 

mois de février au mois d’août de chaque année, de janvier à juin pour la carotte et de février à 

début mai pour la pomme de terre grâce à la disponibilité des productions nationales. Les prix 

moyens sur le marché intérieur sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 20 : Evolution des prix moyens de l’oignon et de la pomme de terre  
OIGNON LOCAL 

Année JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC Moy 

2012     338 277 242 239 327 419 390 338 317 250 317 

2013 250 345 321 237 238 343 394 514 414 350     333 

2014   423 447 339 328 376 401 442 441       397 

OIGNON IMPORTE 

2012     445 384 395 365 500 512 473 462 445 413 443 

2013 447 442 412 426 420 446 463 609 545 477 431 465 464 

2014 461 518 530 470 567 506 511 498 414 371 354 378 439 

POMME DE TERRE LOCAL 

2012     413 368 345 346 386 475 444 470 439 500 390 

2013 450 444 431 363 481 480 544 538 440 400 550 600 445 

2014   458 429 353 373 433 485 400 513       420 

POMME DE TERRE IMPORTEE 



53 
 

2012     474 424 448 441 458 528 510 519 514 489 485 

2013 491 504 489 468 482 535 588 675 615 563 557 553 542 

2014 554 521 525 497 501 501 524 504 465 429 448 445 492 
Source : ARM 

Le prix moyen de l’oignon local a connu une hausse entre 2013 et 2014 alors celui de l’oignon 

importé a baissé au cours de la même période, pendant que la pomme de terre a enregistré une 

tendance des prix à la baisse aussi bien pour la production locale que les importations. 

� Commercialisation du riz local  

Entre 2013 et 2014, la commercialisation du riz local décortiqué a connu des fluctuations au cours 

des mois, les quantités les plus faibles étant enregistrées au mois d’août (respectivement 255 tonnes 

en 2013 et 60 tonnes en 2014) et les maxima aux mois de janvier en 2013 (1335 tonnes) et 

septembre en 2014 (1114 tonnes). 

Figure 5 : Evolution des quantités mensuelles de riz local décortiqué commercialisées 
entre 2013 et 2014 

 

Source : SIM/CSA 

En 2014, la quantité moyenne de riz local décortiqué commercialisée a connu une baisse de 14% par 

rapport à 2013 (de 7299 tonnes à 6285 tonnes), du fait de la baisse notée sur le prix de vente moyen 

au détail de 271 FCFA à 253 FCFA et la supériorité du prix moyen du riz brisé ordinaire importé. 

Figure 6 : Evolution des prix moyens mensuels nationaux de détail du riz en 2014 

 

 

Source : SIM/CSA 
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Au total, en 2014, le sous-secteur de l’agriculture a connu une croissance en volume de 7.8% et sa 

contribution à la formation du PIB a été de 6.9% (DPEE). Ce résultat est relativement mitigé comparé 

à 2013 où la part du secteur en volume dans le PIB se chiffrait à 6.8 %. Les performances observées 

dans le secteur agricole sont imputables au dynamisme de l’horticulture et à l’augmentation de la 

production de riz, de sorgho et de niébé. D’importants efforts ont été consentis en termes de 

maîtrise de l’eau, d’accès aux intrants et au matériel et équipements, de prise en compte du genre, si 

bien que par rapport à l’année 2013, une amélioration nette a été notée pour l’essentiel des 

spéculations (cf. Annexe 6).  

3.3.2. Performances du sous-secteur de l’élevage 

Pour la composante « Elevage, Productions et Industries Animales - EPIA » du PSE, des objectifs 

stratégiques ont été définis pour accélérer le développement des filières animales, dans une 

perspective de réalisation de la sécurité alimentaire, d’amélioration des revenus et de préservation 

des ressources naturelles. Il a été retenu, à cet effet, qu’une approche intégrée favorisant le 

développement des chaines de valeur soit adoptée.  

La stratégie d’intervention dans le sous-secteur pour la réalisation des objectifs définis consiste ainsi 

en : 

� l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières animales ; 

� la création d’un environnement favorable au développement des systèmes d’élevage ; 

� le renforcement des infrastructures de transformation, de conservation et de 

commercialisation des produits animaux, avec une meilleure intégration dans la filière 

industrielle ; 

� l’amélioration de la structuration des segments industriels et familiaux des filières majeures 

(lait local, bétail-viande, aviculture et cuirs et peaux). 

Les indicateurs de suivi performance de la liste restreinte de suivi de la mise œuvre du PSE par le 

MEPA dans le cadre du PSE et du PNDE sont (i) la production de viande et d’abats en tonne, (ii) la 

production de lait en millions de litre, (iii) la production d’œufs de consommation en unités et (iv) les 

exportations de cuirs et peaux en tonne.  

Tableau 21: Evolution des principaux indicateurs  du sous-secteur 
Indicateurs Référence 2013 2014 Ecart 2013/2014 

    Prévu Réalisé Taux de réalisation   

Quantité de viande et 
d'abats (en tonnes) 

 202 061     216 322    208 527   96%  14 261    

Quantité de lait (en millions 
de litres) 

217,5 240 217,8 91% 0,3 

Quantité d'œufs de 
consommation (en millions 
d'unités) 

513 603 631 105% 118 

quantité de cuirs et peaux 
exportés (en tonnes) 

7173,5   6009   -1164,5 

Source : CEP/MEPA, rapport d’activités du MEPA 2015 

 
� Le cheptel 

Les effectifs estimés du cheptel  en 2014 se répartissent comme suit:  

Tableau 22: Effectifs du cheptel en 2014 
Espèces Effectifs (milliers de têtes) 
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Espèces Effectifs (milliers de têtes) 

Bovins 3 464 

Ovins 6 264 

Caprins 5 355 

Porcins 397 

Equins 544 

Asins 462 

Camélins 5 

Volaille industrielle 25 362 

Volaille familiale 30 953 

Source : CEP/MEPA, 2015 

On note que  les Ruminants représentent 91% des effectifs du bétail. S’agissant de la Volaille, les 

effectifs s’élèvent à 56 315 000 de têtes, dont la majorité appartient  à la volaille industrielle  (55%). 

� Production de viande et d’abats 

La production de viande et d’abats réalisée en 2014 porte sur un volume estimé9 à 208 527  tonnes, 

qui se répartit selon les différentes espèces comme indiqué par la  

Figure 7.   

Figure 7: Répartition par espèce de la production nationale de viande et d'abats 

 
Source : CEP/MEPA, Rapport d’activités du MEPA 2015 

La production de viande et d’abats en 2014 reste ainsi un peu en deçà (96%) du tonnage qui était 

projeté (216.322 tonnes). Par rapport à 2013, elle a connu une légère hausse de 3%. 

Cette situation s’explique principalement par la contreperformance de la sous-filière bovine. Celle-ci, 

dont le système extensif constitue la composante majeure, a subi, en effet, en 2014, les contrecoups 

des conditions climatiques qui ont été très défavorables, avec une baisse drastique de la 

pluviométrie, qui a eu comme conséquences, notamment, un assèchement rapide des points d’eau 

temporaires et une forte diminution du disponible fourrager. Ainsi la Zone Sylvo pastorale et la Vallée 

du Fleuve Sénégal, zones de prédilection de l’élevage extensif ont été les plus touchées (notamment 

                                                           
9
 La production estimée prend en compte les abattages non contrôlés, qui sont réalisés en dehors des circuits d’abattage officiels (cas des 

abattages domestiques). 
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avec les régions de Saint Louis, de Matam et de Louga) avec un déficit pluviométrique allant de 25 à 

50% (FAO, 2015)10. En plus de ces aléas climatiques, de nombreux cas de feux de brousse se sont 

déclarés en 2014, entraînant une réduction importante du pâturage disponible. Ainsi, la quantité de 

biomasse ravagée en 2014, soit 3 261 267 est de 16% plus importante qu’en 2013 (MEDD, 2015). 

Tous ces facteurs ont impacté de façon très négative sur la productivité (numérique et pondérale) 

des troupeaux. La production de viande bovine a ainsi baissé de 5 000 tonnes ( 

Figure 8). Le repli de la sous filière bovine a été cependant compensé par la filière avicole qui a 

enregistré une production en hausse de plus de 8 800 tonnes. 

Figure 8: Evolution de la production de viande et d'abats (en tonnes) par sous filière 
entre 2013 et 2014 

 
Source : CEP/MEPA, rapport d’activités du MEPA 2015 

Sur la période 2010-2014, la production de viande a connu en moyenne une hausse de 7,4%, soit plus 

de 14 000 tonnes. Cette augmentation a été portée par la filière avicole, industrielle principalement, 

qui a augmenté de 12000 tonnes. Cette filière continue ainsi de tirer profit de la mesure 

d’interdiction d’importation de produits et matériels avicoles usagés prise en 2005 pour faire face à 

la menace de grippe aviaire.  

Figure 9: Evolution de la production de viande (en tonnes) entre 2010 et 2014 

 
Source : CEP/MEPA, rapports d’activités du MEPA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Les filières locales ont fourni l’essentiel (95%) de la viande consommée en 2014, dont le niveau (15,8 

kg/habitant) est resté relativement stable ces trois dernières années. Il en est de même pour les 

                                                           
10

 Rapport final du programme de restauration d’urgence des capacités productives des agriculteurs et éleveurs affectés par les aléas 

climatiques de la campagne 2013-2014 au Sénégal 
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importations, qui ne sont pas sorties de la fourchette 9200-11500 tonnes, y compris moutons de 

Tabaski (55 à 68%). 

La filière œufs de consommation a également  profité des conditions susmentionnées sur la même 

période. Ainsi, elle a réalisé une hausse de plus de 18,5% par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années. A noter que pour l’année 2014, un volume record de la production a été enregistré 

avec 631 millions d’unités.  

� Production laitière 

La production de lait cru réalisée en 2014 porte sur un volume estimé à 217.8  millions de litres, dont 

65% provenant du système extensif et 35% des systèmes semi-intensif (28%) et intensif (7%) (Figure 

10). Par rapport à la cible de 240 millions de litres, on note un taux de réalisation de 91%. 

Relativement à l’année 2013, la production laitière connait une stagnation, du fait d’un recul net de 

la production du système extensif (-17.4 millions de litres), en conséquence des conditions 

climatiques difficiles en 2014, dont la contre-performance a été compensée cependant par la tenue 

relativement bonne des systèmes intensif (+3.6 millions de litres) et semi-intensif (+14.1 millions de 

litres). 

Figure 10 : Répartition de la production de lait selon les différents systèmes d’élevage 

 
Source : CEP/MEPA, rapport d’activités 2015 

Par rapport à la moyenne sur la période 2010-2014, la production a connu une hausse de plus de 17 

millions de litres, soit 9%, imputable à l’entrée en production des métis11 (système semi intensif)  

issus du Programme national d’insémination artificielle (Figure 11).  

Figure 11 : Evolution de la production de lait entre 2010 et 2014 (millions de litres) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Entrée en production de la 4ème génération de vaches métis  
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Source : CEP/MEPA, rapports d’activités 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

La filière lait local a couvert plus de la moitié (52,2%) de la consommation nationale correspondant à 

417,1 millions de litres, mais connait cependant une baisse (30 litres par habitant, contre 30,6 en 

2013 et 38 en 2012). Cette baisse tient principalement au recul des importations de produits laitiers 

enregistré ces deux dernières années (197,7 millions d’équivalent-litres de lait, contre 289,3 millions 

en moyenne pour la période des quatre années antérieures). Le recul des importations offre 

davantage d’opportunités à la filière lait local qui devra faire encore plus de progrès pour relever la 

consommation per capita à un niveau au moins égal à celui de 2012 (38 litres). 

Figure 12: Evolution comparée de la production locale de lait et des importations (en 
millions de litre) 

 

 

� Exportations de Cuirs et peaux 

Les exportations de cuirs et peaux s’élèvent à 6 009 tonnes en 2014, ainsi réparties par espèces : 

peaux d’ovins (1 505 tonnes), peaux de bovins (981 tonnes), peaux de caprins (458 tonnes) et autres 

peaux (0,035 tonnes).  

Figure 13 : Répartition des exportations de cuirs et peaux (en tonnes) par espèces 
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Source : CEP/MEPA 2014 

Le cuir Wet blue (peaux brutes légèrement transformées) représente plus de la moitié (51%) du 

tonnage exporté, avec l’Italie, très exigeante en qualité à l’instar des pays d’Europe, comme premier 

pays destinataire, suivi de l’Inde et des Emirats Arabes Unis. 

La prédominance du Wet blue dans les exportations de cette année constitue un des premiers effets 

de la politique de substitution progressive des peaux brutes par ce produit. Il convient de rappeler, 

en effet, que l’Etat a mis en place en 2013 le projet d’appui à l’amélioration des cuirs et peaux pour 

promouvoir la transformation des peaux brutes au niveau local, pour plus de plus-value.  

Par rapport à 2013 (Figure 13), les exportations ont connu un repli de 16%, soit plus de 1.164 tonnes, 

imputable à une baisse significative des peaux brutes (-1.423,3 tonnes) liée à (i) la mauvaise qualité 

et au prix élevé des peaux de bovins et à (ii) la demande de plus en plus importante au niveau sous 

régional de peaux à des fins alimentaires (circuit informel). La principale destination contrôlée des 

peaux brutes reste le marché asiatique, qui est moins exigeant en termes de qualité que le marché 

européen. Le Pakistan (64%) et l’Inde (30%) concentrent la majorité des exportations. 

Figure 14 : Evolution des exportations de cuirs entre 2013 et 2014 

 
Source : CEP/MEPA 2014 

De manière générale, les contraintes qui ont entravé les performances du sous-secteur de l’élevage  

sont liées (i) à l’insuffisance des ressources allouées au sous-secteur de l’élevage (ii) à une protection 

zoosanitaire insuffisante relative au déficit de ressources financières, à la non-disponibilité des 

vaccins, aux déficits de parcs à vaccination, (iii) à une insuffisance des infrastructures et équipements 

d’élevage, de transformation et de commercialisation des produits animaux, (iv) au manque de 
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structuration des filières animales, (v) aux limites dans le pilotage sectoriel imputables à 

l’insuffisance des ressources allouées à la collecte des données et à la qualité des statistiques, en 

effet, le sous-secteur n’a jamais bénéficié d’un recensement exhaustif. 

3.3.3. Performances du sous-secteur de l’environnement 

La politique environnementale est articulée aux principes du développement durable afin, d’inverser 

la tendance actuelle à la dégradation des ressources naturelles, de valoriser la diversité biologique et 

de promouvoir la gouvernance verte. 

Pour asseoir les bases d’un développement durable, la mise en œuvre de cette politique a nécessité 

une articulation des priorités de Gestion des Ressources naturelles et de l’Environnement (GRNE) au 

Plan Sénégal émergent (PSE) notamment sur son axe 2 et à l’acte III de la décentralisation.  

Il s’agit d’assurer un équilibre entre le développement des activités productives et la nécessité de 

protéger l’environnement afin  de garantir la durabilité des systèmes de production. 

C’est dans ce cadre politique global que s’inscrit la mission du Ministère de l’Environnement  et du 

Développement durable consistant à assurer une gestion rationnelle de l’environnement et des 

ressources naturelles pour contribuer à la réduction de la pauvreté dans une perspective de 

développement durable (DD).   

A cet effet elle vise spécifiquement : 

� l’amélioration de la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles ; 

� l’intensification de la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement 

et des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y afférentes ; 

� le renforcement des capacités  institutionnelles et techniques des acteurs  dans la mise en 

œuvre des actions de conservation de l’environnement et des ressources naturelles. 

Ces objectifs sont déclinés en  programmes techniques dans le cadre du Document de Planification et 

de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD). Ces programmes sont associés, à des 

indicateurs de résultats et d’impacts avec des cibles, permettant  le niveau de réalisation des 

objectifs fixés.  

A travers ces actions, le Ministère en charge de l’Environnement, contribue à la sécurité alimentaire 

par la promotion du développement durable. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

environnementale, des activités agro-sylvo- pastorales et de promotion de l’investissement privé 

sont exécutées depuis plusieurs années dans ce sens. Ces  activités s’inscrivent dans la dynamique de 

lutte contre la pauvreté  et d’amélioration de la sécurité alimentaire en milieu rural. La réalisation de 

toutes les activités planifiées à travers ces composantes a pour finalité de contribuer à l’atteinte des 

objectifs stratégiques, les lignes d’actions et les mesures du PSE.  

L’amélioration de la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles vise le 

renforcement des fondements stratégiques, scientifiques et techniques des prises de décision des 

autorités politiques et des acteurs du secteur. Pour ce faire trois axes d’intervention ont été 

identifiés (i) la collecte, la mise à jour régulière et le partage des informations de base sur 

l’environnement et les ressources naturelles, (ii) l’interconnexion des systèmes d’information sur 

l’environnement et les ressources naturelles et (iii) les études et recherches, en matière 

d’environnement et de ressources naturelles, orientées vers le développement.  

Le but de l’intensification de la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de 

l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y 
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afférentes est de réduire le rythme de dégradation du cadre de vie et des ressources naturelles, tout 

en contribuant à satisfaire les besoins des populations. Cet objectif regroupe l’ensemble des activités 

de lutte contre la dégradation de l’Environnement et des ressources Naturelles. Pour atteindre cet 

objectif, trois programmes ont été mis en œuvre : la Lutte contre la déforestation et la dégradation 

des terres, la conservation de la biodiversité et gestion des zones humides et enfin, la lutte contre les 

pollutions, les nuisances et les effets néfastes des changements climatiques. 

� la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres 

A l’instar des années passées, les efforts en 2014, les efforts ont porté sur la lutte contre les feux de 

brousse, l’aménagement et l’exploitation durable des formations forestières, la reforestation à 

travers le reboisement, les mises en défens et la régénération naturelle assistée (RNA) et la 

conservation des eaux et la restauration des sols. Les réalisations obtenues par le département avec 

l’appui des partenaires au développement sont synthétisées dans le  tableau ci-dessous. 

Tableau 23 : Indicateurs de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres  
Indicateurs 
 

Réalisations 
2013 

Réalisations 
2014 

Cibles 
2014 

Taux de 
réalisation 

2014 

Ecart entre 
2013 et 2014 
(réalisation) 

Superficies nouvellement reboisées 22196 19801 21700 91,20% -10,80% 

Niveau de régénération naturelle 
assistée 

3780 3768 4000 94,20% -0,30% 

Superficies mises en défens 29378 53267 17280 ha  100% 81,30% 

Ratio reboisement /déboisement 1,16 1,15 R/D≥R/D 
2014 

100% -0,9% 

Nombre de km de pare-feu ouverts 3021 1497 3500 42,80% -50,40% 

Evolution des superficies des terres 
sous aménagement durable  

ND 1 412 520 ND 100% ND 

Superficies brûlées en Ha 490 476 ha 444 039 ha  -50000 ha 93% 46757 

Quantités de biomasse ravagées par 
les feux de brousse (tonnes) 

2 744 429 3 261 267 ND 50% 16% 

Superficies de terres dégradées 
restaurées 

30 300 31712,5 1256 ha 100% 4,7% 

Source : Revue annuelle de performance 2015/MEDD 

Dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, on note en 2014, l’ouverture et l’entretien de 

4397 km  de pare-feu. Ces réalisations ont été obtenues grâce aux efforts des structures techniques 

et des populations. Cela a permis d’enregistrer une baisse de 46 757 ha soit 93,51 % de la cible 

(baisse de 50 000ha) de superficies brulées s’élevant à 444 039 ha contre 490 796 ha l’année 

précédente. En termes d’effets et de transversalité, on peut souligner l’importance de la lutte contre 

les feux de brousse dans la réduction de la pauvreté par une protection du patrimoine des 

populations, la préservation des pâturages naturels, des parcelles de culture, des espaces forestiers 

et l’amélioration du couvert végétal. 

En matière d’aménagement et production forestière, l’objectif visé est la rationalisation de 

l’exploitation forestière par l’aménagement de forêts et la domiciliation de la totalité de la 

production dans ces forêts ou  zones aménagées. Le total des superficies forestières aménagées 

s’élèvent à 857 500 ha ouverts à la production de charbon de bois. Entre 2013 et 2014, le nombre de 

forêts aménagées pour l’exploitation est passé de 19 à 34 soit un taux de progression de l’ordre de 

79%, correspondant à un accroissement de superficie de 389 974 ha. On note la part prépondérante 

des producteurs locaux dans la répartition des possibilités et dans l’exploitation forestière de ces 

possibilités allouées, entraînant ainsi une forte contribution à la réduction de la pauvreté dans les 

localités concernées. 
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En matière de reforestation et reconstitution du couvert végétal, les  réalisations ont porté sur  le 

reboisement, la régénération naturelle assistée (RNA) et la mise en défens.  

Pour ce qui concerne le reboisement le niveau de réalisation est de 55435 équivalents ha. Pour ce 

qui est de la Régénération Naturelle Assistée (RNA), 3768ha sont réalisés sur une prévision de 4 000 

ha  soit un niveau de réalisation de 21% et pour  la mise en défens 24392 ha ont été réalisés. Ces 

réalisations pour la reforestation donnent finalement un ratio de 1.15.   

Par ailleurs des actions de restauration de terres dégradées autour des vallées pour réduire 

l’ensablement et le suivi des plans de gestion environnementale et sociale ont favorisé la 

récupération 31712,5 ha de terres des zones agricoles en 2014, contre 30300 ha en2013.  

En outre,  des dispositifs mécaniques et biologiques de lutte antiérosive ont été réalisés pour 

protéger environ 146 ha : cordons pierreux (44,6 km), plantations d’espèces halophytes sur tannes 

(10 ha). Ces actions ont  permis de protéger les terres agricoles de l’érosion hydrique et d’améliorer 

la structure des sols. 

Grâce aux actions menées par les différentes structures du département plusieurs terres  dégradées 

ont été restaurées. Ce qui a permis d’avoir en 2014,  1412520 ha de terres forestières  sous gestion   

durable. 

� la gestion de la biodiversité et des zones humides 

Elle  a pour objet la gestion des Parcs, Réserves,  Aires Marines protégées et zones humides  dans 

une perspective de valorisation de la biodiversité. Elle s’articule autour de la conservation de la 

biodiversité  à travers la gestion des parcs et réserves d’une part et d’autre part,  la création et la 

gestion d’AMP. 

La gestion des parcs et réserves : cette gestion s’inscrit aussi dans l’atteinte de l’objectif de la 

Convention sur la Diversité Biologique qui est d’amener le taux de couverture en Aires Protégées à 

17% du territoire national. Sept (07) aires protégées bénéficient chacune d’un PAG (PNNK, PNLB, 

PNDS, RSFG, PNOD, PNIM, RNP). Cependant ils doivent faire l’objet d’une réactualisation. Pour les 

aires protégées restantes (RFFN, ROK, PNBC), les fonds pour l’élaboration de leur PAG ne sont pas 

disponibles. Le PAG de la réserve naturelle communautaire de TOCC TOCC a été validé le 07 

novembre 2014. Les organes de gestion sont mis en place et le règlement intérieur de cette réserve 

adoptée par les populations. 

Pour la gestion et l’aménagement techniques des parcs et réserves, notons entre autres les 

réalisations suivantes :  

� PNNK : construction  du  poste de garde de Darsalam et de 04 miradors, ouverture de 509 km 

de pistes servant aussi de pare – feu, installation de 08 panneaux de signalisation dans l’axe 

Kalifourou – Koulountou,  mise en place de 102 bornes pour renforcer la matérialisation des 

limites du Parc,  réhabilitation de mares (mare de Mansafara et Nianaka) d’un total de 75 ha ; 

� PNOD : implantation de 12 panneaux de signalisation, réhabilitation de 12 km de pistes et 

des habitats d’oiseaux, curage de canaux et de 3000 ha envahis par les végétaux aquatiques; 

� ROK : mise en place de 10 bouées de protection de l’îlot de reproduction et des activités de 

reboisement ; 

� Surveillance des parcs et réserves avec plusieurs saisies effectuées sur des contrevenants. 
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Ces réalisations visent à créer les conditions favorables à la préservation et à l’amélioration de la 

biodiversité. Elles montrent qu’en 2014, la DPN a eu à mettre en œuvre des plans de gestion et 

d’aménagement des parcs et réserves. 

Pour l’introduction d’espèces fauniques dans les parcs et réserves, 10 éléphants en provenance du 

Burkina Faso, devraient faire l’objet de translocation, mais l’activité n’est pas encore réalisée car le 

budget de l’opération n’était pas disponible en 2014. En revanche, le budget de capture, transport et 

mise en quarantaine dans le parc est inscrit dans le BCI 2015.  L’Ambassade du Sénégal à Pretoria 

assiste le MEDD dans la recherche d’experts et de sociétés capables d’effectuer ce travail.  Les 

marchés seront lancés bientôt et l’opération est programmée avant le mois de mai 2015.  

La création et la gestion d’Aires Marines protégées : cette action a principalement pour mission de 

mettre en place un réseau opérationnel d’AMP dans une perspective de protection et de 

conservation de la biodiversité et de générer des bénéfices socio – économiques durables.  Pour ce 

faire, il s’agira de consolider les AMP existantes et d’en créer de nouvelles. Cette mission s’inscrit 

également dans l’atteinte de l’objectif d’Aichi dont la cible d’ici 2020 est d’arriver, au niveau de 

chaque pays signataire, à un taux de couverture en AMP de 10% de son domaine maritime. Pour un 

domaine maritime de 198 000 km2, le Sénégal en est actuellement à un taux de 1,23%. Ce niveau 

s’explique surtout par l’immensité du domaine maritime sénégalais, comparé à celui d’autres pays 

signataires. La DAMPC a prévu la création de deux (02) AMP par an dans le but d’atteindre à long 

terme le taux de couverture de 10%. C’est dans ce cadre que le processus de création des AMP de 

Sangomar et Gandoul a démarré en  2013, avec des plans d’aménagement et de gestion en cours de 

mise en œuvre. Ce processus de création est finalisé. En 2014 deux Plans d’Aménagement et de 

Gestion de Niamone et Mlomp en Casamance sont en cours de finalisation. En effet, le bilan 

diagnostic et la planification pour ces deux AMP ont été réalisés. En outre, les délibérations 

communales ont été obtenues 

� La lutte contre les effets des changements climatiques  

Cette action contribue à l’amélioration  du cadre de vie des populations, à la mise en œuvre au 

niveau national de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques , à 

l’intégration de la dimension environnementale dans les projets, programmes et politiques, à la 

prévention et réduction des risques de catastrophes au niveau des Etablissements Classés. Il est ainsi 

articulé au suivi des Plans de gestion environnementale. 

Au regard de cet indicateur  et suite à l'exploitation de la base de données sur les évaluations 

environnementales, on déduit les résultats suivants :  

Tableau 24 : Situation du suivi des PGES 
Cumul des  
projets 
enregistrés  
jusqu’en 
décembre 2014 

Cumul des 
projets validés 
jusqu’en 
décembre 2014 

Nombre de 
Projets 
suivis en 
2014 

Cumul des  
projets suivis 
jusqu’en 
décembre 2014 

Nombre de PGES à 
suivre par rapport 
à l’indicateur de 
base (70%) 

% de PGES 
suivis jusqu’en 
décembre 
2014 

427 237 119 163 166 98% 
Source : Revue annuelle de performance 2015/MEDD 

Ce taux de 98% a été atteint grâce à l’appui du PRCA. Pour 2015, un risque de baisse de performance 

peut être noté avec la clôture du  PRCA et une faible allocation dans le budget 2015. Des solutions 

devront être trouvées pour maintenir ce niveau de performances et assurer correctement le suivi des 

projets nécessitant une expertise adaptée.  

Concernant la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, les prévisions portent sur 

la protection et la consolidation côtière, la promotion d’activités sobres en carbone. 
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La protection côtière : l’avancée de la mer compte parmi les manifestations les plus visibles des 

changements climatiques au Sénégal. Ses conséquences sur le cadre de vie des populations et les 

activités économiques (pêche, tourisme, agriculture, etc.) des zones exposées ont depuis plusieurs 

années préoccupé les décideurs, au niveau national et international (MEDD, UEMOA, UE, Pays – Bas). 

Le MEDD, s’est engagé pour 2014 comme pour les années précédentes, un objectif  de  500 mètres 

de protection côtière par an. Le coût onéreux des options techniques et la rareté de l’expertise dans 

ce domaine, ont fait que les réalisations n’ont pas toujours été à la hauteur des ambitions, malgré 

certains travaux phares effectués avec l’appui de certains partenaires comme l’UEMOA, le Royaume 

des Pays – Bas, l’UE etc. 

Parmi  les actions de protection  en cours ou en perspectives, on peut noter : le Projet de Gestion 

Intégrée des Zones Côtières (GIZC), le projet de protection côtière de Saly par la mise en place de 

brise-lames,  la recherche de solutions techniques à la brèche de Saint-Louis.  

Promotion d’activités sobres en carbone : quarante (40) villages centres sur les 70 prévus ont accès 

à l’énergie propre, soit 57% des prévisions. Ces éco villages sont en train de procéder à une extension 

du réseau au niveau des villages polarisés. Toujours dans ce cadre il était prévu que 40% des 

nouveaux ménages utilisent des matériaux locaux énergétiquement efficaces. Cette cible a été 

atteinte à 100% car 55% des ménages utilisent effectivement des foyers en banco ou foyers 

métalliques. Cependant ce taux est de 85% au niveau des éco villages centres. 

Concernant l’approbation d’un projet carbone par l’Autorité Nationale Désignée, trois projets NAMA 

ont été effectivement approuvés. 

L’indicateur sur l’évolution des émissions de CO2 par habitant par an n’est pas renseigné. Il est en 

principe renseigné tous les quatre (04) ans à l’occasion de la communication nationale sur les 

émissions de gaz à effet de serre.  

Pour la promotion de l’économie verte, 1344 emplois verts ont été créés dans les domaines de la 

foresterie, de la gestion des déchets, l’aquaculture et l’apiculture avec des niveaux de revenus 

annuels de près de 500 000 Francs CFA. 

En 2014, Il faut souligner l’apport positif du PRCA qui a contribué à relever leur performance 

technique. Le PRCA a contribué à la gestion de biodiversité et des aires protégées avec la création de 

nouvelles AMP (Niamone et Mlomp). 

Des avancées significatives ont été réalisées en matière de conservation de la biodiversité, de 

reconstitution, de reforestation, de conservation et de protection des ressources forestières. 

Toutefois, la situation reste encore caractérisée par une dégradation avancée des ressources 

naturelles, leur faible valorisation et le souci de préserver les bases productives. 

3.3.4. Performances du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture 

Dans le sous-secteur de la pêche, une faible reprise de l’activité a été notée en 2014 avec une 

progression de 0,9% par rapport à 2013. Cette légère amélioration est tirée par la pêche industrielle 

sous l’impulsion de la relance de l’industrie de transformation de poisson. Ainsi, le volume de 

débarquements de  la pêche industrielle a augmenté de 14,2% entre les années 2013 et 2014 passant 

de 43 698 tonnes à 49 903 tonnes. 

Tableau 25 : Evolution de quelques indicateurs  de performance du secteur de la pêche 
Indicateurs Réalisations Ecart2013 

/ 2014 2013 2014 
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Valeur ajoutée du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture (variation) -4,6% 0,9% 5,5% 

Volume de la pêche artisanale (en tonnes) 395758 360124 -9% 

Volume de la pêche industrielle (en tonnes) 43698 49903 +14,2% 

Production aquacole (en tonnes) 704 1095 +55,5% 

Nombre de pirogues contrôlées 3711 4494 21,1% 

Taux d'immatriculation des pirogues 32% 45% 13% 

Nombre de plans d’aménagement des pêcheries mises en œuvre 0 1 +1 

 

Concernant la pêche artisanale, le nombre de pirogues contrôlées (surveillance côtière et 

surveillance participatives avec les communautés de pêcheurs) passe de 3711 en 2013 à 4494 

embarcations en 2014. Les débarquements de la pêche artisanale ont connu un repli de 9% avec un 

volume de 360 124 contre 395 758 tonnes durant l'année 2013 traduisant ainsi les conséquences de 

la surexploitation des ressources halieutiques mais également les perturbations relatives au 

changement climatique. 

Sur la même période, des opérations importantes ont été menées dans le cadre de la gestion durable 

des ressources halieutiques. Il s’agit notamment du renforcement du contrôle et de la surveillance 

des pêches à travers la réhabilitation et l’équipement de quatre (04) stations côtières de surveillance 

qui ont permis de porter le nombre d'inspections et de contrôles à 2539 contre 423 en 2013. 

Concernant l’aquaculture, la production est passée de 704 tonnes en 2013 à 1 095 tonnes en2014. 

Ce résultat s’explique par les investissements consentis et la structuration de la filière aquacole 

intégrée permettant de réaliser 82 ouvrages et d’ensemencer 11 bassins aquacoles. Bien qu’étant en 

progression, le rythme d’évolution de la production aquacole reste insuffisant au regard des 

ambitions du Plan Sénégal émergent pour cette filière. 

En outre, de nombreuses autres activités ont été menées au titre des actions et mesures de gestion 

adaptées. C’est ainsi que dans le cadre de la sauvegarde de l’agrément national à l’exportation, 199 

unités de traitement de produits halieutiques agréées ont été enregistrées, soit 121 unités 

industrielles à terre et 79 navires de pêche. Dans le registre du contrôle et de la certification des 

produits, 3 383 inspections des produits à l’export ont été réalisées dont 3 167 pour les 

établissements et navires sénégalais et 201 pour les navires étrangers. Les statistiques des certificats 

d’origine et de salubrité délivrés donnent 5210 au niveau du port et 12675 pour l’aéroport. 

Cependant, le sous-secteur reste confronté à des contraintes majeures se rapportant à la 

surexploitation de la ressource halieutique, l'utilisation d'outils de pêche non conformes à la 

réglementation ou encore la pollution marine. L’aquaculture, sous-secteur embryonnaire, doit faire 

face à un déficit dans le suivi technique, à l’absence de financement adapté et à la faiblesse des 

moyens matériels et d’organisation des acteurs. Ce faisant, les actions à mener prendront en compte 

le besoin de consolidation des acquis en matière de gestion des ressources, de promotion des filières 

et de renforcement des capacités des acteurs. Il s’agira également d’adopter un nouveau Code de la 

pêche maritime ainsi que celui de l’aquaculture. 

3.3.5. Analyse de la prise en compte de la problématique du genre dans le secteur agricole 

La problématique du genre est importante pour rendre l’agriculture performante. Le secteur agricole 

concentre 65% de la population totale en 2013. Les femmes étant plus nombreuses que les hommes 

(50,1% contre 49,9%), elles sont 62,6% à participer aux travaux agricoles en milieu rural. Malgré une 

forte présence dans le secteur, elles peinent à accéder aux facteurs de production. En 2013, 86,5% 

des parcelles étaient exploitées par les hommes contre seulement 13,5% pour les femmes (cf. 
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Annexe 7). Pour l’année 2014, une légère baisse est notée avec 12,7% pour les femmes et 86,3% 

pour les hommes. Pourtant, leur contribution à l’entretien et au bien-être de la famille est essentielle 

pour la survie de la communauté. En plus des travaux domestiques qui incombent aux femmes, la 

production vivrière est partiellement entre leurs mains. Ces cultures qui ne nécessitent pas des 

techniques modernes et des intrants importants, participent de façon notoire à l’autosuffisance 

alimentaire. Leur rôle dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire est déterminant 

et pourtant négligé.  

Conscient qu’un développement local endogène ne peut pas se faire sans une pleine participation 

des femmes dans l’agriculture, l’Etat s’est engagé à promouvoir le développement de leurs capacités 

dans le secteur et à assurer un accès équitable aux ressources. La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-

Pastorale stipule dans son article 54 que « l’Etat assure la parité des droits des femmes et des 

hommes en milieu rural, en particulier dans l’exploitation agricole. En outre, des facilités d’accès au 

foncier et au crédit sont accordées aux femmes ». Et dans le PRACAS, la promotion de la dimension 

genre fait partie des mesures d’accompagnement qui renforcent la mise en œuvre de la stratégie.   

Cette volonté politique affirmée de la part des pouvoirs publics n’a cependant pas réussi à corriger 

certaines inégalités qui résultent non seulement de nos réalités socio-culturelles mais également 

d’une insuffisance de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre de la politique. Il est, en 

effet, difficile de faire un suivi-évaluation axé sur le genre parce que beaucoup de projets et 

programmes ne présentent pas des données désagrégées et surtout que ces projets n’étaient pas 

toujours conçus dans l’optique genre. 

Pour faire face à cette contrainte, il est alors impératif d’inviter les projets et programmes à intégrer 

la dimension genre dans leur conception et leur mise en œuvre.  

L’accès aux terres à usage agricole pour les femmes est également un problème fondamental en 

milieu rural. Entre 2013 et 2014, la proportion de parcelles sous forme de titre de propriété détenues 

par les exploitants a sensiblement baissé. En 2013, cette proportion était de 96,0% pour les parcelles 

détenues par les hommes et 86,7% pour les parcelles détenues par les femmes. En 2014, la 

proportion de parcelles détenues par les hommes sous forme de titre propriété était de 92,5% contre 

81,7% pour les femmes. Mais, il faut comprendre que parmi toutes les parcelles occupées sous forme 

de titre de propriété, 88,5% appartiennent aux hommes et seulement 11,5% aux femmes. Cette 

situation s’explique en partie par les pesanteurs sociales qui considèrent que la terre doit être sous la 

tutelle de l’homme. La volonté affirmée des pouvoirs publics en matière de promotion féminine est 

alors confrontée aux réalités socio-culturelles qui consacrent la toute-puissance de l’homme sur la 

femme. Ces relations d’inégalité entre les hommes et les femmes sont donc, en grande partie, dues à 

des pratiques persistantes parce que liées à la mentalité. Il y a également la pauvreté des femmes qui 

n’ont pas souvent accès au crédit pour pouvoir exploiter les terres. Or, les conséquences d’une 

insécurité foncière sont essentiellement une faible production et une faible rentabilité.   

La proportion de femmes au sein des agriculteurs bénéficiaires de périmètres aménagés n’est que de 

6% dans la zone de la SAED. Ce faible pourcentage est révélateur du niveau d’accès précaire des 

femmes aux ressources de production. 
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CHAPITRE 4. PAUVRETE, SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION  

4.1. Analyse de la pauvreté 

Depuis plusieurs décennies, la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire est au cœur des 

préoccupations des gouvernements africains avec l’appui des institutions internationales de lutte 

contre la pauvreté. Cet objectif de réduire la pauvreté s’accompagne d’une série d’initiatives et de 

programmes visant à améliorer les conditions de vie des populations.  

Pour évaluer le niveau de vie des populations au Sénégal, deux enquêtes de suivi de la pauvreté ont 

été menées (ESPS 1 en 2006 et ESPS 2 en 2011). Le présent chapitre donne une description des 

indicateurs de pauvreté et de niveaux de vie sur les plans national et régional et aborde leur 

évolution entre 2006 et 2011. 

4.1.1. Analyse de la pauvreté de 2006 à 2011 

Au Sénégal, le taux de pauvreté est passé de 50,8% en 2006 à 46,7% en 2011 ; soit une baisse de 4,1 

points de pourcentage. Malgré cette légère amélioration des conditions de vie des ménages, on note 

quelques disparités régionales. En effet, dans certaines régions, le taux de pauvreté a connu une 

augmentation sur la période 2006 à 2011 traduisant une détérioration du niveau de vie des ménages. 

L’estimation des taux de pauvreté se fait ici à partir des dépenses de consommation des ménages 

sénégalais. Un ménage est pauvre s’il a une consommation inférieure au seuil de pauvreté retenu. 

Deux seuils ont été utilisés :  

� un seuil national (défini par strate) basé sur la méthode du coût des besoins essentiels (CBE). 

Cette méthode consiste à déterminer dans un premier temps une ligne de pauvreté 

alimentaire. Cette ligne est conçue pour que chaque individu au-dessus de la ligne puisse 

bénéficier de ressources suffisantes pour acheter via son alimentation un nombre de 

Kilocalories suffisant qui lui permet de vivre en bonne santé.   

� un seuil de pauvreté de 1,5 dollar par jour et par personne. Pour ce seuil, un individu est 

considéré comme pauvre si son niveau de consommation par jour est inférieur à 1,5 dollar. 

Ce seuil de 1,5 dollar par jour et par personne est généralement utilisé par la Banque 

mondiale pour comparer les niveaux de pauvreté entre les pays.  

4.1.2. Dépenses des ménages selon le quintile 

À la lecture du tableau ci-dessous, il ressort de cette analyse qu’en 2011 les 20% des ménages 

sénégalais les plus pauvres ne consomment que 5,8% des dépenses nationales tandis que les 20% 

des ménages les plus riches en consomment 42%. Il a été noté qu’entre 2006 et 2011, la part de 

consommation des 20% des ménages les plus pauvres dans la consommation totale a connu une 

augmentation. Il en est de même pour les quintiles intermédiaires. Par contre, pour les 20% des 

ménages les plus riches, leur part de consommation dans la consommation totale a connu une 

diminution sur la période de 2006 à 2011. Cela traduit une diminution des inégalités dans la 

distribution de la consommation au Sénégal et par conséquent de la richesse créée par l’économie. A 

Dakar, la part de consommation des 20% des ménages les plus riches comme celle des 20% des 

ménages les plus pauvres dans la consommation totale a diminué entre 2006 et 2011. Par contre, 

pour les quintiles intermédiaires, leur niveau de consommation dans la consommation totale a 

augmenté sur cette même période. Ceci traduit une dégradation davantage du niveau de vie des 

ménages de Dakar les plus pauvres. La même tendance est observée pour les régions de Kaolack ; 
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Kolda et Ziguinchor où le niveau de vie des ménages les plus pauvres a connu une détérioration entre 

2006 et 2011. 

Tableau 26 : Répartition des dépenses des ménages selon le quintile et la région 
  20% les plus pauvres 2ème quintile 3ème quintile 4ème quintile 20% les plus riches 

  2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Dakar 6,8 6,4 12,4 13,3 17,0 18,5 23,1 25,3 40,8 36,6 

Diourbel 6,4 8,9 11,7 14,6 16,5 19,3 22,1 23,8 43,3 33,3 

Fatick 6,4 8,2 12,5 12,9 17,8 18,0 23,2 23,8 39,9 37,3 

Kaolack 7,8 7,2 12,3 12,5 16,9 16,2 21,5 24,1 41,4 39,9 

Kolda 7,8 5,9 13,2 12,3 17,3 17,5 23,4 24,1 38,3 40,2 

Louga 6,9 9,0 11,6 14,7 15,4 18,9 22,1 24,3 44,0 33,1 

Matam 6,3 7,0 10,5 12,5 14,7 18,0 22,2 25,6 46,2 37,0 

Saint-Louis 8,0 8,2 12,3 13,9 16,6 17,7 22,8 23,0 40,5 37,3 

Tamba 4,8 6,6 10,9 11,8 15,3 16,9 21,4 24,1 47,6 40,8 

Thiès 6,2 6,9 11,7 12,5 17,1 18,1 23,9 24,8 41,0 37,7 

Ziguinchor 5,8 5,6 11,1 10,1 16,2 15,2 23,9 21,1 43,0 47,9 

Kaffrine ------ 7,3 ------ 14,1 ------ 18,0 ------ 24,2 ------ 36,3 

Kédougou ------ 6,1 ------ 10,8 ------ 15,9 ------ 22,9 ------ 44,2 

Sédhiou ------ 8,9 ------ 14,0 ------ 18,1 ------ 24,1 ------ 34,9 

Total 5,6 5,8 10,5 11,3 15,5 16,7 23,0 24,1 45,1 42,0 

4.1.3. Part moyenne des dépenses alimentaires 

La dépense totale du ménage est décomposée en deux composantes: une composante alimentaire et 

une composante non alimentaire. Cette décomposition des dépenses du ménage est importante 

dans l’analyse de la dynamique du niveau de vie des ménages. Généralement, la part de dépenses 

alimentaires sur les dépenses totales du ménage est plus importante chez les ménages pauvres que 

chez les ménages non pauvres. Autrement dit, chez les ménages pauvres, l’essentiel de leur dépense 

est consacré à leur alimentation. Par contre, chez les ménages non pauvres, une bonne partie des 

dépenses est consacrée à la consommation non alimentaire.  

Une analyse des parts des dépenses alimentaires dans les dépenses globales a été faite par région 

entre 2006 et 2011. En 2006, c’est à Louga et Matam que la part moyenne des dépenses alimentaires 

sur les dépenses totales est la plus faible. En 2011, en revanche, c’est à Sédhiou et à Kaffrine que la 

partie alimentaire dans la dépense totale du ménage est plus importante. Globalement, la part des 

dépenses allouées à l’alimentation a diminué entre 2006 et 2011 au Sénégal. Les ménages sénégalais 

consacraient 69,9% de leur dépense à l’alimentation en 2006. Par contre, en 2011, la dépense 

alimentaire des ménages représente 54,7% des dépenses totales ; soit une baisse de 15,2 points de 

pourcentage de la part de la consommation alimentaire sur la consommation totale au Sénégal sur la 

période de 2006 à 2011.  

A Dakar, la part de la consommation alimentaire des ménages sur la consommation totale est 

évaluée à 59,3% en 2006 contre 40% en 2011 ; soit une réduction de 19,3 de points. Globalement, 

dans toutes les régions du pays, le niveau de consommation alimentaire dans la consommation 

totale a baissé sur la période de 2006 à 2011.  
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Figure 15 : Part moyenne des dépenses alimentaires selon la région 

 
 

4.1.4. Pauvreté selon le seuil national et le seuil de 1,5 dollar US 

L’analyse de la pauvreté entre 2006 et 2011 est faite suivant les deux seuils définis précédemment. 

On remarque que, dans l’ensemble, quel que soit le seuil considéré le taux de pauvreté monétaire a 

diminué entre 2006 et 2011. Autrement dit, le niveau de vie des ménages sénégalais a augmenté sur 

la période de 2006 à 2011. Cette amélioration du niveau de vie des ménages au niveau national est-

elle observée au niveau de toutes les régions suivant les deux seuils définis ?  

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de dresser les niveaux de pauvreté par région selon 

les seuils  et suivre leur évolution sur cette période. L’analyse des indicateurs de pauvreté par région 

montre que le taux de pauvreté selon le seuil national a augmenté entre 2006 et 2011, dans les 

régions de Kaolack, Kolda et Saint-Louis même si au niveau national ce taux a connu une baisse. Si 

l’on considère le seuil de 1,5 dollar par jour, le taux de pauvreté a augmenté dans les régions de 

Fatick, Kolda et Saint-Louis. A la lumière de ces résultats, il ressort que l’évolution des taux de 

pauvreté ne suit pas la même tendance dans certaines régions suivant le seuil choisi, contrairement 

au niveau national où le taux de pauvreté baisse quel que soit le seuil choisi.  

En 2006, le taux de pauvreté est plus faible à Dakar et Saint-Louis (respectivement 32% et 26,8%). En 

2011, c’est toujours Dakar qui a la plus faible part de ménages pauvres selon le seuil national. 

Cependant, la deuxième région la moins pauvre est devenue celle de Louga. Les régions les plus 

pauvres sont de Kolda (76,2%) et Kédougou (71,3%).  

Tableau 27 : Taux de pauvreté selon le seuil national et le seuil de 1,5 dollar selon la 
région 
  Taux de pauvreté (seuil national) Taux de pauvreté (seuil 1,5 dollar /jour)  

  2006 2011 2006 2011 

Dakar 32,0 26,1 15,9 8,6 

Diourbel 51,8 47,8 63,3 59,7 

Fatick 70,5 67,9 77,4 79,1 

Kaolack 54,7 61,7 69,2 68,2 

Kolda 62,9 76,2 71,1 84,6 

Louga 68,4 26,8 82,1 47,9 

Matam 51,8 45,2 70,3 56,4 

Saint-Louis 35,4 39,5 40,6 49,9 

Tamba 77,9 62,5 77,2 73,3 

Thiès 49,7 41,3 59,7 45,8 
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  Taux de pauvreté (seuil national) Taux de pauvreté (seuil 1,5 dollar /jour)  

  2006 2011 2006 2011 

Ziguinchor 73,3 66,8 73,5 68,1 

Kaffrine    ------ 63,8    ------ 77,3 

Kédougou    ------ 71,3    ------ 77,3 

Sédhiou    ------ 65,0    ------ 79,3 

Total 50,8 46,7 52,0 49,9 
Source :  

4.1.5. Analyse de l’insécurité alimentaire monétaire et physique 

L’analyse de la situation alimentaire au Sénégal entre 2006 et 2011 montre que 38,5% des ménages 

vivent dans l’insécurité alimentaire monétaire en 2006 contre 28,7% en 2011 ; soit une baisse de 9,8 

points de pourcentage sur cette période. En effet, ces résultats cachent des disparités selon les 

milieux de résidence (milieu urbain et milieu rural). En milieu rural, le taux d’insécurité alimentaire 

monétaire est le plus élevé (47,7% en 2006 contre 32,1% en 2011 ; soit une baisse de 15,6 points de 

pourcentage) comparativement en milieu urbain (29,1% en 2006 contre 23,1% en 2011). 

Par rapport à l’insécurité alimentaire physique, 39% des ménages sénégalais vivent dans cette 

insécurité alimentaire en 2006 contre 31,6% en 2011. En milieu rural, le taux de ménages vivant dans 

l’insécurité alimentaire physique en 2006 est évalué à 54% contre 34,7% en 2011 ; soit une baisse de 

près de 20 points de pourcentage. Par contre, pour les centres urbains, le taux d’insécurité 

alimentaire physique a augmenté et passe de 20,4% en 2006 à 28,4% en 2011 ; soit une 

augmentation de 8 points de pourcentage. 

Tableau 28 : Evolution de l’insécurité alimentaire selon le milieu de résidence (2006-
2011) 

Source : ANSD 

 

4.2. Sécurité alimentaire 

4.2.1. Situation de la sécurité alimentaire 

4.2.1.1. Prévalence de l’insécurité alimentaire au niveau national 

La consommation alimentaire est l’un des indicateurs de mesure de la sécurité alimentaire au niveau 

des ménages.12 Cet indicateur permet d’apprécier à la fois la fréquence et la qualité des aliments  

consommés par les ménages au cours de 7 derniers jours qui précèdent la date de collecte.   

L’indicateur de consommation alimentaire a permis de catégoriser les ménages en des classes de 

consommation alimentaire selon le niveau de sévérité. Le graphique ci-dessous présente la 

répartition des ménages selon le niveau de consommation alimentaire. Il en ressort que 30 % des 
                                                           
12

. Il s’agit d’un indicateur composite mesurant à la fois la diversité alimentaire et la fréquence de consommation, à l’échelle du ménage. 

Son calcul est basé sur un questionnaire de consommation de différents groupes alimentaires durant les sept derniers jours précédant 
l’enquête. Les groupes alimentaires sont constitués d’aliments dont les valeurs énergétiques et nutritionnelles sont similaires. 

 2006 2011 

Incidence de l'insécurité alimentaire monétaire 

National (en %) 38,5 28,7 

Urbain (en %) 29,1 23,1 

Rural (en %) 47,7 32,1 

Incidence de l'insécurité alimentaire physique 

National (en %) 39 31,6 

Urbain (en %) 20,4 28,4 

Rural (en %) 54 34,7 
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ménages vivant en milieu rural se retrouvent en insécurité alimentaire, dont 12 % en situation sévère 

et 18 % en situation modérée. Alors, ces ménages ne peuvent pas satisfaire leur besoins alimentaires 

minimaux de façon adéquate. Ils ont une consommation alimentaire déficiente voire très déficiente 

pour ceux en situation sévère. 

Figure 16 : Répartition des ménages selon le niveau de consommation alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2. Répartition géographique des groupes de consommation alimentaire 

L’ampleur de l’insécurité alimentaire au Sénégal varie selon les régions et la répartition de la 

consommation des groupes alimentaires diffère selon les régions. Ainsi, les régions avec une 

proportion élevée de ménages qui n’ont pas une consommation alimentaire satisfaisante (pauvre et 

limite) sont : Ziguinchor (63%), Kédougou (56%), Sédhiou (52%) et  Kolda  (52%).  D’autres  régions 

telles que Fatick (33 %), Kaffrine (32%) et Matam (31%) sont également touchées par le phénomène 

mais dans une proportion relativement modérée. En revanche, la situation  paraît meilleure dans les 

régions de Tambacounda, Diourbel, Kaolack, Saint Louis, Thiès, Louga et Dakar où la proportion de 

ménages dont la consommation alimentaire n’est pas satisfaisante (pauvre et limite) ne dépasse pas 

30 %. 

Figure 17 : Répartition (en %) des ménages selon l’appartenance au groupe de 
consommation alimentaire et la région  

 
Source : ERASAN 2014 
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4.2.1.3. Situation de la sécurité alimentaire selon les régions et départements 

Le tableau ci-dessous présente la réparation des ménages selon le niveau d’insécurité alimentaire par 

département. A la lecture de ce tableau, on peut noter que sur les 42 départements concernés par 

l’analyse,  un peu plus de la moitié (24 département sur 42) se trouvent dans une situation 

d’insécurité alimentaire plus critique que le niveau national. Parmi ceux-ci, on retrouve le 

département de Médina Yoro Foulah avec plus de 80 % (67 % sévère 17 % modéré), suivi de 

Ziguinchor avec près de 75 % des ménages en insécurité alimentaire. D’autres départements se 

trouvent dans une situation critique avec une très forte proportion des ménages avec une 

consommation alimentaire pauvre ou limite : Oussouye (67 %), Salémata (65 %), Bignona (58%), 

Bounkiling (55 %), Goudomp (54%), Vélingara (54 %),  Saraya (53 %) et Kédougou (52 %). Il ressort 

que les départements du sud et celle du sud-est à l’exception  de Bakel sont les plus touchées malgré 

les énormes potentialités en termes de ressources naturelles (forêts, eaux, sols, etc.). De plus on 

note une insécurité alimentaire forte dans certains départements des régions de l’ouest notamment 

les départements Kaffrine, Mbour, Fatick, Mbacké et Kébémer. 

Tableau 29 : Répartition des ménages selon le niveau d’insécurité alimentaire par 
département 
Depart. Pau. Limi. Accept. Depart. Pau. Limi. Accept. Depart. Pau. Limi. Accept. 

Rufisque 0.0 0.0 100.0 Salémata 25.6 39.5 34.9 Goudomp 12.4 42.0 45.7 

Bambey 12.9 16.4 70.7 Saraya 9.1 43.9 47.0 Sédhiou 14.6 32.7 52.7 

Diourbel 2.7 16.4 80.8 Kolda 6.8 25.0 68.2 Bakel 3.9 8.5 87.6 

Mbacke 17.0 14.0 69.0 Médina Yoro Foulah 67.5 15.6 16.9 Goudiry 19.1 20.2 60.7 

Fatick 24.8 23.5 51.7 Velingara 17.2 36.8 46.0 Koumpentoum 0.0 5.2 94.8 

Foundiougne 2.2 5.1 92.7 Kebemer 5.8 26.7 67.5 Tambacounda 26.8 20.1 53.1 

Gossas 15.3 19.8 64.9 Linguère 0.0 2.2 97.8 Mbour 9.9 29.8 60.3 

Birkilane 17.3 22.3 60.4 Louga 1.9 2.5 95.6 Thiès 0.3 5.1 94.6 

Kaffrine 17.2 19.7 63.1 Matam 0.0 11.1 88.9 Tivaouane 6.5 6.5 87.0 

Kounghuel 11.6 17.4 71.1 Kanel 21.1 19.1 59.9 Bignona 17.5 40.9 41.5 

Malem Hoddar 2.1 15.3 82.6 Ranérou 22.0 18.7 59.4 Oussouye 26.0 41.1 32.9 

Guinguinéo 6.2 13.7 80.1 Dagana 8.3 9.5 82.1 Ziguinchor 54.5 21.0 24.6 

Kaolack 3.0 8.5 88.5 Podor 8.6 16.2 75.2 Total 12.1 17.6 70.3 

Nioro-Du-Rip 22.9 15.3 61.8 Saint-Louis 2.7 12.5 84.8     

Kedougou 33.9 18.6 47.5 Bounkiling 23.6 31.9 44.4     

Source : SECNSA- ERASAN 2014 

4.2.1.4. Possession de stocks de céréales 

En moyenne 34,9 %  des ménages ruraux enquêtés avaient encore des stocks de céréales en octobre 

2014. La région de Ziguinchor possède le plus grand pourcentage de ménages avec des stocks, soit 

plus de huit ménages sur dix (88%). Ce taux est faible comparé à la moyenne de possession de stock 

enregistrée en octobre 2010 à l’occasion des enquêtes du Système d’Alerte Précoce (62,4%). La 

baisse substantielle de la production du mil (principale céréale consommée dans la plupart des 

ménages ruraux) au cours des campagnes agricoles 2013/2014 et 2014/2015, est une cause probable 

des faibles stocks. Il s’y ajoute également la réticence de certains producteurs à communiquer 

exactement le niveau de leur stock. 

 
Figure 18 : Proportion de ménages disposant encore de stock en octobre 2014 
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Source : ERASAN 2014 

Le pourcentage de ménages n’ayant pas de stocks (plus de 7 ménages sur 10 enquêtés) dans les 

régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, la zone milicole par excellence, en cette période du début des 

récoltes, demeure préoccupant. 

4.2.1.5. Dépenses alimentaires 

La part des dépenses alimentaires représente 81% du budget des ménages. Dans toutes les régions 

du Sénégal, les ménages consacrent au moins 60% de leur dépense à l’alimentation. Ces taux élevés 

des dépenses consacrées à l’alimentation s’expliquent par l’épuisement des réserves consécutives à 

la prolongation de la période de soudure ; ce qui fait que les ménages n’ont qu’une priorité : 

satisfaire les besoins alimentaires.  Les régions de Thiès (98%), de Diourbel (98%) et de Matam (90%) 

sont celles qui consacrent le plus de leur dépense à l’alimentation. On constate que les régions de 

Dakar et de Louga où les taux d’insécurité alimentaire sont acceptables consacrent néanmoins une 

part importante de leurs dépenses à l’alimentation, soit 66% pour la région de Louga et 60% pour la 

région de Dakar.  

Figure 19 : Part des dépenses consacrées à l’alimentation 

Source : ERASAN 2014 

 

L’analyse de la proportion des dépenses consacrées à l’alimentation permet d’apprécier la 

vulnérabilité économique des ménages. La proportion des ménages consacrant plus de 75% de leur 

dépense à l’alimentation est élevée au niveau national. En effet, 58,2% des ménages consacrent plus 

de 75% de leur dépense à l’alimentation alors que seul 12% des ménages consacrent moins de 50 de 

leur dépense à l’alimentation. Ainsi, plus de 60% des ménages ont eu à consacrer plus de 75% de leur 

dépense à l’alimentation dans 8 régions. Il s’agit des régions de : Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, 

Kédougou, Kolda, Saint-Louis et Sédhiou. Les régions de Louga, de Matam, de Thiès et de Ziguinchor 

ont plus de 40% de leur ménage qui consacre plus de 75% de leur dépense à l’alimentation.  
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Figure 20 : Répartition (en %) des groupes de dépenses alimentaires par région 

 

Source : ERASAN 2014 

4.2.2. Bilan de l’exécution du plan de réponse à l'insécurité alimentaire 2014/2015 

Malgré les efforts massifs d'assistance alimentaire fournis par le gouvernement du Sénégal et ses 

partenaires humanitaires pour enrayer les chocs de l'an 2012, l'année 2013 s'est caractérisée en 

partie par une recrudescence des chocs d'origine climatique. 

Sur le plan agricole, les résultats des missions conjointes de suivi de la campagne agricole 2013/2014 

et son évaluation préliminaire des récoltes indiquent l’existence de zones à risque de baisse de la 

production agricole et présentent une production céréalière prévisionnelle déficitaire de 12% par 

rapport à celle de 2012/2013 et de 17% par rapport à la moyenne des cinq dernières années (2008-

2012). Cette production céréalière prévisionnelle se traduit ainsi par une disponibilité apparente de 

166 kg/personne/an au lieu de 185 kg/pers/an suivant les normes du CILSS. 

Dans ce contexte, le Secrétariat Exécutif du Conseil National à la Sécurité Alimentaire (SECNSA), à 

travers son Système d’Alerte Précoce (SAP), a réalisé une enquête nationale en juin 2013 sur l’état de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de disposer d’une cartographie actualisée de la situation 

alimentaire et nutritionnelle.  

Les résultats de cette enquête révèlent qu’au plan national, 5% des ménages sont en insécurité 

alimentaire sévère (environ 675 000 personnes), 13,8% sont en insécurité alimentaire modérée 

(1 863 000 personnes) et 81.2% sont en sécurité alimentaire (10.959.000 personnes). Au total 18,8% 

des ménages sont en insécurité alimentaire13, soit 253 800 ménages environ sur 1 393 258 ménages 

que compte le pays.  

 

                                                           
13

 Le score de consommation alimentaire (SCA), indicateur composite, mesurant la diversité et la fréquence alimentaire sur les 7 jours 

précédents l’enquête, a été utilisé comme proxy de la sécurité alimentaire. Les ménages avec une consommation alimentaire pauvre sont 

considérés comme ayant un niveau de sécurité alimentaire qualifié de faible ou en  «’insécurité alimentaire  sévère» ;  et ceux avec une 

consommation alimentaire limite sont considérés comme ayant un niveau de sécurité alimentaire limite ou « ’insécurité 

alimentaire modérée»,  et les ménages avec une consommation alimentaire acceptable sont considérés « en sécurité alimentaire ». 
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Ainsi, beaucoup de ménages étaient devenus des consommateurs nets de céréales par le canal des 

marchés. Les plus démunis affectés par la chute de la production et ceux qui n’ont presque rien 

récolté, du fait de la destruction des leurs aires de cultures déjà endommagées par les fortes 

précipitations qui ont inondé la zone littorale du pays, ont rencontré de grandes difficultés 

alimentaires cette année, surtout s’ils étaient déjà dans une situation d’insécurité alimentaire sévère. 

C'est ainsi que le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA), 

responsable du Système d'Alerte Précoce, a élaboré pour le Gouvernement, un plan de réponse avec 

la participation des structures étatiques et des partenaires techniques et financiers concernés. Ce 

plan a été  validé par le Conseil interministériel du 2 avril 2014. Le montant global du financement est 

estimé à 40 847 391 727 FCFA dont le disponible déclaré est de 14 638 755 700 FCFA et le reliquat à 

rechercher est de 26 208 636 027 FCFA.   

Les opérations d'assistance ont été officiellement lancées le 13 juin 2014 dans la Commune 

d'Oussouye.  

Initialement, le Plan de réponse et d'assistance du Gouvernement concerne quatre volets: le volet 

assistance alimentaire avec deux modalités (la distribution ciblée de vivres et le transfert monétaire 

avec des bons alimentaires aux bénéficiaires); le volet assistance aux agropasteurs via le bétail; le 

volet assistance aux agriculteurs et le volet lutte contre la malnutrition.  

� L'assistance alimentaire des ménages 

Selon les résultats de l’ENSAN de juin 2013 indiqués ci-dessus, la proportion de population touchée 

par l'insécurité alimentaire sévère est de 675 000 personnes, représentant 5% de la population 

globale du pays.  

Les besoins de l’assistance en vivres de cette frange de la population sont programmés dans deux 

modalités: une distribution ciblée de vivres pour 28 917 tonnes destinés à 468 924 personnes 

pendant quatre mois et une seconde en transfert monétaire sous forme de coupons de bons d’achat 

alimentaires pour un montant prévisionnel de 6 945 173 352 F CFA destinés à 206 076 personnes. 

Le programme de 28 917 tonnes a été réajusté à 27 359 tonnes réalisé comme suit : 

� l’Etat a positionné et distribué, dans 29 départements, 5 150 tonnes de riz sur un programme 

de 20 050 tonnes de riz évaluées à 5 000 000 000 FCFA. soit 25,65% de taux de réalisation. 

Ces distributions de vivres par l’Etat ont touché, en principe, 252 000 personnes tantôt en 

deux mois, tantôt en quatre mois de dotation. Le coût des acquisitions de l'Etat assuré par le 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire est de 1 538 343 840 F CFA. Le gap de 15 000 tonnes 

qui en découle devrait être couvert en partie par le PAM avec son programme de 7 056 

tonnes et la CARITAS avec 252 tonnes. 

� le PAM a mis en place et distribué dans sept (07) départements 2 976 tonnes de vivres sur les 

7 056 tonnes prévues, soit 42 2% de réalisation. Le coût des réalisations est estimé par le 

PAM à 1 715 884 224 F CFA. Cette distribution a touché 99 200 bénéficiaires. 

� la CARITAS a touché 21 031 bénéficiaires en distribuant 238 tonnes de riz, complétées avec 

09 tonnes de mil et 16 715 litres d'huile, pour un montant total de 83 197 600 F CFA, en un 

mois de distribution. 

Quant au programme de cash transfert correspondant à une distribution de bons d’achat alimentaire 

prévisionnelle de 6 945 173 352 FCFA, le PAM a déclaré avoir réalisé 2 091 644 000 F CFA distribués à 

209 164 bénéficiaires, en principe, dans 13 départements et la CROIX ROUGE SENEGALAISE a assisté,  
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dans le département de Goudiry, 37 000 personnes pour un montant engagé de 592 000 000 F CFA, 

en trois mois de distribution. 

Au total le plan de réponse 2014 a touché en vivres divers un nombre de bénéficiaires estimé à 618 

395 personnes dont 310 031 par l’Etat et 308 364 par le PAM dans 20 départements en deux mois de 

distribution, excepté Kédougou qui a bénéficié de trois mois de distribution. Le taux de réalisation de 

91,61% est satisfaisant. Cependant, il est à signaler que certains départements ont été touchés à la 

fois par les vivres de l'Etat et ceux du PAM dans un élan de complémentarité et que d’autres ont été 

servis partiellement, à savoir, Saint Louis, Thiès, Tivaouane, Mbour, Mbacké,  Kébémer, Linguère, 

Kaffrine. Seuls les départements de Koumpentoum et Koungheul n'ont reçu aucune distribution. 

� L'assistance aux agropasteurs par la distribution d'aliments concentrés pour la 

sauvegarde du bétail 

Sur ce volet géré directement par le Ministère de l'Elevage et des productions animales, le noyau 

sensible du bétail ciblé dans les zones à risque s'élève à 628 163 Unité Bétail Tropical (UBT). Les 

besoins de ce noyau sensible sont évalués à 56 535 tonnes d'aliments concentrés. Seulement, 3 725 

tonnes ont été livrées, soit un taux de réalisation de 6,6%.  

Le gap de 52 810 tonnes n’a pu être mis à la disposition des pasteurs par le Ministère de l'élevage et 

des productions animales. En effet, le budget prévisionnel  de 11 307 000 000 F CFA n’a pu être 

réalisé qu’à hauteur de 3 238 582 000 F CFA par l’Etat. 

� L'assistance aux agriculteurs par la distribution d'intrants agricoles 

Sous ce volet, l'assistance prévisionnelle était de 100 tonnes de semences de céréales sèches et 764 

tonnes d'engrais (NPK, UREE) pour 64 400 ménages. 

A l'arrivée, la FAO a livré 129 tonnes de semences et 323 tonnes d'engrais à 15 265 ménages à 

travers les projets OSRO et TCP dans les régions de Kédougou, Sédhiou, Ziguinchor et Louga. La 

valeur monétaire de cet engagement de la FAO est de 360 160 000 F CFA. 

La CARITAS a fourni 17 tonnes de semences de céréales sèches, 1083 tonnes d'engrais à 1922 

ménages à travers les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor et Matam. Le coût engagé par la 

CARITAS est de 61 370 500 F CFA. 

L'Etat à travers le SECNSA a livré 12 tonnes de semences de riz et 40 tonnes d'engrais à 320 ménages 

à travers les départements de Vélingara, Kolda, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling. Le coût de ces 

intrants fournis par le SECNSA est de 32 648 000 F CFA. 

� L'assistance aux enfants de 6-59 mois, femmes enceintes et allaitantes (FEA) en 

situation de malnutrition 

Initialement, il est prévu de dépister dans une population de 1 540 629 personnes disséminées dans 

31 départements pour y déceler 233 261 cas de malnutrition aiguë globale dont 50 325 cas de 

malnutrition aiguë sévère (MAS) et 182 936 cas de malnutrition aiguë modérée (MAM.) Au deuxième 

trimestre de l'année 2014, il a été dépistés 25 772 cas de MAM dont 14 481 cas de récupérés et 1799 

cas de MAS référés dans une population totale dépistée de 1 006 472 personnes. 

� Les zones d’intervention prioritaires  

Les zones d’interventions prioritaires du plan de réponse sont constituées de poches disséminées 

dans les 14 régions administratives à travers 43 départements, 378 communes, 4 000 villages et/ou 

quartiers. Elles englobent 67 500 ménages à vulnérabilité alimentaire sévère. 



77 
 

Evolution de la vulnérabilité alimentaire 2014 par rapport à la moyenne 2013/2015 
 

� Les délais d'exécution fixés 

Il était prévu une distribution et/ou envoi mensuel de vivres ou de cash pendant quatre (4) mois à 

chaque ménage bénéficiaire, et ce, à compter du mois de juin 2014, en tenant compte de la 

précocité de la période de soudure.  

De ce point de vue, les opérations d'assistance devraient finir en fin septembre 2014, qui coïncide 

avec le début des récoltes des variétés à cycle court. 

Une demande de prolongation de l'assistance a été formulée par Monsieur le Premier Ministre lors 

du Conseil Interministériel sur Ebola en septembre 2014. Il s'agissait en particulier d'appuyer les 

régions de Kédougou, Kolda et Sédhiou frappées par la fermeture des marchés hebdomadaires pour 

cause de protection des populations de la maladie à virus Ebola. 

� Cartographie des interventions dans chaque département approuvée par les 

préfets 
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   Globalement l’Etat est intervenu dans 

22 départements dont Kolda, Vélingara 

et Bignona ont été servi en commun 

avec le PAM avec des distributions de 

vivres sauf à Bignona où le PAM est 

intervenu avec des bons d’achat 

alimentaire. Le PAM est intervenu dans 

18 départements dont 14 en 

distributions de bons d’achat 

alimentaire et 4 en vivres. Quant à 

CARITAS et la CROIX ROUGE 

SENEGALAISE, leurs interventions ont 

concerné respectivement les 3 

départements de la région de Sédhiou 

et le département de Goudiry 

 

La situation détaillée par département est présentée dans le tableau joint en Annexe 8. 

� Le plan de suivi-évaluation retenu pour les interventions engagées 

La particularité de l’assistance de cette année réside dans la volonté du gouvernement d’apporter 

une assistance à toutes les régions et de coordonner lui-même la mise en œuvre du plan de réponse 

à travers un dispositif opérationnel capable d’assurer l'exécution des différentes opérations à chaque 

étape du processus. 

La mise en place du dispositif opérationnel a tenu compte de deux préoccupations : (i) l'obligation de 

mettre en place un dispositif opérationnel et efficace de 104 assistants et agents de suivi de la 

sécurité alimentaire et des moyens d’existence du SECNSA au niveau régional (1) et départemental 

(2) ; (ii) la nécessité de spécifier le rôle de chaque composante afin d’éviter des chevauchements 

dans l’exécution des tâches. 

Le SECNSA, maitre d’œuvre de l’exécution du plan de réponse du gouvernement a mis en place une 

commission nationale de supervision et de suivi-évaluation composée des structures membres du 

comité technique du Système d’Alerte Précoce : CLM, DAPSA, DA, CSA, CEP/MPAM, CSE, DEPA, DAN, 

DADL, DEFCCS, les partenaires techniques et financiers, notamment les agences du système des 

Nations Unies (PAM, FAO, UNICEF), les ONG (Croix Rouge Sénégalaise, ACF, World Vision, Caritas ) et 

le CNCR. 

Dans les régions, la commission régionale de supervision est l’instance d’exécution et de suivi du plan 

de distribution de l’assistance défini au niveau national. Il est placé sous l’autorité du Gouverneur. 

L’Assistant régional de suivi de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence (ASSAME) du 

SECNSA est le point focal chargé de veiller à l'exécution des tâches telles que définies dans les termes 

de référence de la commission et doit rendre compte au Gouverneur qui à son tour doit envoyer le 

rapport d'exécution et de suivi des distributions à la Commission nationale présidée par le SECNSA. 

Au niveau départemental les Agents départementaux de suivi de la sécurité alimentaire et des 

moyens d’existence du SECNSA (ASSAME) sont chargés de veiller sur le bon déroulement des 
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activités des commissions locales de distribution mises en place au niveau des communautés rurales 

et des préfectures. Ils sont au nombre de deux et sont placés sous l’autorité directe du Préfet du 

département. 

Des Commissions locales de distribution sont mises en place aux sièges des communautés rurales en 

milieu rural sous l’autorité du Sous-préfet. Les agents des CADL et du développement 

communautaire ont été mis à contribution dans la supervision des commissions de distribution 

respectivement au niveau des communautés rurale et des communes. 

4.3.  Situation de l’état nutritionnel 

4.3.1. La situation nutritionnelle en  2014 

Depuis 2011, les données sur la situation nutritionnelle sont régulièrement disponibles et permettent 

d’informer les autorités publiques et les parties prenantes de la nutrition en vue de l’identification 

d’’actions mieux orientées et permettant une réponse rapide. Dans ce cadre, les résultats des 

enquêtes réalisées par l’ANSD et le MSAS  en  2014 (EDS continue et SMART), ont   permis de noter 

que le Sénégal est dans une situation acceptable pour le retard de croissance (malnutrition 

chronique) chez les enfants de moins de 5ans et figure parmi les pays de la sous-région qui 

présentent les prévalences les plus faibles.  

Concernant la malnutrition aigüe-maigreur et l’insuffisance pondérale (malnutrition globale), les 

prévalences au niveau national sont précaires. Cette situation mérite une surveillance particulière 

compte tenu du fait que certains facteurs aggravants comme la survenue de maladies ou des chocs 

externes peuvent entrainer une dégradation  rapide de la situation nutritionnelle.   

Par ailleurs, il faut noter que cette situation nutritionnelle précaire au niveau national  cache des 

disparités entre les régions dont certaines enregistrent des prévalences dépassant les seuils critiques 

d’alerte ou de crise fixés par l’OMS. 

Tableau 30 : situation des indicateurs de la nutrition en 2014  
                  Indicateurs  EDS continue 2014 (année 

2014) 
SMART 2014 (juin-juillet 

2014) 

Malnutrition chronique chez les enfants de moins 
de 5ans  

19% 18% 

Malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 
5ans  

6% 9,8% 
 

Insuffisance pondérale  13% 16% 
Source : CLM 

4.3.1.1. La Malnutrition Aigue  

La prévalence au niveau national est de  6% (EDS continue 2014) et 9,8% (SMART 2014). Bien que les 

données soient différentes, on peut constater pour les deux enquêtes que la situation de la 

malnutrition aigüe est précaire au niveau du pays.  

Les régions de Matam, Tambacounda et de Saint-Louis (départements de Dagana et de Podor) 

présentent des prévalences de Malnutrition Aigüe Globale (MAG) supérieure à 10% et la forme 

sévère de la maigreur y dépasse le seuil critique de 2%.  

Les régions de Kédougou (7,6%), Kolda (6,8%) et Sédhiou (9,5%) sont aussi dans une situation 

nutritionnelle précaire combinée à une insécurité alimentaire préoccupante. 
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La région de Dakar a une prévalence globale de MAG satisfaisante car inférieure à 5%,  toutefois, les 

départements de Pikine et Guédiawaye, de par l’importance de leurs populations nécessitent une 

attention particulière.  

Les seuils d’alerte et de crise fixés par l’OMS sont respectivement de 10% et 15%. 

 

4.3.1.2. La Malnutrition Chronique 

Déterminée par l’indice taille-pour-âge qui caractérise la croissance en taille de l’enfant, la 

malnutrition chronique, reflète un mauvais état nutritionnel sur le long terme. Elle peut être sévère 

ou modérée. Les enquêtes EDS continue 2014 comme SMART 2014, ont montré une situation 

acceptable au niveau national avec une prévalence globale de 19%. Cependant, il existe certaines 

disparités entre les régions et la situation est précaire au niveau de toutes les régions de la zone sud 

(sauf Ziguinchor), et des régions de Matam et Kaffrine, avec des prévalences situées entre 20,8% et 

28,6%. La région de Sédhiou présentant la prévalence la plus élevée de 28,6%(source SMART 2014). 
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4.3.1.3. L’insuffisance Pondérale 

Mesurée par l’indice poids-âge, l’insuffisance pondérale (IP) est un des indicateurs retenus pour 

mesurer les progrès faits par le Sénégal dans le cadre de l’OMD 1. 

Les dernières enquêtes ont montré une situation globalement précaire avec une prévalence située à 

13%(EDS continue 2014) et 16% (SMART 2014). La majorité des régions sont dans une situation 

précaire (entre 10 et 19,99%). Cependant, les prévalences d’IPG au niveau des régions de Matam, 

Tambacounda et Sédhiou mettent ces régions dans une situation préoccupante qui mérite une 

surveillance particulière.  

L’analyse des résultats des enquêtes SMART 2014, montre que les régions de Matam et 

Tambacounda ont les profils nutritionnels les plus préoccupants du Sénégal. 
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4.3.2. Evolution de la situation nutritionnelle de 2011 à 2014 

En analysant la situation nutritionnelle sur les 5 dernières années, on note une amélioration au 

niveau de deux sur les trois indicateurs anthropométriques, et ceci nonobstant la hausse constatée 

en 2011. Le retard de croissance est resté à moins de 20%,  soit autour de 19%. 

Cette tendance à la baisse des indicateurs cache une certaine disparité entre les régions et les 

milieux (urbain et rural). Pour la malnutrition chronique et l’insuffisance pondérale, certaines régions 

du sud, sud-est et centre sont les plus touchées, et les prévalences de ces indicateurs y sont  

précaires, voir préoccupantes.  

Pour la malnutrition aigüe, les SMART des deux dernières années (2013 et 2014), ont montré que,  

comparée aux années précédentes (2011 et 2012), la situation au niveau de la région de Matam et 

du département de Podor s’est dégradée.  

Concernant les carences en micronutriments, (en iode et l’anémie chez les enfants de moins de 

5ans), la  situation reste préoccupante et ceci malgré les évolutions notoires qui ont été notées. Pour 

la carence en iode, elle concerne 47% des enfants 6-12ans (IPDSR 2010), dépassant le seuil critique 

de 20% admis par de l’OMS. L’anémie quant à elle, touche 60% des enfants âgés de 6-59mois (EDS 

continue 2014). Toutefois, entre 2011 et 2014, il a été noté une baisse 5,2 points, passant ainsi de 

76,4%  (2011) à 60% en 2014. 

 
Figure 21 : Evolution de la malnutrition chez les enfants de moins de 5ans (source EDS) 

 
Indicateurs anthropométriques   
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Anémie chez les enfants de moins de 6-59mois 

 
 

Globalement, en dehors de l’AME qui est passée de 38 à 33%, avec 41% des enfants de moins de 6 

mois qui reçoivent en plus du lait maternel de l’eau (EDS Continues de 2013 et 2014), et du retard de 

croissance qui est toujours autour de 19%,  tous les indicateurs de nutrition ont connu une évolution 

positive.  

Ces améliorations notées, sont la résultante de plusieurs facteurs dont l’engagement politique des 

autorités qui a été manifeste, et se résume autour de : 

� la prise en compte de la nutrition dans tous les documents matérialisant les options 

politiques du gouvernement du Sénégal à savoir le SNDES, le PSE 

� l’existence d’une ligne nutrition dans le budget de l’état du Sénégal 

� l’application de décrets relatifs à l’iodation universel du sel, la fortification des aliments 

(l’huile en vitamine A et de la farine en fer acide folique) 

� l’adhésion et l’alignement du Sénégal aux directives et initiatives mondiales et sous 

régionales adressant l’amélioration de la nutrition, à savoir les normes OMS, la NASAN, le 

SUN, AGIR, Reach, etc.  

� l’existence d’interventions de nutrition à base communautaire qui intègrent les évidences sur 

le plan international (lancet) et assurant une couverture en 2014,  d’environ 70% des enfants 
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âgés de 0-59mois et une forte adhésion des communautés dans la délivrance des services de 

nutrition 

� l’appui technique et financier des partenaires : la Cellule de Lutte contre la Malnutrition et le 

ministère de la Santé et de l’Action bénéficient de l’appui technique et financier d’une 

multitude de partenaires qui soutiennent la politique de nutrition en vigueur et les 

interventions d’urgence dont les plans de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

� l’intégration bien que timide de la nutrition dans les programmes et projets prioritaires des 

secteurs (agriculture, éducation, élevage, industrie, etc.), dont le PNIA. 

Toutefois, la situation des carences en micronutriments qui est toujours au-dessus des seuils 

acceptables de l’OMS ainsi que les disparités régionales en ce qui concerne la malnutrition aigüe et 

surtout le retard de croissance méritent une attention particulière.  

Aussi, les résultats de l’enquête nationale de sécurité alimentaire et de la nutrition de 2013 

(AGVSAN, 2014), montrent que 19% des ménages ont une consommation alimentaire inadéquate 

(mesuré faite à partir du score de consommation alimentaire). Parmi les régions les plus marquées 

par une consommation alimentaire inadéquate (pauvre à limite) il y a sont Ziguinchor (68%), Sédhiou 

(63%), Matam (47%), Kolda (45%) et Kédougou (42%).  

La région de Sédhiou enregistre la prévalence de malnutrition chronique la plus élevée du pays 

(SMART 2014) et celle de Matam, se retrouve aux dernières SMART de 2014 à une prévalence de 

malnutrition aigüe dépassant les 15%, soit en situation de crise nutritionnelle.  

Toutefois, Ziguinchor, malgré sa situation de consommation alimentaire inadéquate qui est à 68% 

(AGVSAN 2014), est avec celle de Dakar, les régions qui présentent les prévalences de malnutrition 

les plus faibles du pays, d’où la nécessité de réponses multisectorielles et adaptées pour arriver à 

bout de tous les déterminants, surtout ceux à caractère structurel. 
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CHAPITRE 5. CONTRAINTES ET RISQUES DU SECTEUR AGRICOLE  

5.1. Contraintes et risque du sous-secteur agricole 

 

� Contraintes - Autosuffisance en Riz  

Les contraintes sont de deux ordres : 

(1) Les contraintes communes aux différentes zones de culture 

� Dégradation des aménagements et des infrastructures hydro-agricoles ;  

� Vétusté des équipements d'irrigation ;  

� Insuffisance et vétusté du matériel de préparation du sol, de récolte et de battage ;  

� Faiblesse voire absence ou inadéquation du financement sur toute la chaîne de valeur ; 

� Insuffisance des infrastructures de stockage et de conditionnement ; 

� Insuffisance d’unités de transformation (rizeries à Anambé, décortiqueuses en zones 

pluviales) ; 

� Mécanisme de commercialisation du riz local peu performant ; 

� Insuffisance du dispositif d’appui conseil ; 

� Enclavement des zones de production ; 

� Problématique du foncier ; 

� Divagation des animaux ; 

� Prolifération des mauvaises herbes ; 

� Dégradation des terres (salinisation et acidification). 
 

(2) Les contraintes spécifiques aux différentes zones de culture 

  (i) Les contraintes spécifiques aux zones irriguées (VFS et Anambé) : 

� Prolifération des végétaux aquatiques au niveau des axes hydrauliques et chenaux ; 

� Insuffisance des aménagements hydro-agricoles ; 

� Endettement excessif des producteurs vis-à-vis de la CNCAS conduisant souvent à la rupture 

des relations; 

� Cherté de l'électricité (coût, prime fixe et TVA) ;  

� Forte pression aviaire. 

(ii)  Les contraintes spécifiques aux zones pluviales (Sud, Sud-Est et Centre) 

� Faible niveau d’aménagement des vallées et bas-fonds (moins de 15%) ; 

� Absence d’aménagements terminaux dans les vallées et bas-fonds rizicultivables ; 

� Difficultés d’accès aux intrants (semences de qualité/certifiées, engrais, pesticides) ; 

� Présence des déprédateurs ; 

� Ensablement des rivières ; 

� Mauvaises pratiques culturales (utilisation de semences de mauvaise qualité, non-respect des 

itinéraires techniques, peu ou pas d’utilisation d’engrais) 

� Faible dynamique organisationnelle des producteurs de riz ; 

� Absence de stratégie d’entretien et de maintenance des ouvrages structurants des vallées et 

bas-fonds ; 

� Faibles harmonisation et coordination des stratégies d’intervention. 

�  
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� Contraintes - Autosuffisance en oignon  

Les contraintes sont d’ordre technique, économique et organisationnel. 

Contraintes d’ordre technique 

� La dégénérescence génétique du matériel végétal : la variété violet de Galmi, largement 

utilisée, présente des contreperformances d’où la nécessité de mettre en œuvre un 

programme de reconstitution du matériel de base. Il existe d’autres variétés sur le marché 

qui ont un potentiel productif assez intéressant (Orient F1, Deyo, Mercedes). Des recherches 

doivent être menées pour une meilleure diversification du matériel de base associé à une 

meilleure connaissance de leur itinéraire technique ; 

� La faible maîtrise des techniques d’ensachage, de standardisation des emballages et de 

gestion de la traçabilité. 

Contraintes d’ordre économique 

� Contrainte financière : le Programme de soutien à l’investissement et à l’exploitation et pour 

le renforcement de moyens financiers des programmes en cours (FADSR, FNDASP, FNRAA) 

devra y contribuer.  

� Insuffisance d’infrastructures post-récolte : la mise en place d’infrastructures  post-récolte  

(stockage et conservation des oignons) permettra de mieux étaler l’offre. 

� Enclavement des zones de production : le désenclavement de certaines zones de production 

devra être envisagé 

� Coût élevé des opérations post-récolte (frais d’entreposage, taxes marchés villageois, frais de 

transport) 

Contraintes d’ordre organisationnel 

� Mauvaise planification de la production d’oignon : il y a des insuffisances dans la planification 

pouvant avoir un impact sur l’approvisionnement du marché et provoquer une forte 

fluctuation des prix accentuée par le manque de professionnalisme des organisations de 

producteurs.  
 

� Contraintes - Optimisation des performances de la filière arachidière 

Les systèmes mis en place pour assurer un approvisionnement du monde rural en semences 

certifiées ont connu entre autres difficultés: 

� l’absence d’un cadre général qui oriente les activités, donne les priorités et précise les rôles 

et les responsabilités ;  

� le faible niveau d’organisation du système semencier caractérisé par des insuffisances dans la 

coordination des différents programmes ; 

� la faible disponibilité en semences certifiées, induite par le dysfonctionnement du dispositif 

de production et de distribution des semences ; 

� la faiblesse des ressources humaines, matérielles et financières des acteurs de la filière, 

notamment, les services de contrôle et la recherche ; 

� l’inadaptation du système de crédit en vigueur, au regard des capacités d’éligibilité des 

acteurs (production et commercialisation des semences) ; 

� la faiblesse des capacités techniques et managériales des semenciers privés; 

� les dysfonctionnements d’une interprofession peu dynamique ; 
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� un outil industriel aux équipements devenus obsolètes et éprouvant des difficultés à assurer 

le financement des campagnes de collecte et son approvisionnement adéquat en matières 

premières. 

 

� Contraintes - Développement de la filière de fruits et légumes de contre-saison  

Le développement de la filière fruits et légumes d’exportation est entravé par les contraintes 

suivantes : 

� Taux très élevé des pertes post-récolte ; 

� Faiblesse des infrastructures de conservation (traitement, chaîne de froid) ; 

� Disponibilité faible de fret aérien pour les périodes de forte activité d’exportation ; 

� Manque de maîtrise de l’information sur les marchés ; 

� Absence d’offres de produits transformés à l’export (conserves de fruits et légumes, pulpe de 

fruits) ; 

� Difficulté d’étaler la production afin d’avoir une offre de produits sur toute la période de 

contre-saison ; 

� Coûts élevés des facteurs de production ; 

� Absence d’une réglementation foncière adaptée aggravée par la forte avancée de 

l’urbanisation dans les périmètres d’horticulture ; 

� Enclavement de certaines zones de production (Casamance) ; 

� Faiblesse des capacités des organisations (ressources financières, management, statuts 

juridiques) ; 

� Difficultés d’accès aux intrants de qualité ; 

� Sous-équipement des exploitations ; 

� Mauvaise gestion de la fertilité des sols ; 

� Faiblesse de l’encadrement technique. 

 

� Contraintes dans la campagne de commercialisation 

Pour la campagne de commercialisation des produits agricoles, quelques contraintes sont à signaler 

avec notamment :  

� les barrières phytosanitaires et le coût du fret constituant des facteurs limitant d’accès aux 

marchés internationaux ; 

� manque  de magasins pour le stockage et la conservation des produits agricoles dont une 

grande partie est très périssable ; 

� insuffisance des pistes de production pour l’acheminement des produits agricoles des zones 

de production vers les zones de commercialisation ; 

� vétusté et insuffisance du parc automobile pour le transport de la production ; 

� difficulté dans la distribution du riz local dans le marché intérieur. 

 

5.2. Contraintes et risque du sous-secteur de l’élevage 

Les risques inhérents à la mise en œuvre du PNDE sont : 

� la faiblesse du budget alloué au sous-secteur compte tenu des besoins en financement 

� les changements climatiques : 
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⋅ faible pluviométrie ; 

⋅ pluies hors saison ; 

⋅  inondations ;  

� la santé animale : 

⋅ apparition de maladies émergentes, ré-émergentes et transfrontalières notamment 

la grippe aviaire (réapparu dans la sous-région en 2014) et la Maladie de Marek ; 

⋅ Faiblesse du taux de couverture vaccinale 

� le foncier   

⋅ réduction de l’espace pastoral et de l’urbanisation; 

⋅ lenteurs dans le vote et l’application du Code pastoral avec pour conséquence  

⋅ Les conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs; 

⋅ lenteurs dans la finalisation du document de réformes foncières ; 

� la disponibilité de statistiques de qualité : 

⋅ Défaut de financement du Recensement national de l’Agriculture et de l’Elevage et 

du Plan Stratégique des Statistiques Agricoles et Rurales 

5.3. Contraintes et risque du sous-secteur de la pêche 

Dans le contexte actuel, les principaux défis adressés aux gestionnaires de la pêche sont : 

1. La gestion responsable et durable de la pêche : en relevant ce défi, le secteur de la pêche 

pourra renouer avec sa vocation naturelle de secteur de création de richesse et de 

contribution à la sécurité alimentaire. 

2. L’assainissement des filières de transformation artisanale et industrielle : c’est une condition 

sine qua non pour l’accroissement de la valeur ajoutée créée sur toute la filière pêche et la 

consolidation de la capacité d’exportation du secteur de la pêche. En relevant ce défi le 

secteur de la pêche consolidera son rôle traditionnel de contributeur décisif à l’économie 

nationale (emploi et apport de devise notamment). 

Pour relever ces défis, les contraintes majeures à lever sont :  

� la faible régulation de l’accès aux ressources halieutiques ;  

� l’existence de surcapacités de pêche et la surexploitation des principaux stocks ; 

� la faiblesse du contrôle et de la réglementation des activités post capture de la pêche 

artisanale et industrielle; 

�  l’absence de politique appropriée régissant l’autorisation et l’implantation des unités de 

transformation des produits de la pêche ; 

� l’insuffisance et l’inadaptation du système de financement de la pêche;  

�  la faiblesse des mécanismes de concertation et de participation des acteurs dans la gestion 

des pêches ; 

�  la faiblesse du système de suivi et de gestion de la pêche continentale et de l’exploitation 

des algues ; 

� les faiblesses dans le système de suivi de la ressource et la surveillance des pêches maritimes; 

� les faiblesses dans la gestion des infrastructures publiques d’appui au secteur de la pêche ;  

� la faiblesse des budgets publics pour l’administration et la gestion de la pêche ; 

� l’insuffisance en nombre et en qualité du personnel de l’administration des pêches. 
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5.4. Contraintes et risque du sous-secteur de l’environnement  

Les principales contraintes du secteur sont généralement d’ordre institutionnel, juridique ainsi que 

financier. Ces contraintes doivent être prises en charge au niveau et au-delà du département 

ministériel en charge de l’environnement et des ressources naturelles. 

� Les contraintes d’ordre institutionnel 

Le déficit de communication, d’information et de sensibilisation par rapport aux rôles et 

responsabilités des différents acteurs explique en partie, le manque de synergie des interventions 

dans le secteur pour la prise en charge des problèmes environnementaux avec en particulier, 

l’absence d’un mécanisme de gestion de la transversalité de l’environnement et des ressources 

naturelles.  

Les autres contraintes institutionnelles sont : (i) l’insuffisance des ressources humaines et leur 

renouvellement, (ii) la faible prise en compte de l’environnement et des ressources naturelles dans 

les autres secteurs, (iii) la faible implication du secteur privé et (iv) l’insuffisance de la synergie des 

points focaux des conventions internationales sur l’environnement dans la planification et la mise en 

œuvre de la politique environnementale, surtout en matière de changements climatiques et de 

biodiversité qui sont deux préoccupations majeures à prendre en charge. 

Les contraintes d’ordre juridique : 

Elles sont essentiellement liées (i) à la  faiblesse de la connaissance et de l’application d’instruments 

juridiques de gestion de l’environnement tels que le code de l’environnement, le code forestier, le 

code de la chasse et de la faune et  (ii) à l’insuffisance de la réglementation relative à la gestion des 

déchets solides ménagers, des déchets industriels et des déchets dangereux, notamment 

biomédicaux 

� Les contraintes d’ordre financier 

Il s’agit principalement : (i) des difficultés de financement de la politique environnementale, (ii) des 

difficultés d’application de la taxe pollueur-payeur et son ineffectivité  par rapport à certaines 

problématiques environnementales particulièrement à la pollution atmosphérique, (iii) de la faible 

coordination des interventions des partenaires techniques et financiers et (iv) de l’insuffisance de 

l’application effective du transfert de compétences en matière de gestion des ressources naturelles 

et de l’environnement aux collectivités locales avec des ressources financières conséquentes. 

5.5. Contraintes et risque du sous-secteur de la sécurité alimentaire 

Des difficultés ont été rencontrées tout au long de la mise en œuvre du plan de réponse 2014. En 

effet, après la validation du plan en Conseil interministériel du 2 avril 2014, le Gouvernement s’est 

engagé à mettre en place 5 000 000 000 FCFA destinés à l’achat de 20 000 tonnes de riz. Les 

directives ont été données au Ministère de l’Economie et des Finances, par le Premier Ministre, pour 

mettre à la disposition du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) 

ce montant pour l'acquisition d'urgence de la quantité citée de riz en brisure. A l'arrivée, le Ministère 

de l'Economie et des Finances s'est adressé à la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la 

Solidarité Nationale (DGPSSN)  pour assurer les transactions sur la base de lettres de confort 

adressées à la Diamond Bank à travers deux fournisseurs sélectionnés par la DGPSSN.  

A terme, les 20 000 tonnes de riz brisé n’ont pu être entièrement achetées par Le Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire (CSA) sensé coordonner les opérations d'acquisition au nom de la DGPSSN.   
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Sur un autre registre, les requêtes de financement que le Ministère de l'Economie et des Finances 

devait envoyer aux Partenaires Techniques et Financiers ne l'ont pas été. Ainsi, un grand retard a été 

enregistré dans la mobilisation des fonds de l’Etat et dans l'envoi de la requête du gouvernement aux 

partenaires techniques et financiers. Par conséquent, des déficits importants de financement ont été 

enregistrés perturbant le démarrage effectif et à temps des opérations de ciblage des bénéficiaires et 

les opérations de distributions. 

C’est ainsi que le Secrétaire Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire, pour ne pas assister 

passivement à la compromission de l’exécution du plan de réponse du gouvernement, pour cause 

d'absence de financement des opérations de ciblage ultra nécessaire à toute assistance des 

personnes en insécurité alimentaire, a prélevé sur le budget de fonctionnement du Programme 

National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PNASA) la somme d’environ 93 472 110 FCFA pour 

réaliser le ciblage des bénéficiaires, opération indispensable pour une distribution transparente et 

juste. Et c'est ce même budget qui a continué de supporter les missions de supervision, de suivi des 

opérations et d'évaluation des impacts sur le terrain. 

Du côté des partenaires, le PAM n’a pu mobiliser également les financements nécessaires pour ses 

programmes initiaux de distributions de vivres et de bons d’achat alimentaire (cash) du fait du retard 

de la saisine officielle qui est intervenue malheureusement au milieu du mois de juin 2014, à une 

période où tous les donateurs ont bouclé leurs engagements.  

Egalement, le programme de l’Elevage relatif à la distribution d’aliments de bétail et de produits de 

traitement a enregistré des difficultés de mobilisation de fonds et n’a pu réaliser ses objectifs de 56 

535 tonnes qu’à 3 750 tonnes, soit 6,6%. 

Le dispositif de suivi-évaluation mis en place par le SECNSA n’a pu fonctionner correctement pour la 

collecte et la remonter des informations sur le déroulement des opérations du plan de réponse. En 

effet, il était prévu de doter les 104 agents de terrain du SECNSA (recrutés et affectés auprès des 

Gouverneurs et Préfets à travers les Comités Régionaux et Départementaux de Sécurité Alimentaire 

(CRSA, CDSA) mis en place par arrêtés desdites autorités) de motos pour la supervision des 

opérations de distribution et de collecte des données sur la situation de sécurité alimentaire dans ces 

entités administratives.  

Les commissions de ciblage, de distribution et de suivi des opérations d'assistance ont été mises en 

place et présidées par les Gouverneurs pour les commissions régionales, les Préfets pour les 

commissions départementales et les Sous-Préfets pour les commissions locales. Du coup, le dispositif 

de suivi et d'évaluation a été ainsi mis en place et a permis ainsi au commandement territorial 

d'assurer au nom de l'Etat la sécurisation et la supervision des opérations de distribution avec 

l'assistanat du personnel d'appui du SECNSA constitué des Assistants et Agents de Suivi de la Sécurité 

Alimentaire et des Moyens d'Existence (ASSAME) mis à leur disposition.  

  

 

 

  



91 
 

CHAPITRE 6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 

6.1. Conclusion  

Au terme de la revue du secteur de l’agriculture, il ressort que d’importants efforts ont été faits par 

les acteurs pour en faire la locomotive de l’économie sénégalaise. Toutefois, les performances 

enregistrées en 2014 montrent que le fort potentiel du secteur reste encore insuffisamment exploité 

du fait d’un certain nombre de contraintes qui ont été identifiées et qui devraient être levées pour 

permettre au secteur de décoller et jouer pleinement son rôle dans l’émergence économique du 

pays. A cet effet, les recommandations suivantes ont été formulées. 

6.2. Recommandations pour le développement du secteur agricole 

 

6.2.1. Recommandations pour le développement de l’agriculture 

 Le sous-secteur de l’agriculture a connu des avancées importantes et enregistré quelques 

contreperformances au cours de l’année 2014. D’importants efforts ont été consentis en termes de 

maîtrise de l’eau, d’accès aux intrants et au matériel et équipements, si bien que par rapport à 

l’année 2013, une amélioration nette a été notée pour l’essentiel des spéculations. Toutefois, le 

sous-secteur devrait bénéficier de la mise en œuvre des corridors céréaliers et la promotion d’une 

agriculture à haute valeur ajoutée. A ce titre, les priorités dès 2015, sont entre autres : la 

construction et la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, le renforcement en intrants 

(matériel agricole, semences certifiées et engrais), la mise en place d’infrastructures de stockage post 

récolte et le renforcement de la recherche, de l’appui conseil. 

 

6.2.2. Recommandation pour le développement de l’élevage 

En guise de recommandations pour un développement de l’Elevage : 

� La mise en place effective d’un système permanent de collecte, d’analyse et de traitement de 

données, le SIGEL ou Système d’information et de Gestion de l’Elevage, indispensable pour 

un pilotage adéquat du sous-secteur.  

� La mise en œuvre du Recensement National de l’Agriculture et de l’Elevage, préalable 

indispensable à l’opérationnalisation du SIGEL. 

Les perspectives du sous-secteur en 2015 seront  la consolidation et le renforcement des 

interventions des programmes et projets, mais aussi par la mise en œuvre de nouveaux projets, qui 

devraient contribuer à impulser davantage le dynamisme du secteur. L’accent sera mis sur la sécurité 

alimentaire et sanitaire du cheptel, l’amélioration des productions animales et des conditions de leur 

mise en marché. 

Il s’agira notamment de : 

� L’actualisation du PNDE en vue d’y intégrer les orientations du PSE en rapport avec 

l’amélioration de la structuration des segments industriels et familiaux des filières majeures 

(lait local, bétail-viande, aviculture et cuirs et peaux) ; 

� Le lancement de projets majeurs notamment le Projet d’appui au Pastoralisme du Sahel 

(PRAPS) ; 
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� La lutte contre le vol de bétail, qui reste un prérequis au développement du secteur, avec 

plusieurs actions prévues dans ce cadre, allant de la sensibilisation et de l’appui à la mise en 

place des comités de vigilance, à la recherche d’une méthode d’identification du bétail 

partagée et à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

dans la lutte contre le vol. Le processus de révision du Code pénal et du Code de procédures 

pénales avec un alourdissement des sanctions vis-à-vis des responsables de vol de bétail et 

de leurs complices sera également suivi. 

� Le code pastoral, qui une fois voté, devra être édité, traduit en langues nationales et 

largement vulgarisé. 

 

6.2.3. Recommandations pour le développement de la Pêche 

L’analyse stratégique du secteur de la pêche a permis de mettre en exergue un certain nombre de 

contraintes majeures à lever pour favoriser sa relance et lui permettre de jouer son rôle traditionnel 

de développement des économies des villes côtières en particulier et de l’économie nationale en 

général. La levée de ces différentes contraintes passe par la mise en œuvre des recommandations 

dans les domaines suivants. 

 
� Gestion durable des ressources halieutiques  

 
1. Réduire la capacité ciblant les ressources démersales côtière.  
2. Réviser l’arrêté sur le permis de pêche en posant des critères sélectifs à son octroi, limitant 

l’effort de pêche et intégrant un statut de pêcheur.  
3. Définir une politique appropriée régissant l’autorisation et l’implantation des unités de 

transformation des produits de la pêche en adéquation avec le potentiel halieutique.  
4. Evaluer le repos biologique en vue d’un meilleur impact de cette mesure.  
5. Réaliser des études et mener une réflexion sur la création d’unités spatiales d’aménagement 

dans les pêcheries artisanales en vue de la réforme des CLPA.  
6. Engager rapidement l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’aménagement des poissons 

démersaux côtiers et des pêcheries de petits pélagiques.  
7. Développement de l’Aquaculture et redynamisation de la pêche continentale comme 

alternative  pour l’augmentation de la production halieutique   
8. Définir et codifier des règles d’accès aux eaux continentales et à l’exploitation ressources 

halieutiques des eaux continentales 

 
� Promotion des exportations de produits de la mer  
1. Mettre en œuvre  le plan d’actions de la DITP en vue de la sauvegarde de l’agrément 

national.  
2. Veiller strictement à l’application des dispositions réglementaires de l’activité de mareyage 

et effectuer aux frontières terrestres un contrôle de la régularité des exportations de 
produits frais et transformés  

3. Produire dans les plus brefs délais un texte réglementant l’exercice de la transformation 
artisanale des produits de la pêche  

 
� Gestion des infrastructures d’appui à la pêche artisanale  
1. Prise en charge effective et sans délai par les collectivités locales concernées des frais de 

raccordement en eau et en électricité des complexes frigorifiques.  
2. Mener une étude d’évaluation de la gestion de toutes les infrastructures publiques 

rétrocédées aux GIE interprofessionnels en vue de réformer en profondeur la gestion de ces 
outils. Procéder aux réformes pertinentes identifiées par l’étude d’évaluation.  
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� Restructuration de l’industrie des pêches et financement de la pêche artisanale  

 
1. Geler les autorisations d’’implantation des unités de farines de poisson et autres unîtes de 

transformation industrielle sur les sites de pêche artisanale.  
2. Elaborer en étroite relation avec les professionnels de la pêche industrielle, un plan de 

restructuration des industries de la pêche. 
3. Rechercher des lignes de crédit adéquates pour financer la restructuration des industries de 

pêche.  

4. Réaliser avec la CNCAS une évaluation conjointe de la situation du fonds de financement de 
la pêche artisanale en vue de recommandations visant à améliorer son fonctionnement, ses 
performances au regard des priorités de la politique sectorielle et de la viabilité du système 

de crédit. Procéder aux réformes pertinentes identifiées par l’étude d’évaluation.  

 
� Surveillance des pêches et de la sécurité des pêcheurs artisans  
1. Repenser la stratégie de la surveillance des pêches en tenant compte des évolutions au 

niveau mondial notamment le niveau optimal de couverture à appliquer pour 
l’embarquement des observateurs, la combinaison optimale des moyens de surveillance, de 
l’évolution de la pêche artisanale, etc.  

2. Renforcer les moyens de la surveillance des pêches en donnant la priorité à l’acquisition d’un 
aéronef, de patrouilleurs de haute mer, de vedettes de surveillance côtière, à la 
réhabilitation des équipements des stations côtières, à l’allocation des moyens pour 
développer la surveillance participative).  

3. Encadrer la surveillance participative en définissant une codification spécifique permettant 
une meilleure participation des pêcheurs.  

4. Renforcer le contrôle dans l’application du plan d’actions pour la sécurité de la pêche 
artisanale.  

 
� Amélioration des connaissances des ressources halieutiques  

 
1. Mettre en œuvre les recommandations issues de l’étude d’évaluation de la recherche 

halieutique  
2. La mise à disposition de moyens matériels et financiers négociés sur une base 

contractualisée avec les tutelles.  
3. Mettre en place un dispositif de suivi périodique et régulier de l’exploitation des ressources 

halieutiques des eaux continentales et des algues dans les eaux maritimes.  
4. Améliorer le dispositif de suivi de l’exploitation des ressources maritimes  

 
� Renforcement des moyens financiers et humain du MPAM  
1. Relèvement des budgets alloués à la pêche.  
2. Elaborer et mettre en œuvre un plan annuel de renforcement du personnel technique  dédié 

à la pêche.  

 

6.2.4. Recommandations pour le développement de l’environnement et des ressources 

naturelles 

Les principales recommandations sont d’ordre juridique, institutionnel et opérationnel. 

Sur le plan juridique, il est important de poursuivre les efforts de vulgarisation et d’explication des 

textes et de réformes en vue de les adapter au contexte actuel caractérisé par l’ampleur et la 
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complexité grandissantes des problèmes d’environnement, d’où la pertinence du processus 

d’actualisation, en cours des codes (code forestier et de la chasse).  

Pour le respect et l’application des textes, la formation, la sensibilisation et la communication 

doivent s’éteindre aux autres forces de sécurité (police, douane, gendarmerie, services d’hygiène 

etc.) dans une perspective de coopération avec les services des Eaux et Forêts et des Parcs 

Nationaux.  

La veille environnementale doit également s’exercer sur le plan juridique et réglementaire avec la 

mise en place d’un réseau d’échanges d’informations entre les différents services et agents 

concernés.  

Sur le plan institutionnel, les problèmes identifiés dans les années passées restent malheureusement 

d’actualité. Face à ces différents problèmes, il faudra poursuivre les efforts de renforcement des 

capacités des parties prenantes à la GRNE et les sensibiliser sur la nécessité d’articuler leurs 

interventions aux orientations stratégiques aussi bien au niveau sectoriel, national et international 

(pour un respect des conventions et accords internationaux).  

La collaboration, aux niveaux central et déconcentré, avec les autres départements ministériels 

(Agriculture, Pêche, Elevage, Industrie, Urbanisme et Habitat, Décentralisation etc.) devrait être 

renforcée pour une meilleure prise en compte de l’ERN dans les politiques sectorielles et une bonne 

articulation de ces politiques avec celle de l’Environnement. Cette collaboration renforcée devrait 

également s’étendre aux Collections Locales sous forme de partenariats technique et financier en 

GRNE.  

Le secteur privé peut être d’un grand apport dans la GRNE, notamment pour la promotion de 

l’économie verte à travers l’accroissement des investissements dans le solaire, la transformation des 

déchets en énergie et composts, l’arboriculture fruitière, l’écotourisme (exemple de Bandia), etc.    

Intégrer la dimension genre dans la stratégie de mise en œuvre des projets et programmes du MEDD 

en raison des rôles clés qu’occupent les femmes dans la GRNE  

Poursuivre et renforcer autant que possible la collaboration avec les collectivités locales et les 

populations dans la planification, la mise en œuvre et le suivi – évaluation des Politiques, 

Programmes et Projets. 

Contribuer substantiellement au processus de récupération des terres dégradées, en  accompagnant 

les services déconcentrés impliqués ; et les partenaires techniques et financiers ; 

Appuyer la mise en aménagement des forêts pour mieux assurer leur gestion durable ; 

Renforcer les moyens logistiques, humains, techniques et informatiques du département. 

 

6.2.5. Recommandations pour le développement de la sécurité alimentaire 

Compte tenu du niveau élevé d’insécurité alimentaire dans certaines zones des départements, de la 

forte prévalence de la malnutrition aiguë, du niveau élevé des prix des principaux produits 

alimentaires et du déficit en pâturage, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre pour 

atténuer leur impact sur les ménages vulnérables en 2014. 

A très court terme, il s’agit de prendre des actions d’assistance immédiates :  
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� collecter et analyser les données sur les risques et les vulnérabilités à l’insécurité alimentaire 

; 

� Faire une distribution ciblée de vivres et de cash ; 

� Faire la prévention et prise en charge de la malnutrition aigüe ; 

� Mener une distribution d’intrants animaux aux éleveurs ; 

� Idem pour une distribution d’intrants agricoles pour les opérations de résilience; 

� Former et sensibiliser les producteurs sur les bonnes pratiques et la prise en compte des 

risques climatiques et des prévisions saisonnières de début de campagne agricole dans le 

processus de mise en application des itinéraires techniques de productions agricoles ; 

� Faire une estimation et une analyse de l’index de résilience. 

A moyen et long terme : 

� mise en œuvre de projets dont les réalisations contribuent au renforcement de la résilience 

des populations, particulièrement celles qui se trouvent en insécurité alimentaire ; 

� protection des moyens d’existence des ménages vulnérables par l’amélioration de la       

production agro-pastorale et halieutique ; 

� appui dans l’initiation, la défense et la restauration de la fertilité des sols ; 

� gestion optimale des productions agricoles des agropasteurs pendant la période de soudure ; 

� mise en place des filets sociaux pour les populations en insécurité alimentaire sévère     

� renforcement de la résilience des populations en insécurité alimentaire modérée ; 

� préparation et planification d’urgence pour atténuer les effets des désastres et des 

catastrophes ; 

� promotion des bonnes pratiques qui favoriseront le renforcement de la productivité du 

secteur agricole et la bonne gestion des ressources naturelles ; 

� repas fournis dans les institutions préscolaires comme filet social pour répondre aux besoins 

non couverts par le programme d’alimentation scolaire du gouvernement ; 

� soutien au renforcement de capacité du système national d'alerte précoce (SAP).  

6.2.6. Recommandations pour le développement de la nutrition 

Afin de maintenir cette tendance à la baisse et même d’accélérer le rythme afin de sortir toutes les 

régions du Sénégal de la précarité nutritionnelle, il est plus que nécessaire d’assurer un passage à 

l’échelle des interventions spécifiques nutrition et un renforcement des interventions pro-nutrition, 

surtout du secteur agricole.  

Pour cela, il s’agirait entre autres de : 

� finaliser et valider  le Document de Politique Nationale de Développement de la Nutrition  

� élaborer et mettre en œuvre le plan stratégique nutrition  

� assurer au niveau des ministères techniques la mise en œuvre du plan stratégique national 

de la nutrition à travers les plans sectoriels nutrition  

� finaliser la révision de l’arrêté pour la mise en œuvre du Code de commercialisation des 

substituts de lait maternel 

� assurer la vulgarisation du nouvel arrêté pour la mise en œuvre du Code de 

commercialisation des substituts de lait maternel et vulgariser auprès de tous les acteurs  

� mettre à jour, appropriation et suivi du Plan d’action Nutrition du PNIA par les acteurs de la 

nutrition  

� renforcer l’alignement des PTF de la nutrition 
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� renforcer la contribution du secteur de l’Agriculture dans la promotion de la nutrition à 

travers la production d’aliments sains et nutritifs de façon durable par : 

� le renforcement de la recherche en rapport avec la bio fortification,  

� mise à l’échelle des produits bio fortifiés (patates douces à chair orangée, mil et 

haricot bio fortifiés, etc.)  

� Mise à l’échelle des expériences pro-nutrition réussies (agriculture, pêche, élevage, 

agroforesterie) 

� l’intégration d’indicateurs de nutrition dans le ciblage des zones pour le passage à 

l’échelle des exploitations familiales,  

� la prise en compte des indicateurs de nutrition dans l’appréciation des programmes 

et projets du secteur et garantir une plus grande orientation nutrition des 

interventions du secteur 

6.3. Recommandations d’ordre général 

Les organisations de la société civile dont les organisations de producteurs au Sénégal développent 

un engagement critique de la NASAN pour apporter des changements de l’intérieur. Elle propose 

d’aller vers des engagements communs (y compris ceux de la société civile et des organisations de 

producteurs), à : 

� mettre en œuvre la souveraineté alimentaire dans le cadre de changements profonds dans 

l’accès et la sécurisation foncière des exploitations familiales agricoles (EFA), de véritables 

investissements dans le secteur agricole profitant aux EFA  

� favoriser l’intérêt pour des stratégies efficaces en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition, renforcer les capacités de recherche et de développement d’un véritable secteur 

de l’industrie agroalimentaire. 

 

Les OSC et OP notent des progrès dans la mise en œuvre de la NASAN malgré de nombreux efforts à 

fournir par les parties signataires, elle estiment que le dialogue autour de la mise en œuvre de la 

NASAN doit être permanent et non périodique car de nombreux pas sont encore à affranchir pour 

aboutir à des résultats dans le sens des intérêts des producteurs et de l’exploitation agricole 

familiale. Il s’agit entre autres : 

� du soutien aux organisations paysannes et producteurs de semences certifiées par la mise en 

place de politique étatique qui n’inhibe pas les initiatives des coopératives et autres privés à 

produire et diffuser des semences sélectionnées dans  le secteur 

� du soutien de l’Etat au renforcement de capacités et à la professionnalisation des 

organisations de producteurs (coopérative, GIE, organisations faîtières, etc.)  pour meilleure 

contribution dans la réalisation des résultats attendus de la NASAN 

� de l’implication des organisations faitières d’éleveurs dans la CNRF pour la prise en charge du  

statut spécifique des agropasteurs 

� de la consolidation des initiatives de concertation en cours sur le foncier, l’alimentation et la 

nutrition, le financement adapté à l’EAF. 

 

Les OSC et OP recommandent : 

� d’améliorer le fonctionnement et la visibilité du cadre de concertation (GDPS) pour un 

dialogue plus transparent dans lequel les positions et préoccupations de la société civile, sont 

prises en compte ;    
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� de soutenir le travail de veille citoyenne et de plaidoyer pour le respect des engagements des 

parties prenantes et la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables ; 

� d’améliorer l’information, la communication et la formation des acteurs sur la NASAN et sur 

les autres initiatives en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Faim Zéro, CEDEAO, 

AGIR, SUN, REACH, etc.) ; 

� de renforcer le plaidoyer pour une incorporation efficace dans le cadre juridique national des 

directives volontaires sur le droit à l’alimentation ainsi que les directives volontaires pour 

une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts. 

6.4. Recommandations pour l’amélioration du processus de revue 

 

Pour renforcer le processus de revue conjointe du secteur agricole, des recommandations ont été 

faites sur la base des lacunes identifiées au cours de l’exercice qui vient de s’achever.  

Dans le cadre de l’évaluation des dispositifs existants du SAKSS dans le but de mettre en place un 

système de planification (suivi-évaluation) fédérateur fonctionnel, les recommandations suivantes 

ont été formulées : 

� Ancrage à l’environnement sectoriel pour la pérennisation des résultats et impacts 

Il s’effectuera sur la base de la connaissance de l’environnement sectoriel, de l’identification des 

expériences d’ancrages ayant déjà été entrepris et de l’existence d’autres possibilités d’ancrages 

jugés idoines ; 

� Institutionnalisation des échanges et de la coopération entre les secteurs 

Il s’agit de parvenir à instaurer des procédures viables et efficientes d’échanges ou de transferts 

d’expériences, d’articulations sur des actions complémentaires, de réduction ou d’élimination de 

superpositions d’actions, sur des questions similaires ou de complémentarité, entre des 

interventions. 

� Renforcement des rôles et responsabilités des différents acteurs pour une meilleure 

performance 

� Renforcement des capacités institutionnelles de la coordination du SAKSS et des directions 

de planification : 

Les capacités tant individuelles qu’institutionnelle de la coordination du SAKSS et des directions de 

planification doivent être renforcées. 

� Mise en place d’un plan de communication 

Il a été noté une faible appropriation du PNIA par les acteurs qui méconnaissent pour la grande 

majorité ses mécanismes de mise en œuvre, une adhésion insuffisante des autorités ministérielles et 

une communication insuffisance entre les sectoriels et les PTF. 

De façon générale, la RCSA doit satisfaire aux critères suivants : régularité, inclusivité, implication de 

toutes les parties prenantes à toutes les étapes de la revue, revue des engagements de la LOASP, du 

Pacte et du cadre de coopération de la NASAN, bonne diffusion des résultats de la revue, formulation 

explicite des recommandations avec des indicateurs pour leur suivi, plan de suivi des 

recommandations, conduite d’études spécifiques alimentant la revue, etc. 

 

De façon spécifique, il faudra : 
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� adjoindre une expertise en genre au comité de sélection et de validation des indicateurs à 

suivre pour rendre compte des performances du secteur en veillant à ce qu’ils soient 

SMART et sensibles au genre ; 

� fixer des cibles pour tous les indicateurs et procéder à leur évaluation et leur mise à jour 

régulière (cf. liste en Annexe 9) ; 

� s’assurer que la dimension genre soit bien prise en compte dans l’enquête de l’ANDS sur les 

entreprises, en particulier les unités de production agricoles ; 

� intégrer des indicateurs qualitatifs sur les intrants et semences et des indicateurs sur la 

traçabilité des intrants ; 

� mentionner dans le rapport relatif à la NASAN les engagements des parties prenantes pour 

promouvoir l’autonomisation économique des femmes ; 

� soutenir le processus d’institutionnalisation du genre dans les ministères techniques comme 

ceux de l’agriculture, de la Pêche et de l’Elevage qui devrait s’accélérer et s’achever avec la 

mise en place de cellules genre dotées d’une expertise et d’outils en matière d’intégration 

d’objectifs et de résultats d’égalité et d’équité de genre pour être (réellement) 

fonctionnelles ; 

� collecter et traiter l’information sur le financement privé du secteur agricole ; 

� désagréger les données financières par objectif et actions prioritaires 

� mener un plaidoyer auprès des autorités pour que les ressources nécessaires à la collecte 

d’informations pour le renseignement des indicateurs soient systématiquement inscrites 

parmi les priorités du budget des sectoriels ; 

� harmoniser la présentation des données budgétaires pour permettre une meilleure analyse 

de leur évolution dans le temps et veiller à en faire ressortir la composition fonctionnelle par 

source de financement (interne ou externe) ; 

� mettre en place un comité de suivi des recommandations et y adjoindre une expertise genre 

; 

� élaborer un plan d’actions définissant les actions à mener, leurs échéances, ainsi que les 

responsables pour la collecte à temps des informations devant alimenter la revue ; 

� élaborer des termes de références pour les groupes thématiques et veiller à leur 

fonctionnalité ; 

� mettre en place un comité technique restreint chargé de la coordination des activités de la 

revue ; 

� prévoir les prochaines revues au mois de juin et prévoir un financement dans le budget pour 

la tenue des revues ; 

� impliquer les acteurs au niveau local avec des ateliers au niveau décentralisé pour plus de 

participation et d’exclusivité 

 

6.5. Plan d’actions pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations issues de la RCSA 

 

Activités Recommandati
ons 

Résultats ou 
effets 
souhaités 

Responsa
ble 

Parties 
prenant
es 

Echéanci
er 

Observatio
ns 

Mise en place 
d’un comité de 
sélection et de 
validation des 

Mener un 
plaidoyer 
auprès des 
autorités pour 

Renforcement 
des rôles et 
responsabilités 
des différents 

CT PNIA Sectoriel
s  

Novemb
re 2015 
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Activités Recommandati
ons 

Résultats ou 
effets 
souhaités 

Responsa
ble 

Parties 
prenant
es 

Echéanci
er 

Observatio
ns 

indicateurs à 
suivre pour 
rendre compte 
des 
performances 
du secteur 

que les 
ressources 
nécessaires à la 
collecte 
d’informations 
pour le 
renseignement 
des indicateurs 
soient 
systématiquem
ent inscrites 
parmi les 
priorités du 
budget des 
sectoriels  

acteurs pour 
une meilleure 
performance 
 

Élaboration 
des TdR pour 
le choix des 
indicateurs de 
la revue 

intégrer des 
indicateurs 
qualitatifs sur 
les intrants et 
semences et 
des indicateurs 
sur la 
traçabilité des 
intrants   

dont les cibles 
sont fixées et 
l’évaluation et 
la mise à jour 
régulière 

CT PNIA ANSD, 
Sectoriel
s 

Mi-
novembr
e 2015 

 

Sélection des 
indicateurs et 
renseignement 
des 
métadonnées 

Veiller à la 
prise en 
compte du 
genre 
 

Choix 
d’indicateurs  
SMART  

CT PNIA ANSD, 
Sectoriel
s 

Début 
décembr
e 2015 

 

Organisation 
d’un atelier de 
validation des 
indicateurs 

Mettre en 
œuvre les 
recommandati
ons issues de 
l’Etude du Plan 
stratégique de 
Développemen
t des 
statistiques 
agricoles 
(2015-2019) 

Consensus sur 
les indicateurs 
choisis 

CT PNIA ANSD, 
Sectoriel
s 

Fin 
décembr
e 2015 

 

Mise en place 
des groupes 
thématiques et 
proposition 
des membres 

Appuyer la 
fonctionnalité 
des groupes 
thématiques  
 

dans la 
contribution 
des acteurs 
des différents 
secteurs  
 

CT PNIA Sectoriel
s 

Fin 
décembr
e 2015 

 

Élaboration 
des TdR des 
groupes 
thématiques 

Veiller à la 
prise en 
compte dans 
les TdR  de la 

Exhaustivité et 
meilleure 
lisibilité des 
données  

CT PNIA Sectoriel
s 

Fin 
décembr
e 2015 
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Activités Recommandati
ons 

Résultats ou 
effets 
souhaités 

Responsa
ble 

Parties 
prenant
es 

Echéanci
er 

Observatio
ns 

nécessité  
- d’analyser le 
financement 
du secteur par 
objectifs ; 
- de répertorier 
les autres 
dépenses dans 
d’autres 
secteurs ou par 
d’autres 
structures,  
ayant un 
impact sur le 
secteur 
agricole ; 
- collecter et 
traiter 
l’information 
sur le 
financement 
privé du 
secteur 
agricole ; 
- désagréger 
les données 
financières par 
objectif et 
actions 
prioritaires 
mais aussi par 
source 

 

Élaboration 
des TdR pour 
la RCSA avec 
une 
orientation 
budgétaire à 
soumettre 
pour 
financement  

Prévoir  un 
budget annuel 
à mettre en 
place pour 
couvrir la revue  
Renforcer la 
part de l'État 
dans le 
financement de 
la revue Mettre 
à contribution 
les différents 
programmes 
dans le 
financement de 
la revue (PSE, 
etc.)  
Doter les 

Prise  en 
compte dans 
les 
programmatio
ns budgétaires 
des actions à 
mener dans le 
cadre de la 
revue en 
préparation 
des 
conférences 
budgétaires 

CT PNIA  Fin 
décembr
e 2015 
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Activités Recommandati
ons 

Résultats ou 
effets 
souhaités 

Responsa
ble 

Parties 
prenant
es 

Echéanci
er 

Observatio
ns 

groupes 
thématiques de 
ressources leur 
permettant de 
mettre en 
œuvre leur 
plan d'action 

Validation des 
TdR de la RCSA  

Circonscrire le 
champ 
d’intervention 
du consultant 

Harmonisation 
des attentes 
par rapport au 
rôle et 
responsabilités 
du consultant 

CT PNIA  Janvier 
2016 

 

Choix d'un 
consultant ou 
d'un cabinet 
pour 
coordonner la 
RCSA 

Clarifier les TdR 
avec le 
consultant 
Formaliser 
avant le début 
de 
l’intervention 
du consultant 

Amélioration 
du processus 
de rédaction 
de la RCSA  

MAER  Février 
2016 

 

Mise en œuvre 
du processus 
de la RCSA  

Impliquer les 
acteurs du 
niveau local  
avec des 
ateliers au 
niveau 
décentralisé 
pour plus de 
participation et 
d’exclusivité 

Renforcement 
de la  
démarche 
inclusive et 
participative 
du processus 
de revue 

CT PNIA Sectoriel
s  

1er  mars 
2016 

 

Tenue des 
ateliers de 
concertations 

Avoir une 
phase de 
préparation 
assez longue 
 

Processus de 
revue 
conjointe 
inclusif et 
participatif  

CT PNIA Sectoriel
s, PTF, 
OP, 
secteur 
privé 

26 – 29 
avril 
2016 

 

Atelier de 
retraite pour la 
finalisation du 
rapport 
provisoire de 
revue 

Proposer un 
plan de 
rédaction 
annoté du 
rapport de la 
revue 

Version 
provisoire du 
rapport sur la 
RCSA élaborée, 
discutée, 
complétée par 
des 
informations 
fournies par 
les participants 

CT PNIA Consulta
nt 

9 – 13 
mai 2016 

 

Dépôt du 
rapport 
provisoire de 
la RCSA   

Envoyer le 
rapport à 
toutes les 
parties 

Partage des 
résultats 
provisoires 

Consultant  23 mai 
2015 
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Activités Recommandati
ons 

Résultats ou 
effets 
souhaités 

Responsa
ble 

Parties 
prenant
es 

Echéanci
er 

Observatio
ns 

prenantes pour 
la validation 
des 
informations  

Organisation 
d’un atelier 
technique  de 
partage  

Proposer un 
format de 
restitution des 
résultats de la 
revue 
Avoir un 
comité de 
lecture de pré 
validation des 
données et des 
résultats des 
analyses 

Identification 
pour les 
différents 
acteurs des 
priorités et des 
politiques du 
secteur de 
même que les 
actions à 
mettre en 
place 

CT PNIA Sectoriel
s  

1er juin 
2016 

 

Organisation 
d’un atelier de 
validation 
politique 

Envoyer les 
drafts des 
rapports aux 
participants 
ciblés au moins 
une semaine 
avant   

Rapport final 
de RCSA validé 
par les acteurs 
Meilleure 
appropriation 
du document 

CT PNIA Sectoriel
s, PTF, 
OP, 
secteur 
privé 

15 juin 
2016 

 

Edition et 
dissémination 
du rapport de 
la RCSA  

Partager 
l’expérience de 
la RCSA avec 
d’autres 
secteurs et 
d’autres pays 

Partage des 
enseignements 
tirés, des 
meilleures 
pratiques et 
des 
expériences en 
vue de mieux 
renforcer les 
processus de 
revue 

MAER  Fin Juin 
2016 

Le 
ReSAKSS 
doit 
organiser 
un forum 
d’échange
s pour 
promouvoi
r la RCSA 
aussi bien 
au niveau 
national 
que 
régional 

Suivi des  
recommandati
ons de l’atelier 
de la RCSA 

Proposer un 
plan de 
rédaction 
annoté du plan 
de suivi des 
recommandati
ons  

Faciliter la 
systématisatio
n et le suivi 
des 
recommandati
ons 

CT PNIA DAPSA Continu  
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Matrice de suivi des engagements du Gouvernement NASAN 

Actions Politiques Engagements spécifiques Échéance Etat actuel ((fait, en cours, RAS) + actions menées) Contraintes Responsable / 
Appréciation 

Rendre effective la 
participation de toutes 
les parties prenantes 
dans la formulation et la 
mise en œuvre des 
politiques 

1. Opérationnaliser le Cadre permanent de 
dialogue entre les banques, les systèmes 
financiers décentralisés (sdf), les 
compagnies d’assurances et les PME avant 
2015 et de l’intégration des questions liées 
au développement rural 

2016 

La compagnie nationale d'assurance est opérationnelle et 
un projet pilote avec la banque mondiale sur l'assurance 
indicielle a été testée et données des résultats 
appréciables. Un appui avec la BOAD  vient d'être lancé  
dans la zone cotonnière. Un cadre de dialogue avec la 
CNCAS, la SODEFITEX et le MAER est mis en place pour une 
meilleure prise en compte des questions liées au 
développement rural.  

Initiative nouvelle, des difficultés 
d'adhésion à la CNAAS 

DCEF 
 

2. Mettre en œuvre une meilleure stratégie 
de communication sur les opportunités 
d’affaires nées de la mise en œuvre des 
nouvelles mesures et initiatives pour 
améliorer l’environnement des affaires (le 
FONGIP, le FONSIS et la BNDE)  

2015 

Fait   

APIX 

3. Renforcer les capacités des personnels 
de l’Administration et du règlement de la 
question de l’emploi / Élaborer un plan de 
formation professionnelle pour le secteur 
agricole 

2016 

Agriculture : Il existe un document de Politique de 
Formation et d'Insertion professionnelle plus connu sous le 
sigle de SNFAR. Un Plan d'Actions sur 5 ans en est extrait et 
son budget estimé à 1,3 milliards. Ce plan d'actions qui vaut 
à un plan de formation n'est pas financé à ce jour.  
Elevage : Un plan de formation professionnelle en élevage a 
été élaboré par le BFPE et devrait être mis en œuvre en 
2016 sous réserve d’une allocation budgétaire 
Pêche  et Aquaculture:  
-Les performances suivantes des écoles et de l’Université 
ont permis de mettre sur le marché de l’emploi un 
personnel qualifié et de renforcer les ressources humaines 
de l’Administration des Pêches. 
ENFM (Ecole nationale de formation maritime) : 229 
étudiants ont obtenu leurs diplômes au titre de l'année 
académique 2013/2014.  
CNFTPA (Centre nationale formation des techniciens de 
pêche et d’aquaculture) : 31 techniciens des pêches et de 
l’aquaculture ont été formés 
IUPA (Institut universitaire de pêche et d’Aquaculture) : 
Sortie de 15 Ingénieurs dont 10 professionnels 
- Renforcement des capacités des agents dans le domaine 
de la valorisation des algues. 

  

BFPA 
/BFPE/Pêche 
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- Formation à PukYong National University de Busan  au 
profit  de 15 agents de  l’administration des pêches sur le 
thème  “Capacity Building on Fisheries Processing, 
Distribution and Sanitary inspection”. 

4. Adopter de manière participative une 
nouvelle stratégie nationale de promotion 
des investissements pour accompagner la 
vision de l’émergence du Sénégal et de ses 
pôles de développement  

2016 

- Le paquet investisseur est en cours de finalisation                                
- Le Nouveau code des investissements est en cours 
d'adoption 

La non effectivité du comité de 
pilotage et du budget APIX 

Mettre en place un 
dispositif fiscal et 
juridique incitatif et 
simplifié, améliorer la 
compétitivité des 
facteurs de production et 
promouvoir 
l’investissement à fort 
impact avant 2016 

5. Procéder à l’automatisation des 
procédures administratives   2016 

Automatisation des permis de construire, base de données 
sur les suretés et création d'entreprise effectives à Dakar et 
extension aux autres régions prévue en 2016  

Le budget pour l'extension aux 
régions non disponible 

APIX 

6. Finaliser  le cadre juridique et 
institutionnel des PPP : adopter les décrets 
d’application de la loi sur les contrats de 
partenariats et rendre opérationnelle les 
organes de supervision et d’exécution  

2015 

Le décret d'application est dans le circuit d'approbation et 
la mise en place des organes de supervision est en cours 

Le budget des structures 
concernées pour accompagner la 
mesure est non alloué 

APIX 

7. Finaliser une étude d’opportunité pour 
la baisse de l’IS à 25% 2015 

La mesure (finalisation de l'étude) est différée par le 
Gouvernement 
 

  APIX 

Augmenter la part des 
crédits bancaires alloués 
au secteur agricole de 3 à 
8 % d’ici 2015 

8. Rendre opérationnels les instruments 
promus par le Gouvernement via le Fonds 
de Garantie des Investissements 
Prioritaires (FONGIP), le Fonds Souverain 
d’Investissements Stratégiques (FONSIS) et 
la Banque Nationale de Développement 
Economique (BNDE)  

 
 
 
2015 

- Les  décrets de création ont été pris, les instances de 
gouvernances mise en place, l’opérationnalisation de la 
BNDE dans le financement des opérateurs  agricoles 
(riziers, domaines communautaires) effective.   
- Les  dotations budgétaires  prévues  pour le FONGIP et le 
FONSIS s'élèvent respectivement à 4 milliards et 3 milliards 
de F CFA. 

  

DCEF 

9. Mener à terme le projet pilote du 
système de récépissé d’entreposage (SRE) 
consistant à obtenir un prêt bancaire 
contre des biens donnés en garantie dans 
un entrepôt, sur la base d’un récépissé 
délivré par le gestionnaire pour permettre 
la création d’un cadre légal et 
réglementaire d’entreposage 

 
 
 
2015 

 
 
Depuis l'effectivité du nantissement (mai 2014 à mars 
2015), 500 milliards de bien ont été donné en garanti 

  

APIX 
 

10. Prendre les décrets d’application pour 
rendre opérationnels les bureaux 
d’information sur le crédit et donner les 

 
2016 

Les premiers bureaux sur le crédit devraient ouvrir à Dakar 
le 1er juin 2015 

  APIX 
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premiers agréments  

 
 
Réduire le poids 
budgétaire des 
subventions aux intrants 
de 0,5 % à 0,3 % du PIB 
sur trois ans et mieux 
cibler les bénéficiaires 

 
 
11. Poursuivre la politique de ciblage en 
cours: Programme SMS (E-intrant) et 
l’amener à un niveau de codification de 1 
000 000 de producteurs avant 2015 et 
l’élaboration d’un  programme de suivi   

 
 
 
 
2015 

2012 objectifs de codifier 20 000 producteurs (zone bassin 
arachidier, vallée du fleuve). 
2013 mise en échelle de 350 000 producteurs (bassin 
arachidier, vallée du fleuve). 
2014 phase de codification des producteurs maraichers 
pour l'atteinte des objectifs 1 000 000 (705 000 
producteurs campagne hivernale, 300 000 producteurs 
campagne horticole), la durée de la codification est prévue 
pour 15 jours et les zones concernées sont Dakar, Thiès, 
Louga, saint louis, Matam, Diourbel, tamba, Sédhiou, Kolda, 
Ziguinchor 

  

 
 
 

DAPSA 

12. Associer les Organisations de 
Producteurs dans la définition des 
stratégies de ciblage des sous-secteurs à 
subventionner  

 
2015 

Des sessions de formation et de sensibilisation ont eu lieu 
avec les leaders d'organisations paysannes pour une 
présentation du système e-subvention et un meilleur 
ciblage 

  
DAPSA 

 

Mettre en œuvre des 
mesures d’incitation 
fiscale à l’investissement 
agricole 

13. Finaliser et la vulgariser l’arrêté fixant 
la liste des matériels agricoles éligibles à 
l’exonération au titre du Code Général des 
Impôts  

 
2014 

Le MAER a fait transmis au MEFP la liste de matériels 
agricoles éligibles à l’exonération d’impôts et taxes ;  
Le nouveau code général des impôts a prévu par 
conséquent une exonération desdits matériels pour une 
durée limitée de 5 ans (ceci est en vigueur depuis la 
publication). A l’issu des 5 ans d’application, si une 
évaluation décèle que cette mesure s’applique selon les 
normes établies et sans aucune défaillance, la mesure (la 
suspension d’impôts et taxes) pourrait être définitive. 

  

 
 

DMER / DCEF 
 

14. Renforcer la fonction de « problem 
solving » de l’APIX pour appuyer la bonne 
prise en charge des requêtes des 
entreprises privées 

2016 

Renforcement de la fonction de «  problem solving » est en 
cours 

  APIX 

Définir et mettre en 
œuvre des mesures de 
gestion foncière pour 
une agriculture 
responsable 

15. Finaliser la  circulaire/ arrêtée 
encadrant le schéma d’intermédiation 
foncier du PDIDAS  

2015 
La DGID promet de fournir d'ici fin juin, une note relative à 
l'inscription du bail dans le livre foncier 

  DGID 

16. Finaliser l’élaboration en cours du 
recueil des textes à caractère foncier, 
domanial et cadastral  

2015 
   DGID 

17. Elaborer un document de politique 
foncière 2015 

- Une série de concertations des organisations de la société 
civile a été menée 
- Réunions des CRD dans les 14 régions organisées en cours 

  CNRF 
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neuf régions.  
- Ateliers intercommunaux  et  départementaux pour 
recueillir l’avis des organisations paysannes, de pécheurs, 
d’éleveurs, de femmes, de jeunes sur la réforme mais aussi 
pour une inclusion et une participation de toutes les 
franges de la population sont en cours 

 
 
18. Définir et mettre en œuvre une 
stratégie nationale de sécurité alimentaire 
et de résilience  

2015 

- Révision de la SNSA en cours Elaboration  
- Priorité Résilience pays / Sénégal en cours (juin à aout 
2015)       - analyse des politique faite   
- SNSA : un plan de travail en cours de proposition avec les 
parties prenantes 

- Difficultés institutionnelles                 
- Contraintes financières  
- Appui technique et financier du 
CILSS pour le PRP non effectif 

SE CNSA 

 
Poursuivre la mise en 
œuvre de mesures pour 
la modernisation de 
l’agriculture  

19. Améliorer les infrastructures de mise 
en marché en partenariat avec tous les 
acteurs   

2014 

Réception provisoire de 106 magasins de stockage de 250 
m

2
 chacun dans 12 régions du pays. Magasins financés par 

l’UEMOA 
 

  DA/DMER 
/ARM/PNDL 
/AGEROUTE 

20. Continuer à promouvoir  des 
programmes de recherche/développement 
dans les chaînes de valeur agricole  

2015 

 — Production de semences de pré-base d’arachide et des 
espèces vivrières (riz, mil, maïs, sorgho et niébé) : 
83 tonnes de semences de pré-base d’arachide certifiées 
sont déjà produites sur un objectif de 65 tonnes ; 58 tonnes 
de céréales tous types confondus sont produites sur un 
objectif de 50 tonnes 
— Analyses des chaines de valeur du riz, du mil/sorgho, du 
maïs, produits forestiers non ligneux, aviculture, des 
espèces horticoles réalisées dans le cadre des projets R/D 
Waapp, Usaid-Era, Papsen, AgriFam, Coraf, CRDI, FNRAA 
— Mise en place et Diffusion de technologies améliorées de 
production dans les grandes filières pour renforcer la 
résilience des petits producteurs face au changement 
climatique (tolérance à la salinité, résistance au stress 
hydrique…) 

 — Vétusté des stations de 
recherche et des laboratoires 
— Faible effectif des chercheurs 
et techniciens 

ISRA 

Définir et mettre en 
œuvre une politique de 
reconstitution du capital 
semencier 

21. Equiper les laboratoires existants afin 
qu’ils accompagnent les programmes de 
reconstitution du Capital semencier  

Fin 2016 

Les DAO sont en cours de finalisation  pour : 
- la construction et l’équipement des laboratoires de 
Kédougou, Sédhiou et Kaffrine    
- l’Equipement des laboratoires de Matam, Louga et Fatick                                              
- dossier d’étude finalisé pour la Réhabilitation et 
l’équipement des laboratoires de Ziguinchor, Tamba et 
Kaolack.  Validation en cours des DAO  
                                                                                           

- Reprise des dossiers d’appel 
d’offre qui au départ ne 
concernaient comme énoncé par 
l’indicateur que l’équipement des 
laboratoires existants, 
cependant, pour prendre en 
compte les volets réhabilitation 
et constructions  

DA 
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- Lenteur dans les études pour la 
réhabilitation (études de terrain) 

22. Définir et exécuter un programme de 
formation et de renforcement des capacité 
en direction du personnel des laboratoires 
chargés de la certification des semences et 
des privés et producteurs impliqués dans la 
production  

2016 

 
Le programme de formation est défini. La formation des 
techniciens de laboratoires et la formation de formateurs 
(techniciens encadreurs des producteurs) sont prévues. 

 
Déficit en ressources humaines  DA 

23. Accompagner l’autonomisation des 
coopératives et des privés à produire et à 
diffuser  des  semences sélectionnées   

en 
fonction 
de la 
demande 
(2017) 

La structuration de coopératives de production de 
semences est en cours.  

- Absence de base de données 
des coopératives  
- Faiblesse de moyens financiers 
de renforcement des 
coopératives. Un objectif annuel 
n’a jusqu’ici pas été fixé pour cet 
indicateur du fait que la 
restructuration se fait  à la 
demande des OP ou l’opérateur 
privé  

DA 
 
 

Mettre en œuvre le Plan 
national de 
développement de 
l’élevage 

24. Améliorer les infrastructures de mise 
en marché en partenariat avec tous les 
acteurs  

2017 

- Constructions et équipement d'abattoirs et d'aires 
d'abattage : Abattoir de Mbour  construit, équipé et 
réceptionné en janvier 2015;Abattoirs de Keur Macoumba 
Kébé de Touba ont été construits et ont démarré leurs 
activités le 27 novembre 2013;Abattoir de Kolda déjà 
construit ,sera équipé en 2015 par la municipalité en 
collaboration avec le MEPA; Abattoir moderne de 
Diamniadio en cours de construction, 18 aires d'abattage 
en cours de construction                                                                        
- Construction de marchés à bétail: forail de Tivaouane en 
cours de construction; travaux en cours de marchés 
transfrontaliers à bestiaux et à céréales pour un montant 
de 420 millions de FCFA financés par l’UEMOA dans 4 
localités (Ziguinchor, Kaffrine, Thiès et Saint-Louis), 11 
marchés à bétail en cours de construction.                                                                  

  

CEP ELEVAGE 
 

25. Faire voter le code pastoral par 
l’assemblée nationale  

2015 

L’avant-projet a été transmis au Secrétariat général du 
Gouvernement pour examen en comité technique, après 
prise en charge de toutes les observations émises par les 
ministères, les parlementaires et les membres du Conseil 
Economique Social et Environnemental 

 
CEP ELEVAGE 
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26. Accompagner la réalisation du plan  de 
relance de la filière avicole, qui implique 
particulièrement le privé  2017 

Un Plan stratégique de développement de la filière 
commanditée par la grappe EPIA (Elevage Production et 
industrie animale) en cours d'élaboration. Un des résultats 
sera la définition d'un plan opérationnel et d'une feuille de 
route pour l'IPAS (interprofession avicole du Sénégal) 

  CEP ELEVAGE 

27. Augmenter les crédits d’investissement 
en direction du secteur de l’élevage pour la 
mise en place des infrastructures et 
équipements pastoraux, l’amélioration de 
la mise en marché des produits par le 
renforcement des équipements de 
transformation et de commercialisation 
(abattoirs), l’amélioration de la santé 
animale et des conditions sécuritaires  

2016 

Augmentation effective des investissements en direction du 
secteur imputable principalement aux travaux de 
réhabilitation du Ranch de Dolli démarrés en Mai 2015.  

  

CEP ELEVAGE 

28. Réaliser des équipements et 
infrastructures favorisant la collecte et le 
traitement du lait en milieu rural. 

2017 
La construction en de 4 centres de collecte du lait, 4 mini 
laiteries en cours 

  CEP ELEVAGE 

Mettre en œuvre les 
stratégies définies pour 
la prévention et la lutte 
contre le vol de bétail 
pour une meilleure 
sécurisation du cheptel 
et une minimisation des 
risques d’investissement 
dans l’élevage 

29. Mettre en place un système efficace 
d’identification du bétail et des produits 
animaux pour régler la question de la 
traçabilité  

2016 

- Réforme effectuée du Code pénal et du Code de 
procédures pénales,  avec intégration de mesures de 
répression du vol plus sévères                                                                                                       
- Réunion des gouverneurs des régions frontalières sur la 
question du vol de bétail en 2014                                                         
- Mise en place d’une application technologique dotée 
d’une plateforme "web-sms" et dénommée "Daral", pour 
soutenir la lutte contre le vol de bétail.                                                                   
- Mise en œuvre en cours du Plan national d'actions de 
lutte contre le vol de bétail qui a été déjà élaboré.                                    
- Marché d’acquisition de 50 000 boucles en cours, en vue 
d’un test à moyenne échelle portant sur la mise en place 
d’un système d’identification du bétail. 

  

CEP ELEVAGE 
 

30. Porter le taux de couverture vaccinale 
du bétail à hauteur de 80%, conformément 
aux normes de l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) 

2017 

- Un lyophilisateur sera acquis dans le cadre du projet 
PRAPS projet d'appui au pastoralisme au sahel, financé par 
la Banque mondiale, pour renforcer les capacités de 
production de l’ISRA                                     - Objectifs de 
vaccination de la campagne 2014: ovins et caprins (50%), 
Chevaux (50%), Volaille (25%) et Bovins (80%)                                                   
Réalisation: ovins et caprins (19,4%), Chevaux (23,4%), 
Volaille (2,4%) et Bovins (56,2%)  

L'indisponibilité  des vaccins et 
l'inadéquation des moyens 
financiers mis à disposition sont 
les freins principaux à l'atteinte 
du taux de couverture de 80% 

CEP ELEVAGE 
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Poursuivre la mise en 
œuvre des mesures de 
gestion durable des 
ressources halieutiques 
définies dans la lettre de 
politique sectorielle de la 
pêche et de l’aquaculture 

31. Finaliser et valider la révision de la 
lettre de politique sectorielle par un 
processus inclusif et efficace 

2016 
- Le bilan diagnostic validé.  
- La formulation de la nouvelle lettre de Politique 
sectorielle de la Pêche et de l'Aquaculture est en cours 

  CEP/PECHE 

32. Finaliser et soumettre pour adoption 
les codes de la pêche maritime et 
continentale par un processus inclusif et 
efficace 

2015 

Le code de la pêche a été validé en Conseil des Ministre et 
soumis à l'Assemblée nationale par la Primature pour 
adoption 

  
CEP/PECHE 

 

33. Poursuivre la mise en œuvre de 
mesures de gestion et d’aménagement des 
pêches  

2017 

- Élaboration et mise en œuvre de plans d’Aménagement 
des Pêcheries sénégalaises: démarrage effectif du projet 
ADuPeS.      - Pour le suivi de la situation des ressources 
halieutiques et la performance des pêcheries ainsi que la 
régulation dans les pêcheries, il a été noté le lancement des 
activités : (i) études économiques sectorielles, (ii) mise en 
place d’un système de déclaration des captures en temps 
réel (Journal de Bord Electronique), (iii) mise en place d’un 
système d’information intégrée pour la gestion de la 
pêcherie de crevettes profondes, (iv) mise en place d’un 
registre de suivi des Quotas Individuels, (v) mise en place 
de la concession exclusive d'exploitation dans la pêcherie 
de crevettes profondes (réalisé). Des plans d’aménagement 
sont en cours d’élaboration et concernent les pêcheries de 
volutes Cymbium sp (Yet), de crevette côtière, du poulpe 
(réalisé), des petits pélagiques et mulets Mugil Sp ou Liza sp 
de la grande côte. 

  

CEP/PECHE 
 

34. Elaborer le plan d’aménagement des 
algues marines  

2015 

Activités préalables: Évaluation du Potentiel des Ressources 
algales du Sénégal (PEPRAS) : Des activités suivantes ont 
été menées sur les sites de Ngor, Thiaroye et pointe 
Sarène: (i) inventaire des ressources algales ; (ii) 
cartographie de leur répartition ; (iii) confection d’un 
herbier national sur la biodiversité algale au Sénégal ; (iv) 
suivi des paramètres de l’eau. 

  

CEP/PECHE 
 

35. Assurer la mise en place d’un fonds de 
calamité. 

2015 

Prévu dans l'appui sectoriel dans le cadre de l'accord de 
pêche avec l'UE de 35 millions par ans à partir de 2015 en 
subvention de l'assurance (marins pêcheurs, pirogues et 
matériels) 

  
CEP/PECHE 

36. Achever la mise en place d’un centre de 
valorisation des ressources des fonds 
marins : réalisation des aménagements en 

2017 
Mise en place d’une ferme d’algoculture à Pointe Sarène : 
Les travaux de construction de la ferme sont bouclés en 
2014, ainsi l’expérimentation de la culture devrait démarrer 

  CEP/PECHE 
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mer et hors-sol, et la construction des 
bassins en béton  

en 2015. L’année a été mise à profit pour renforcer les 
capacités des agents dans le domaine de la valorisation des 
algues 

Poursuivre la mise en 
place des infrastructures 
nécessaires au 
développement de 
l’aquaculture, de la 
pêche continentale et de 
la valorisation des 
produits halieutiques 

37. Mettre en place les infrastructures 
prévues dans les différents programmes en 
cours, notamment le BCI et les PTF, dont 
l’Inde  

2015 

Implantation de complexes frigorifiques: l'entrée en 
vigueur de la ligne de crédit d’un montant de 19 millions de 
dollars US, convention signée le 19 décembre 2012, pour la 
mise en œuvre de la deuxième phase du "Programme 
froid". Activités suivantes ont été menées :                                                                                 
- tournée des autorités sur les différents sites ;                                 
- 1 mission des vérificateurs du MPEM sur la situation du 
programme ;                                                                                              
- élaboration du dossier d’appel d’offres ;                                          
-  visites de sites avec les entreprises pré qualifiées.                         
- aménagement de mini quais de pêche agréés à Ngaparou 
et Pointe Sarène, dans le cadre du projet PROCOVAL                           
- réhabilitation des infrastructures des sites de 
débarquement agréés de pêche artisanale: dans les quatre 
sites de débarquement agréés (Kayar, Mbour, Joal et Hann) 
et Kafountine et Boudody dans le cadre du PRAO  

Difficultés de fonctionnement 
des infrastructures relatif à la 
rétrocession des infrastructures 
aux GIE interprofessionnels par 
les communes (limite de 
responsabilité) 

CEP/PECHE 

38. Former les acteurs dans la gestion des 
infrastructures rétrocédées aux acteurs 

2016 
Pas d’action en cours   CEP/PECHE 

Poursuivre la mise en 
œuvre du programme de 
lutte contre la 
déforestation et la 
dégradation des terres 
par la gestion durable et 
intégrée des formations 
forestières et des sols 

39. Finaliser et valider la révision de la 
lettre de politique sectorielle par un 
processus inclusif et efficace 

2015 
Un rapport diagnostic a été élaboré  et validé. Un atelier de 
planification et de définition des orientations stratégiques a 
été programmé 

  DPVE/MEDD 

40. Finaliser et soumettre pour adoption 
les codes forestier et de l’environnement 
par un processus inclusif et efficace 

2016 

- Un comité de lecture  est mis en place pour le code 
forestier et un atelier est prévu à cet effet,  et  deux 
réunions sont tenues. 
- Même chose prévu pour le code de l'environnement. 

Des lenteurs notées dans le 
circuit d'adoption des textes 

 
DPVE/MEDD 

 

41. Pour l’obtention du quitus 
environnemental, concevoir et mettre en 
œuvre des instruments et outils plus 
adaptés aux projets agricoles 

2016 

Les délais d'obtention du quitus sont encadrés par le code 
de l'environnement, notamment son décret d'application 

 
DPVE/MEDD 

 

 
42. Opérationnaliser le document du Cadre 
National d’Investissement Stratégique en 
Gestion Durable des Terres (Cnis/Gdt) pour 
l’horizon 2026 

2015 

Le conseil interministériel a été tenu et un comité 
interministériel mis en place, pour chaque département 
ministériel concerné, un indicateur est identifié et est en 
train d'être suivi. Il appartient à ces département de définir 
et de mettre en œuvre les activités techniques permettant 
l'atteinte de ces indicateurs. Ceci est effectif pour le MEDD. 

Insuffisances et ponctions 
budgétaires 

DPVE/MEDD 
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Actions Politiques Engagements spécifiques Échéance Etat actuel ((fait, en cours, RAS) + actions menées) Contraintes Responsable / 
Appréciation 

43. Renforcer le partenariat public privé 
(PPP) dans la gestion des aires protégées 
telles que les parcs et les réserves 
communautaires avant 2015 

2015 

- Des partenaires sont identifiés (Leadershirp Conservation 
for Africa (LCA) pour accompagner le département,  voyage 
d'étude a été réalisé pour participer au conseil 
d'administration 
- Une réunion a été tenue avec les bailleurs du 
département et un document a été produit, une vision est 
définie par rapport au PNNK compte tenu  des contraintes 
liées à sa gestion, comme perspectives mise en place d'une 
fondation pour PNNK et organisation d'une table ronde 

Information et communication 
insuffisante 

DPVE /MEDD 

Actualiser la Lettre de 
Politique Sectorielle sur 
la Nutrition 

44. Finaliser et valider la révision de la 
Lettre de Politique Sectorielle sur la 
Nutrition par un processus inclusif et 
efficace 

2015 

Avec la Direction du Plan le processus de révision de la 
lettre de politique est en cours :                                                                             
- élaboration des TDR et recrutement du consultant                                                                   
- Processus de révision de la lettre de politique est en cours 
- Mise en place du comité de pilotage et des 7 commissions 
techniques                                                                                                  
- Phase diagnostic finalisé 
- Prochaine : Elaboration de la nouvelle lettre  

  

CLM 

45. Organiser le partage et la vulgarisation 
de la lettre de politique sectorielle sur la 
nutrition en vue d’une plus grande 
appropriation par l’ensemble des acteurs 

2015 

Une fois la lettre révisée disponible (prévu en 2016)   
CLM 
(non 

applicable) 

46. Recenser toutes les expériences en 
cours au niveau national et créer un cadre 
d’échange, de partage et de coordination 
des initiatives  

2016 

- Le plan de travail de 2015 des partenaires (ONG 
internationales) intervenant dans la Nutrition partagés et 
transmis à la CLM                                                                                     
- Elaboration Cartographie des interventions prioritaires en 
Nutrition en cours  

Insuffisance dans l'alignement 
des PTF 

CLM 

47. Prendre les mesures pour assurer la 
coordination des projets et des 
programmes de nutrition par la CLM 

2015 

Ces deux activités font partie des missions assignées à la 
CLM et inscrites dans le décret de création. Et dans ses 
activités quotidiennes, la CLM travaille activement dans 
l’amélioration de la coordination  

 CLM 

Mettre en œuvre la 
Lettre de Politique sur 
l’Alimentation du 
nourrisson et du jeune 
enfant 

48. Assurer un suivi des projets et 
programmes de nutrition   

2015 
  CLM 

49. Finaliser et mettre en œuvre la Lettre 
de Politique sur l’Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune enfant et le 
vulgariser auprès de tous les acteurs  

2015 

 Elaboration Politique ANJE finalisée 
 
Politique ANJE en cours de mise en œuvre  
 

  MSAS 
 
 

Réviser et appliquer le 
Code de 

50. Finaliser et mettre en œuvre le Code de 
commercialisation des substituts de lait 

 
 

  
Processus entamé (études en cours) 

  MSAS 
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Actions Politiques Engagements spécifiques Échéance Etat actuel ((fait, en cours, RAS) + actions menées) Contraintes Responsable / 
Appréciation 

commercialisation des 
substituts de lait 
maternel et le Codex 
alimentarius 

maternel et le Codex alimentarius et le 
vulgariser auprès de tous les acteurs  
Réviser l’arrêté interministériel pour la 
mise en œuvre du Code de 
commercialisation des substituts de lait 
maternel et vulgariser auprès de tous les 
acteurs  (reformulé) 

 
2015 

  
 

Légende : Notation utilisant le système de score des feux tricolores  

 Cible atteinte ou dépassée 
ou en bonne voie 

 Quelques progrès et 
plus d’effort requis 

 Pas de progrès  Pas 
d’informations 

 

  



114 
 

Annexe 2 : Engagements différenciés des PTF dans le cadre de coopération de la NASAN 

PTF Engagement 
USA Appui au développement des chaînes de valeur du riz, mil, maïs et des produits de la pêche, aux réformes de politiques, à l’investissement du secteur privé, à la formation, 

à la recherche, et à la nutrition 

Canada Appuyer le développement économique rural, améliorer l’accès au crédit, augmenter la production, appuyer la valorisation et la commercialisation des produits agricoles, 
et appuyer la nutrition. En particulier, les initiatives porteront sur les défis et les opportunités auxquelles les femmes font face dans les économies rurales. 

Union Européenne Appuyer la lutte contre la malnutrition, l'amélioration du système de gestion des crises alimentaires, la préservation/restauration des facteurs de production, la réalisation 
d'infrastructures agricoles et de désenclavement, l'électrification rurale, le développement de filières porteuses, ainsi que le renforcement de la gouvernance du secteur 
agricole et de la commercialisation des produits agricoles. 

France Développer des infrastructures structurantes pour améliorer les conditions de culture et de mise en marché des produits agricoles ; promouvoir une agriculture irriguée 
diversifiée, compétitive et durable (restauration des sols, insertion des femmes et des jeunes, commercialisation et transformation) ; renforcer les capacités de maîtrise 
d’ouvrage des communautés rurales (gestion des ressources naturelles et foncières) ; promouvoir le développement économique local; améliorer de manière durable la 
productivité de l’agriculture pluviale (résilience des systèmes de production). 

Japon Appui à l’amélioration de l’économie rurale (riziculture, agro-écologie), à la promotion de la pêche durable, à la nutrition dans le cadre de la santé maternelle et infantile et 
enfin à la promotion du secteur privé (artisanat). 

Espagne Augmenter la production et améliorer la productivité agricole (mise en marché, recherche, infrastructure de production et de stockage, santé animale, semences) ainsi qu’à 
valoriser les eaux de surface et souterraines pour les activités du secteur primaire. 

Italie Contribuer à l’augmentation durable des productions céréalières et maraîchères, à travers une utilisation efficace des ressources naturelles au Centre et en Moyenne 
Casamance. Améliorer la gouvernance dans la gestion des facteurs de production et la commercialisation des produits pour les petits et moyens agriculteurs, en particulier 
les femmes.   

Israël Appuyer le renforcement de capacité technique en agriculture ainsi que la mise en place de systèmes d’irrigation goutte à goutte. 

Corée du Sud Appuyer l’horticulture, la riziculture et le maraîchage. 

Chine Soutenir la formation technique en agriculture et la valorisation de semences (riz et légumes) adaptées. Recevoir et examiner avec attention toute requête du 
Gouvernement du Sénégal en vue de l’amélioration des performances du secteur agricole et de la nutrition. 

Banque Africaine de 
Développement 

Augmenter durablement la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques par la promotion de l’hydraulique agricole et pastorale (petite irrigation, 
valorisation des eaux de surface), la préservation et la valorisation du capital productif « eaux, sols et forêts » et la gestion intégrée des ressources naturelles, et le 
renforcement des capacités des producteurs et institutions publiques, privées et communautaires du développement rural. Réduction des vulnérabilités et le renforcement 
de la résilience des ménages à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Développer les filières et infrastructures agricoles et de l’élevage (production, stockage, 
transformation, commercialisation) afin d’accroître l’accès des producteurs aux marchés. 

Banque Mondiale Augmenter la production et à améliorer la productivité des cultures à hautes valeurs ajoutées, à soutenir la reconstitution du capital semencier et à appuyer la riziculture et 
l’élevage dans la vallée du fleuve Sénégal et de l’Anambé. 
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Annexe 3 : Principales contraintes des entreprises 

Accès au financement 

(69 %) 

• Les problèmes de financement sont extrêmement épineux pour le développement des PME locales, principalement pour les investissements en capital plutôt 
que pour les fonds de roulement. 

• Les banques manquent de compréhension du secteur et peuvent donc surévaluer les risques. 

• Les investisseurs de fonds privés affichent un intérêt croissant, mais évoquent la faible réserve de plans d’affaires bien préparés. 

• Les entreprises manquent d’accès aux outils pour gérer les risques financiers, par exemple par le biais d’assurance, de garanties de prêts ou d’une tarification 
minimum. 

Collaboration 

intersectorielle (66 %) 

• Une reconnaissance accrue de ce que les entreprises ne peuvent surmonter des contraintes spécifiques se posant au niveau des chaînes de valeur et des 
systèmes de marché, à moins qu’elles ne travaillent avec les partenaires du secteur public. 

Infrastructure (65 %) • Les entreprises ne sauraient aller de l’avant sans un investissement public amélioré dans les besoins infrastructurels, tels que le transport et l’irrigation. 

• L’instabilité de la fourniture d’électricité est un problème particulier en Afrique de l’Ouest. 

Main-d’œuvre qualifiée 

(59 %) 

• Les petits exploitants agricoles manquent de capacités pour augmenter la qualité et la quantité de la production et le coût de la formation est prohibitif pour 
les entreprises. 

• Les organisations paysannes peuvent être mal gérées. 

• La pénurie de gestionnaires des opérations commerciales pour superviser leurs activités. 

Politique (57 %) • Les progrès de certains investissements ont été ralentis par certaines politiques en vigueur, y compris celles relatives aux intrants, au commerce et aux 
subventions. 

• La frustration par rapport aux décisions de politique imprévisibles qui compromettent la viabilité commerciale, du fait des intérêts politiques à court terme. 

Bureaucratie (54 %) • Décisions lentes et opaques en ce qui concerne les autorisations et les agréments pour les entreprises délivrés souvent par plusieurs organismes. 

• Capacité publique ambivalente ou faible à soutenir les investissements du secteur privé au niveau technique. 

• Les questions foncières sont particulièrement problématiques et la faiblesse de la capacité des pouvoirs publics est une cause sous-jacente d’accusations 
subséquentes par la société civile de promesses non tenues par les entreprises vis-à-vis des communautés. 
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Annexe 4 : Situation des lettres d’intention 

LdI pour des projets d’investissement démarrés en 2012 

Entreprise Buts  3
e
 année – point de l’état d’avancement  

Sedab Accroître l’accès des petits exploitants agricoles aux intrants agricoles, en investissant dans : 
la construction et l’installation d’une usine de traitement de semences (capacité de 5000 
tonnes) et d’une installation de stockage (d’une capacité de 4000 tonnes) ; et l’installation 
d’une usine de mélange en vrac d’engrais pour approvisionner les petits exploitants 
agricoles. 

- A investi dans une unité de fabrication d’engrais pour mélange 
en vrac. 
 

Société de 
réassurance 
suisse  

Développer des solutions de micro-assurance pour les risques agricoles, en investissant pour 
soutenir le développement des marchés viables de gestion des risques agricoles, dans le but 
d’aider les agriculteurs à assurer la couverture des risques de production, à accéder au 
financement et à s’impliquer dans des investissements à plus forte valeur.  

- Modèle exemplaire d’introduction d’une assurance agricole 
dans un contexte africain. 
- Le Sénégal a participé à la campagne de lancement de l’African 
Risk Capacity (ARC), un pool de gestion des risques souverains, 
dont la Société de réassurance suisse soutient l’implantation, et 
qui est à présent un grand fournisseur de capacités. 
- Les contrats d’assurance indexés existants et nouveaux 
touchent un nombre croissant de petits exploitants agricoles. 

 

LdI pour les projets d’investissement démarrés en 2013 

Entreprise Buts 2
e
 année  – point de l’état d’avancement 

CCBM Coderiz SA 
(Groupe CCBM) 

Renforcer la production agricole et la transformation des produits agricoles et créer des 
emplois dans la région de Saint-Louis, en investissant 1,2 million de dollars dans la mise en 
valeur de 800 ha de terres (y compris des travaux d’irrigation et l’achat d’équipements).  

- A mis en place un partenariat solide avec CNT 

Compagnie agricole de 
Saint-Louis du Sénégal 
(CASL) 

Contribuer à l’accroissement de la production rizicole et à la transformation du riz en : 
mettant en valeur 4500 ha de rizière ; en construisant des structures de stockage et des silos 
de séchage pour 36 000 tonnes de riz paddy ; en créant une unité de traitement d’une 
capacité de 16 tonnes/heure ; et en signant des contrats d’affermage pour 1500 ha. 

- 2 campagnes ont enregistré un rendement de plus 
de 6 t/ha. 
- 400 ha de parcelles de riz créées. 
- 9 km de canaux (aval Gorom – bras du fleuve 
Sénégal) creusés.  

Compagnie de filature et 
de sacherie (COFISAC) 

Accroître la fabrication de polypropylène tissé pour le conditionnement de divers produits 
agroindustriels (y compris le riz, le maïs, le sel, le sucre et les aliments pour animaux) à travers 
un investissement de 2,13 millions de dollars pour augmenter les vitesses des lignes 
d’extrusion, permettant ainsi une capacité de production annuelle de 30 millions de sacs. 

- A accru le volume des ventes  
- A accru la valeur ajoutée de l’entreprise 
- A accru le niveau du capital à moyen terme de 
l’entreprise en contractant une dette 
 

Locafrique Contribuer à faciliter de la mécanisation de la production agricole, en concluant un accord 
pour la location-bail de machines agricoles par les producteurs (pour les tracteurs offset, les 
moissonneuses-batteuses et les unités de décorticage). 

- A travaillé en partenariat avec l’USAID pour fournir 
une garantie de 50 % au portefeuille du secteur 
agricole et aider les fournisseurs à améliorer la 



117 
 

disponibilité d’équipements prêts à l’emploi. 
- A favorisé la disponibilité de fonds dédiés au secteur 
de l’agriculture. 
- A ouvert une agence dans la région Nord pour les 
producteurs. 

Mamelles Jaboot Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté grâce au 
développement agricole, en investissant 228 000 dollars pour : le financement d’une 
coopérative de producteurs de Wakh Ngouna, afin d’acheter des intrants pour des terres 
agricoles d’une superficie de 600 ha ; la création d’une usine industrielle pour transformer le 
maïs, le sorgho et le millet dans la région de Thiès, en mettant un accent sur l’emploi des 
femmes autochtones ; la création d’une plateforme agroindustrielle. 

- A acheté des quantités plus importantes de millet et 
a accru le tonnage de céréales transformées sur les 
marchés. 
- A amélioré la fidélité entre les producteurs et les 
transformateurs. 
- A encouragé la consommation de produits locaux 
provenant des chaînes de valeur et a garanti leur 
durabilité. 

Negodis Faciliter l’accès des agriculteurs à l’équipement mécanisé et au service après-vente, en 
investissant 1 million de dollars pour la création d’une usine de fabrication de machines 
agricoles. 

- A œuvré à la finalisation de l’étude de faisabilité et 
du budget de fonctionnement. 
- A entamé les négociations avec les autorités du pôle 
industriel de Diamniadio pour obtenir un terrain pour 
l’usine. 
- Est en train de rechercher des sources de 
financement. 

Société de pêche et 
d’armement sénégalais 
(SOPASEN) 

Accroître les revenus des pêcheurs et des femmes impliquées dans la transformation des 
produits halieutiques et des fruits de mer, ainsi que la vente, en investissant 8,54 millions de 
dollars dans : la construction de cinq tunnels de congélation d’une capacité de 10 tonnes/jour 
et d’une chambre froide d’une capacité de 500 tonnes ; et l’acquisition de cinq thoniers 
canneurs. 

- A construit et mis en place la chambre froide pour le 
stockage  
- A construit 4 tunnels de congélation. 
- A acheté un chalutier pélagique. 

Société générale 
d’investissement et de 
commerce (GIC) 

Améliorer la valeur ajoutée de la chaîne d’approvisionnement des céréales grâce à une 
capacité accrue de transformation pour les céréales locales, en investissant 397 000 dollars 
pour l’élaboration d’un plan d’affaires et l’achat de l’équipement nécessaire pour la 
transformation des céréales locales, avec la création d’au moins 22 emplois prévisionnels et 
l’augmentation des revenus pour les petits exploitants agricoles. 

- A construit des bâtiments de stockage sur différents 
sites de stockage, tels que celui de KEUR Madiabel. 
- A distribué des semences certifiées aux petits 
exploitants agricoles. 
- A acheté une batteuse de millet. 

Valnovel (anciennement 
Groupe Novel SA) 
 

Poursuivre le développement de la chaîne de valeur du riz en investissant 50 millions de 
dollars pour : créer une coentreprise sous forme de PPP avec le GdS portant sur une superficie 
de 22 500 ha pour une production annuelle de 6000 tonnes de semences certifiées et 100 000 
tonnes de riz blanc ; superviser/former les PME productrices de riz pour obtenir une 
production de 75 000 tonnes de riz paddy ; créer une unité de transformation du riz paddy 
d’une capacité annuelle de 225 000 tonnes, fournissant 150 000 tonnes de riz ; et à titre 

- Une étude de cadrage détaillée a été menée à terme 
pour le projet et validée par les autorités 
gouvernementales. 
- En décembre, une requête formelle a été adressée 
par le gouvernement sénégalais à la Banque africaine 
de développement pour financer une étude de 
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d’avantage corollaire, créer 9000 emplois prévisionnels. faisabilité détaillée du projet. 
- Des accords de partenariat ont été conclus avec des 
acteurs locaux, notamment le Conseil départemental 
de PODOR et UNACOIS. 

Zena Exotic Fruits Contribuer à susciter une demande accrue de produits locaux et créer des opportunités 
d’emplois inclusives dans la transformation des fruits et des légumes, en investissant 1,184 
millions de dollars pour : appliquer les normes et certifications de salubrité alimentaire ; 
accroître et restructurer la capacité de production, y compris la formation des petits 
exploitants agricoles ; recruter de nouveaux employés et externaliser les services 
professionnels ; et créer des lignes de produits organiques, de fruits séchés et de boissons 
naturelles saines. 

- A noué des partenariats avec plusieurs coopératives 
et producteurs. 
- A créé un réseau d’intermédiaires sur le terrain pour 
mieux soutenir les producteurs. 
- A effectué des visites de terrain et amélioré les 
conditions pour nos partenaires, afin de faciliter et 
résoudre certains de leurs problèmes (livraison de la 
récolte, conditions de travail, semences). 
- A assuré une meilleure organisation de nos PME (a 
acheté des équipements, a formé le personnel 
permanent et les ouvriers, a obtenu la certification 
ISO 9001, a accru la part des exportations). 

Tropicasem Contribuer à la recherche et développement (R&D), à la production et à la distribution de 
semences horticoles, en investissant 2,37 millions de dollars pour : la construction de deux 
chambres froides pour la préservation des semences améliorées ; l’acquisition de 50 ha de 
terres pour une nouvelle station de recherche dotée d’un laboratoire et d’équipements de 
production, un système d’irrigation et des installations de stockage ; et la mise en place d’un 
laboratoire de phytopathologie et de biologie in-vitro et moléculaire. 

- Acquisition d'une station de recherche en semences 
légumières dans la zone de NDiar d'une superficie de 
25 hectares ; 
- Mise en place d'un forage d'un débit de 50 M3 
heure ; 
- Installation d'un réseau de micro irrigation sur plus 
de 10 hectares ; 
- Construction en cours de 2 deux chambres froides 
pour le stockage des semences à HANN. 
Le coût de ces réalisations est estimé à plus de 
250.000.000 FCFA 

 

LdI des projets d’investissement démarrés en 2014 

Entreprise Buts 1
ère

 année – point de l’état d’avancement 

Agrophytex Nouer des partenariats public-privé pour la distribution d’intrants sur le marché 
sénégalais par le biais d’un investissement de 3,1 millions de dollars visant : la 
construction d’une usine semi-industrielle de transformation pour la production 
d’engrais ; l’acquisition d’une unité de transformation et de conditionnement 
d’une capacité de 6 tonnes/ha ; le partenariat avec l’Agence nationale d’insertion 

- La chaîne des valeurs de l’oignon a démarré en octobre 2014, les intrants 
sont en place et nous assurons le suivi de la production  
- Le terrain pour 20 entrepôts a déjà été préfinancé et la clôture a été 
érigée  
- La mise en œuvre à ce jour est conforme au plan d’affaires.  
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LdI des projets d’investissement démarrés en 2014 

Entreprise Buts 1
ère

 année – point de l’état d’avancement 

et du développement agricole (ANIDA) et le Fonds national pour l’emploi des 
jeunes pour financer la production et la transformation du maïs, ainsi que des 
supports techniques et des sessions de formation ; et la création d’environ 1000 
emplois prévisionnels. 

Agroseed Accroître l’accès des petits producteurs aux intrants, aux marchés et à la 
formation, à travers un investissement de 6,739 millions de dollars visant : la 
production de semences pour le marché sur 20 hectares de terres ; la création d’un 
réseau de centres de formation et de renforcement des capacités, en partenariat 
avec l’ANIDA ; et l’installation de pépinières centrales pour fournir les plants 
d’arbres fruitiers et les légumes aux petits exploitants agricoles. 

- A recruté 3 jeunes ingénieurs agronomes. 
- A inauguré le premier champ de démonstration à Sébikotane. 
- A démarré une pépinière d’arbres fruitiers à Sébikotane. 

Coumba Nor 
Thiam (CNT) 

Contribuer à accroître la production et la transformation du riz et des produits 
pour le marché des légumes, en investissant 1,9 million aux fins : de créer une 
station de pompage d’une capacité d’irrigation de 2000 ha ; d’installer une unité 
de stockage d’une capacité de 1200 tonnes ; d’acquérir des équipements de 
culture et de transformation ; et d’acquérir une nouvelle flotte de transport (5 
camions). 

- Tous les engagements avec les banques ont été honorés. 
- Les investissements prévus ont été réalisés : une station de pompage pour 
irriguer 2000 ha 
- Des machines ont été achetés : 2 excavateurs hydrauliques, 1 camion 
transporteur, 1 moissonneuse batteuse. 

ETS Adiou 
Sene 

Contribuer au développement des chaînes de valeur de l’arachide et des céréales, 
en investissant 130 000 dollars pour : mettre en valeur 100 ha à des fins agricoles, 
le maraîchage et l’élevage (y compris l’installation d’une canalisation et l’achat 
d’un tracteur), avec la création de 30 nouveaux emplois prévisionnels d’ici 2015 ; 
et l’achat d’équipements de transformation de l’arachide destinés à accroître les 
revenus des petits exploitants agricoles, grâce à l’achat de leurs matières 
premières. 

- A accru le nombre d’agents. 
- A accru les ventes. 
- A obtenu la confiance des bailleurs de fonds (Fonds national pour le crédit 
agricole). 

Sodefitex Accroître et consolider le fonctionnement de la chaîne de valeur du coton, en 
investissant 11,5 millions de dollars aux fins de : la réhabilitation et la 
modernisation de 5 usines de transformation des semences ; le renouvellement de 
la flotte de transport existante ; la modernisation et le doublement des capacités 
de l’usine de production de coton-graines ; l’amélioration de l’installation de 
stockage ; et la promotion de la diversification dans la transformation du riz, du 
maïs et du sorgho pour obtenir des produits à valeur ajoutée. 

- L’acquisition de camions et de conteneurs a permis la collecte et le 
déchargement rapides des productions, permettant aux producteurs de 
parvenir aux seuils de rentabilité dans les plus brefs délais possibles. 
- Ces investissements ont permis à la SODEFITEX d’absorber une part 
importante des produits agricoles dans le tiers sud du Sénégal et de faciliter 
l’augmentation de revenus tirés des exploitations agricoles familiales, des 
réseaux de distribution locaux pour fournir des produits agricoles locaux et 
la redistribution de revenus par consommateur sénégalais. 
- A amélioré la sécurité alimentaire et réduit la pauvreté dans le tiers sud du 
Sénégal.  
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Nouvelles LdI en 2014 

Entreprise Buts 

ASPRODEB 
 

Travailler avec plusieurs partenaires pour accroître les volumes de production dans le domaine agricole et investir dans la transformation des céréales et des 
arachides locaux, en mettant l’accent sur les organisations paysannes, y compris par : la production de 68 000 tonnes de semences certifiées pour les céréales et les 
légumineuses ; le développement d’un projet pour intégrer la farine des céréales locales dans la fabrication du pain ; et la facilitation de l’accès aux équipements 
agricoles pour 15 000 petits exploitants agricoles et la fourniture d’équipements collectifs à 200 organisations paysannes. 

SIFCA Contribuer au développement de la chaîne de valeur de l’arachide et à la création d’emplois ainsi qu’à l’accroissement des revenus des agriculteurs par : la 
production de semences sélectionnées sur une superficie d’environ 3000 ha dans la zone du lac Guier ; la construction d’une usine agroindustrielle à haute 
performance sur une concession qui servirait de champ-modèle pour la formation des producteurs et une unité de transformation située près de la zone de 
production (décorticage : 150 000 tonnes ; broyage : 100 000 tonnes) ; et la construction d’un complexe de raffinage pour produire de l’huile d’arachide de haute 
qualité. 

 

Les plans d’investissement ci-après existent, mais aucun rapport d’état d’avancement n’a été partagé au titre de l’année 2014 :   

Entreprise Buts 

AfricaGraines 
 

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, grâce à une production accrue de semences de qualité, en investissant 2,75 millions de dollars 
aux fins : de la mise en place d’un réseau de producteurs à travers le développement d’une opération pilote de 100 ha pour 900 parcelles agricoles 
familiales, y compris l’achat de machines agricoles et la construction d’installations de séchage et de conservation frigorifiques ; et le soutien à la 
culture d’une variété de semences de maïs, de tournesol, d’haricots nains et RAM, de laitue, de radis, de tomates, d’oignons, d’aubergines et des 
graines de guarée, y compris la standardisation des systèmes d’irrigation et la construction d’une usine de transformation des semences. 

Comptoir commercial 
Mandiaye Ndiaye 
(CCMN) 

Contribuer au renforcement de la culture du riz local et à la production d’aliments pour bétail, à la création d’emplois (en particulier pour les femmes 
récolteuses de riz paddy) et à l’accroissement du revenu pour les petits exploitants agricoles, en investissant 8,2 millions de dollars pour la 
construction d’une unité de transformation du riz d’une capacité de 60 tonnes/jour ; d’une unité de transformation d’aliments pour le bétail d’une 
capacité de 240 tonnes/jour ; et de cinq installations de stockage d’une capacité de 10 000 tonnes chacune. 

Copeol Senegal SA 
(Groupe Sofiproteol) 

Intensifier les activités de broyage des arachides et de transformation des tourteaux, en investissant 39 millions de dollars dans : l’expansion de la 
capacité de l’usine de broyage industrielle de l’arachide pour passer de 100 000 à 300 000 tonnes/an ; l’installation d’une nouvelle usine pour 
l’extraction de solvant à partir de la coque d’arachide, d’une capacité de 600 à 1000 tonnes/jour ; et la création d’une installation de désintoxication 
des tourteaux, d’une capacité d’environ 300 000 tonnes/an. 

Export Trading Group Renforcer la capacité de transformation de chaînes de valeur agricoles sélectionnées, en investissant 10 millions de dollars pour créer une usine de 
transformation du riz, du maïs et de l’arachide d’une capacité de 5000 tonnes/an dans les 3 à 5 prochaines années, avec des avantages attendus, y 
compris un transfert de technologies et de compétences aux petits exploitants agricoles et l’approvisionnement local accru. 

Générale alimentaire 
africaine (GAA) 

Contribuer au développement de la chaîne de valeur du riz, en investissant 8,5 millions de dollars pour : l’installation de complexes industriels, 
composés de stations de décorticage du riz, d’une usine de production d’aliments pour le bétail et d’installations de production de biocarburant dans 
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Entreprise Buts 

plusieurs endroits ; la mise en place d’un complexe d’élevage de volailles équipé des installations nécessaires pour une chaîne d’approvisionnement 
intégrée ; et l’installation d’une usine de transformation des produits d’origine végétale. 

La Laiterie du Berger Accroître la production et la distribution de produits laitiers, grâce à un investissement de 8,8 millions de dollars visant à : doubler la capacité de 
l’usine de production de lait à Richard Toll (jusqu’à 4000 tonnes/an d’ici 2016) ; doubler le réseau de distribution jusqu’à 11 000 points de vente d’ici 
2016 ; créer avec les agriculteurs locaux un programme pilote de production laitière (300 vaches en 2015 et 1250 à l’horizon 2025) ; mener deux 
projets en partenariat avec l’ONG française GRET pour l’infrastructure hydraulique et l’élevage ; et accroître les revenus des producteurs locaux à 200 
dollars par mois et augmenter leur nombre de 800 à 1200 à l’horizon 2016. 

La Pirogue Bleue Renforcer la transformation, la commercialisation et l’exportation de fruits de mer surgelés, en investissant 320 000 dollars pour l’introduction de 
nouveaux tunnels de congélation ; la création de nouvelles installations de stockage et l’achat d’un système de purification d’eau. 

Nouvelle Minoterie 
Africaine (NMA) 

Contribuer à renforcer la production de semences de soja et d’arachides, en investissant en partenariat avec Sanders Bank et Bovic, 7,3 millions de 
dollars pour acquérir 1000 ha pour la production de semences organiques de soja et d’arachide et créer de façon prévisionnelle 130 150 emplois. 

Patisen Accroître la capacité pour soutenir la concurrence au plan régional avec des marques internationales de produits alimentaires, en investissant 80 
millions de dollars en vue de : mettre en place plusieurs unités industrielles à Dakar et à Mbao (nécessitant l’acquisition de 100 à 200 ha de terres) ; 
formaliser les dispositions contractuelles avec des agriculteurs sélectionnés pour fournir 10 000 tonnes/an d’arachides comestibles de bonne qualité 
et 100 000 tonnes/an de sel de mer ; et construire une usine de transformation dédiée à la production de bouillon.  

Sedima Accroître l’approvisionnement en volailles auprès des petits éleveurs de poulets de chair et renforcer la production d’aliments pour animaux, ainsi 
que la transformation, en investissant 25 millions de dollars pour : construire un abattoir d’une capacité de 2500 poulets/heure et une cible de 50 % 
de poulets fournis par les petits éleveurs ; mettre en place une usine de transformation de la farine de blé d’une capacité de 250 tonnes/jour ; et 
semer 300 ha de terres pour la production de maïs. 

Groupe Sentenac  Accroître la capacité de transformation des produits agricoles halieutiques, en investissant 6 millions de dollars pour : la construction d’une unité de 
transformation des produits halieutiques (mis en conserve) à Savoigne ; la construction d’une installation de micro-conditionnement ; l’extension 
d’une usine de transformation d’aliments pour la volaille et le bétail ; la réalisation d’une station de micro-conditionnement en joint-venture avec un 
partenaire européen ; et la réalisation d’avantages associés, y compris la création de 80 emplois, de 1 million de dollars de revenus pour les pêcheurs 
locaux et trois autres mois de travail pour les petits exploitants agricoles. 

SHAM Sénégal Contribuer à renforcer la capacité d’exportation des produits agricoles, en investissant 1,4 million de dollars pour : accroître la production de fruits (à 
14 500 tonnes/an), de céréales (à 12 500 tonnes/an) et d’aliments pour le bétail (à 200 tonnes/an) ; créer une ferme pour le volaille, le bétail et les 
ovins sur 59 ha de terres dans la région de Thiès, soutenue par la production d’aliments pour le bétail ; et créer un centre conditionnement et une 
usine de transformation industrielle. 

Suneor Aider à sécuriser la future chaîne de valeur de l’arachide, en investissant 20 millions de dollars dans la production intensive de l’arachide, à travers 
l’irrigation sur une superficie de 20 000 ha, sous forme de semences pour les cultivateurs d’arachide et pour la production d’huile brute, de tourteaux 
d’arachide et de semences décortiquées. 

Teylium Contribuer à renforcer la production et la transformation du riz et des grains céréaliers, en investissant 5,5 millions de dollars dans : la mise en valeur 
des terres pour cultiver les céréales dans la région de Ndiayene Pendao, en regroupant les petits exploitants agricoles dans la région et en leur 
fournissant une assistance technique ; la culture de riz sous forme de double culture avec une autre variété par le biais de systèmes de pivot et de 
gravité d’irrigation ; et la création d’une unité industrielle pour la transformation des céréales, fournis par des petits exploitants avec lesquels des 



122 
 

Entreprise Buts 

contrats ont été conclus. 

Tropicasem Contribuer à la recherche et développement (R&D), à la production et à la distribution de semences horticoles, en investissant 2,37 millions de dollars 
pour : la construction de deux chambres froides pour la préservation des semences améliorées ; l’acquisition de 50 ha de terres pour une nouvelle 
station de recherche dotée d’un laboratoire et d’équipements de production, un système d’irrigation et des installations de stockage ; et la mise en 
place d’un laboratoire de phytopathologie et de biologie in-vitro et moléculaire. 

Vital Agro-Industries Accroître les activités de la chaîne de valeur du riz, en investissant 70,6 millions de dollars dans : la mise en place d’une nouvelle unité de production ; 
l’installation de deux silos additionnels pour le stockage du paddy d’une capacité de 3000 tonnes ; l’installation d’un réseau primaire d’irrigation sur 
6000 ha ; l’achat de machines agricoles ; l’installation d’une usine fonctionnant au biomasse d’une capacité de 18 MW ; et l’installation d’une usine de 
transformation d’aliments pour le bétail. 
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Annexe 5 : Etat d’avancement des engagements des Organisations de la Société Civile 

Axe 
d’intervention 

Engagement Actions menées Contraintes/Situation 
actuelle 

Suivre, veiller et 
alerter pour le 
respect des 
engagements 
des différentes 
parties 
prenantes pris 
dans le cadre de 
la NASAN 

Contribuer à la résolution  
de la problématique 
foncière au Sénégal, en 
collaboration avec les 
autres parties prenantes 
 

Lancement d’une vaste campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation des populations rurales sur la réforme 
foncière et les enjeux de la sécurisation foncière des exploitations familiales agricoles par :  
la formation en cascade sur le foncier notamment la gouvernance foncière et les directives volontaires ; 
formation d’un noyau de 15 leaders paysans formateurs sur le cadre réglementaire et institutionnel du foncier au Sénégal. 
Démultiplication de la formation au niveau des cinq zones agro-foncières (les Niayes, la vallée du Fleuve, le bassin 
arachidier, la Casamance et la zone sylvo-pastorale) ayant permis la formation de 58 animateurs fonciers. 
 Formation des  leaders paysans et élus locaux pour une meilleure sécurisation foncière  
Création par la société civile de plusieurs cadres sur le foncier par exemple : le cadre de réflexion et d’action sur le foncier 
au Sénégal (CRAFS) et la plateforme multi-acteurs pour une gouvernance foncière responsable au Sénégal. 
Lancement de plusieurs projets visant à promouvoir une bonne gouvernance des régimes fonciers comme « Disso ci suuf » 
et « Réformons le foncier » 
 organisation de plusieurs fora de réflexion sur le foncier comme le Forum Foncier Mondial (FFM) tenu récemment à Dakar. 
Formulation de propositions paysannes pour une réforme foncière sénégalaise garante d’un développement agricole et 
rural au Sénégal. Participation à la formulation puis à la diffusion des directives volontaires de la FAO pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (DV). 
Avec le processus de réforme foncière en cours les OSC représentées par le CRAFS sont membres de la CNCRF. 
Organisation par les OSC et le CNCR dans les 45 départements du Sénégal d’une  tournée nationale d’information et de 
préparation de la population locale aux rencontres de concertation prévues par la CNRF. 
Sensibilisation pour un quota des réserves foncières destinées aux femmes et aux jeunes (Exemple 56 ha affectés avec 
délibération aux femmes dans la région de  Sédhiou avec l’appui d’AAJAC). 
-production d’un rapport  de plaidoyer sur la gouvernance foncière par le CONGAD 
Expérimentation d’outils de gouvernance participative du foncier dans des communes du Sénégal 
-Mise en place du Groupe de Dialogue Social et Politique (GDSP) pour l’accompagnement et la professionnalisation des 
acteurs du secteur agricole aux dynamiques inclusives des politiques publiques et économiques qui touchent l’Agriculture 
en général 
Le rapport national du gouvernement a pris en compte une grande partie des propositions formulées par les OSC qui ont 
ciblé la sécurité alimentaire comme une des priorités pour l’agenda post 2015 

La persistance de 
dysfonctionnements 
dans la gestion du 
foncier 
La suspicion entre les 
acteurs sur les 
intentions avec  un 
impact encore limité  
des processus 
d’information, de 
sensibilisation et de 
concertation 

la sécurisation des terres 
(contribuer à la résolution  
de la problématique 
foncière au Sénégal, en 
collaboration avec les 
autres parties prenantes) 
 

-Participation aux cadres de discussion et d’adoption des textes de lois sur le foncier 
-Participation en tant que membres  aux travaux du CNRF 
-Participation à l’élaboration des cadres réglementaires régissant la gestion des ressources naturelles (foncier, codes 
forestiers, de l’environnement etc.)  
Création par le  CNCR, de cellules locales de veille sur le foncier dans chaque département 
-   Appui direct aux populations touchées par le problème des acquisitions massives de terres comme c’est le cas de la 
population de Gnith avec le projet SenHuile Sen Ethanol et les neuf (9) communautés rurales cibles du PDIDAS (Projet de 
Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal) 
-appui pour l’octroi de droits réels aux exploitations agricoles familiales avec des baux ou titre foncier 
 

Les consensus sur le 
sujet ne sont pas 
encore stabilisés  
Les actions 
spécifiques, les 
actions concertées et 
les initiatives 
collectives sur le 
thème se poursuivent  
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Axe 
d’intervention 

Engagement Actions menées Contraintes/Situation 
actuelle 

l’accès aux ressources 
financières 

-Plaidoyer pour une réduction du taux d’intérêt appliqué par les SFD et autres institutions financières de financement des 
EAF 
Mobilisation des ressources financières par l’épargne des coopérative et mouvements d’épargne (ex Word Vision: 4441 
membres dont 95% de femmes-56 millions d’épargne en 2014) 
Extension du mouvement coopératif sur le territoire national pour l’autofinancement de l’agriculture par les producteurs 
(exemple le RESSOP) 
-mis en place d’associations villageoises d’épargne 
-sensibilisation, information 
 et formation des femmes dans les cellules villageoises sur le mouvement coopératif 
-organisation de fora sur l’accès des femmes aux ressources financière 
-Mobilisation autour du PRELAP pour la réalisation d’investissement (clôture, système d’irrigation). 
-initiation d’un marché industriel sécurisé (contrat d’achat ferme de la production selon cahier de charges) 
-Etude sur le financement de l’agriculture par le CONGAD dont les recommandations sont partagées avec les autorités  
- promotion de micro jardinage et de poulaillers mobiles 
Mis en place d’un fonds d’appui aux initiatives rurales (FAIR) par la FONGS. 
-mis en relation des EAF avec les SFD 
- Participation et sensibilisation des acteurs agricoles sur les stratégies opérationnelles d’octroi de financement adéquat 
(FONGIP, BNDE, FONSIS etc.). 
Exemple : WVS a mis en place 183 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) qui regroupent 4 441 membres 
dont plus de 95% de femmes (plus de 4219) qui ont épargné 112 154 dollars US soit plus 56 millions en 2014.  
Ces fonds servent à financer des activités génératrices de revenu et améliorer l’accès des enfants à la santé (ordonnances, 
mutuelles de santé) et l’éducation (frais d’inscription et achat de fournitures).  
En collaboration avec SENFIM, la structure de micro finance affiliée à World Vision, un montant de 100.387.769 Francs CFA 
d’épargne locale a été mobilisée par 6 698 clients de SEMFIN (dont 63% de femmes) à travers les cercles d’épargné et de 
crédit accompagnés (CECA). Cette épargne a permis aux épargnants de recevoir un crédit de 1 248 659 200 Frs CFA au profit 
de 6 698 clients dont 4 226 femmes (63,1%)  
Dans sa stratégie de développement des moyens d’existence :  
1.753 micro-entrepreneurs dans les filières porteuses  cibles ont reçus un accompagnement technique 
1.492 micro-entrepreneurs accompagnés ont augmenté leur marge bénéficiaire 
1.105 femmes qui ont développé leur business dans la transformation des produits locaux ; 
426 personnes formées en RRC (réduction de risque de catastrophes)  (élus locaux, personnel de santé, leaders d’OCB 
(organisation communautaire de base), paysans leaders. 
La FONGS a mis en place le Fonds d’Appui aux Initiative rurales destiné exclusivement à l’investissement dans l’exploitation 
familiale pour renforcer leur capacité de production durable, la diversification des activités et la promotion d’activités non 
agricoles pour les jeunes et les femmes 
 
Réalisation et diffusion d’une étude portant sur le plaidoyer pour une plus grande allocation de ressources budgétaires à 
l’agriculture au Sénégal par le CONGAD 

L’information existe 
sur les mécanismes 
mais il a été difficile 
d’évaluer les 
montants mobilisés 

la formation des Création  des cadres de concertation multi acteurs (gouvernement, PTF, OP, ONG etc.) sur le domaine de la formation  
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Axe 
d’intervention 

Engagement Actions menées Contraintes/Situation 
actuelle 

producteurs/productrices professionnelle des producteurs. 
Expérimentation d’une formation des aviculteurs en alternance  dans un cadre quadripartite OP (CNCR), Etat (Université de 
Thiès), ONG (CECI) et une firme canadienne) 
Mise en place du Groupe de Dialogue Social et Politique (GDSP) pour l’accompagnement et la professionnalisation des 
acteurs du secteur agricole aux dynamiques inclusives des politiques publiques et économiques qui touchent l’Agriculture 
en général 

 
l’émergence du 
mouvement coopératif 

- Présentation du REPOCAS et son plan stratégique pour le développement du mouvement coopératif aux gouverneurs de 
région de Kolda et de Sédhiou 
- Activités d’information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des coopératives agricoles  

Avec l’Acte Uniforme 
de l’OHADA, le 
mouvement des 
coopératives se 
trouve depuis 2012 
dans une situation de 
vide juridique 

 
la promotion et  
l’autonomisation des 
femmes 

-Appui à l’accroissement des revenus des femmes éleveurs en les appuyant leurs initiatives sur le plan économique, social et 
des droits afin d’asseoir leur reconnaissance au sein de la société. 
-Renforcement des capacités des femmes productrices dans le domaine des  négociations et accès aux financements 
-Facilitation de l’accès au crédit des femmes productrices 
-Conduite d’actions en vue de l’éradication des violences faites aux femmes et filles  et au changement d’attitude 
concernant les pratiques traditionnelles néfastes: excisions, grossesses non désirées et mariages précoces 
-Renforcer les connaissances et la prise de conscience des droits des femmes  afin  d’augmenter leur estime et de diminuer 
leur vulnérabilité 
- Le Réseau Genre et Développement (GED) du CONGAD a réalisé une étude plaidoyer pour la prise en compte des droits 
des femmes et de l’égalité de genre dans la mise en œuvre des OMD au Sénégal dont l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
-Le GED – CONGAD en sa qualité de membre du Comité de pilotage de la SNEEG et de l’Observatoire National sur la Parité, 
veille à l’autonomisation des femmes dans les programmes de l’Etat et soutenue par les parties prenantes 
-Affectation progressive de terres aux femmes  
- Appui à la Reconnaissance et transformations des GPF en GIE qui en font plus des actrices économiques 
 

 

la gestion de la 
production de semences 

Exemple : Développement d’un programme de promotion  de la culture du sésame  par la reconstitution du capital 
semencier sur 20ha et la diffusion à grande échelle de sa production à au niveau de la Casamance naturelle sur plus de 1000 
ha avec plus de 1500 producteurs dont au minimum 20 %  de femmes 

 

Les directives volontaires  

Mise en place de cadres d’informations, de concertations et d’actions pour l’implication de la société  sur les décisions 
politiques. 
Plaidoyers et harmonisation des textes liés à la gestion des ressources et à l’accès au foncier. 
Participation aux cadres de discussion et d’adoption des textes de lois sur le foncier. 

 

Intégrer tous les 
cadres de 
concertation et 

- 
-Intégration du groupe sectoriel nutrition pour accompagnement des programmes de nutrition pour intégrer la dimension 
de normes de qualités dans le processus de la transformation des produits agricoles (Alimentation Saine). 
Dans la révision du Code sur la commercialisation des substituts de lait (SL) au Sénégal, un comité de pilotage a été formé : 
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Axe 
d’intervention 

Engagement Actions menées Contraintes/Situation 
actuelle 

de dialogue 
dans la mise en 
œuvre de la 
NASAN 
 

les membres proviennent des agences des NU, ONGs, et institutions académiques (UCAD), Ce comité utilisera les données 
récoltées pour revoir le Code du Sénégal et faire ainsi des plaidoyers à cet effet à haut niveau 
- Des commissions (8-9), comportant des ONGs, ont été formées pour travailler sur les divers aspects / secteurs de la lettre 
de Politique. Ce travail se fait sous l'égide de la CLM en collaboration avec le ministère du Plan.  Chaque commission 
travaillera sur un plan qui devra intégrer des objectifs et activités sur la nutrition 
-Intégration de l’Alliance Zinc pour la santé de l’enfant (Comité de pilotage National pour le passage à l’échelle de la prise en 
charge de la diarrhée avec le SRO et le Zinc) 
 
Mise en place du Groupe de Dialogue Social et Politique (GDSP) pour l’accompagnement et la professionnalisation des 
acteurs du secteur agricole aux dynamiques inclusives des politiques publiques et économiques qui touchent l’Agriculture 
en général 
Le CONGAD, le CNCR et Force paysanne viennent d’être désignés comme représentants des OSC au niveau du Comité de 
suivi de  la LOASP 
CONGAD est membre du Comité de pilotage de programmes et projets publics de promotion de l’agriculture au Sénégal 
- Cadre de concertation sur la prévention des risques en terme de protection sociale avec le programme sur la résilience 
AGIR. 

Accompagner le 
processus de 
communication 
par 
l’organisation 
de sessions 
d’information 

 

Le CONGAD a organisé une rencontre de partage des orientations du NASA avec les organisations membres de son Réseau 
Développement agricole – Sécurité alimentaire. 
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Annexe 6 : Autres indicateurs du sous-secteur de l’agriculture 

Indicateurs de résultats et d’impacts Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

Cibles Réalisations Taux de 

réalisation 

Nombre de textes et documents validés en application des 

engagements de la Loi d’Orientation Agro-sylvo-pastorale 

U 7 7 7 7 8 7  

Taux de remboursement des redevances FOMAED % - - 40 52.45 53 54  

Superficie de terres agricoles sous GDT Ha      249 800,7  

Mise en cohérence des indicateurs relatifs à la GDT avec le CNIS-

GDT, en concertation avec le MEDD, incluant leur budgétisation 

pour 2015 et 2016 

 - - - - - Note d'analyse 

conjointe MAER 

MEDD rédigé 

 

Taux d’accroissement de la production de mil % 0,40 -41 38 38 25,75 -21  

Taux d’accroissement des exportations de mangues % -56 119 21,4 27 9 30  

Taux d'accroissement d'exportations des produits horticoles % 5 54 11,7 19 55,34 26  

Taux d’accroissement des exportations d’ haricots verts % -33 13 - 7 27 70,50 7,757  

Taux d'accroissement de la production céréalière % -6 -38 36 -18 38 -2  

Taux de couverture des besoins céréaliers % 60 33 63 45,3 100 40,51 -6,9% 

Production céréalière (en tonnes) tonnes    1 270937 2 088617 1 251248 60% 

Quantité de riz paddy produite (en tonnes) tonnes 604 043 405 824 469 649 436153 968400 559021 58% 

Superficies totales emblavées pour le riz (ha) ha 147 208 109 177 117 729 108547 213890 134973 63% 

Exportations horticoles en volume tonnes 38 873,40 53 430,52 56 092 67 000 90375 85414 94% 

Production de pomme de terre (en tonnes)     15000 23000 29680 129% 

Superficie irriguée sur le potentiel irrigable %    29% 62,98 31,29  

Source : DAPSA, DHORT Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (Mai2015) 
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Annexe 7 : Indicateurs sensibles au genre 

Secteur Libellé des indicateurs Résultat 2013 Résultat 2014 Méthode de calcul Périodicité Responsable 

Elevage Nombre d’animaux par espèces 
possédés par les femmes  

   Données disponibles 
sont celles du 
Recensement de 1998-
1999 

 

 Effectif d’individus s’activant 
dans le secteur par sexe  

   Données disponibles 
sont celles du 
Recensement de 198-
2000 

 

Revenu moyen tiré de l’élevage 
par sexe  

   L’élevage n’a jamais 
fait l’objet d’un 
recensement exhaustif. 
En perspective RNAE 

 

 % de projets sensibles au genre 
en termes de droits, de 
conditions de participation et 
d’impact au niveau des 
bénéficiaires  

Non disponible  43% Nombre de projets 
sensibles au 
genre/nombre de 
projets d’élevage  

Annuelle   CEP/MEPA  

Agriculture Proportion de femmes au sein 
des travailleurs dans le domaine 
agricole  

86,5% des parcelles 
sont exploitées par 
les hommes contre 
13,5% pour les 
femmes  

86,3% des parcelles sont 
exploitées par des hommes 
contre 12,7% pour les 
femmes   

      

Proportion de femmes au sein 
des agriculteurs bénéficiaires de 
périmètres aménagés  

 6% au niveau de la SAED     

Proportion d’exploitants agricoles 
disposant d’un titre de propriété 
du champ exploité  

96,0% des parcelles 
détenues par les 
hommes sont des 
titres de propriété  
 
 
86,7% des parcelles 
détenues par les 
femmes sont des 

91% des parcelles détenues 
par les hommes sont des 
titres de propriété 
 
 
74,9% des parcelles détenues 
par les femmes sont des 
titres de propriété 
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Secteur Libellé des indicateurs Résultat 2013 Résultat 2014 Méthode de calcul Périodicité Responsable 

titres de propriété  Parmi les parcelles occupées 
sous forme de titre de 
propriété, 86,2% 
appartiennent aux hommes 
et 13,8% aux femmes  

Pourcentage d’intrants agricoles 
distribués via la plateforme au 
profit de femmes  

Non disponible Non disponible    

Nombre de producteurs femmes 
bénéficiaires d’un appui conseil 
au sein de l’ANCAR, ANIDA, SAED, 
SODAGRI et SODEFITEX 

Non disponible Non disponible    

Nombre de producteurs femmes 
formés par l’ANCAR  

Non disponible Non disponible    

Nombre de producteurs femmes 
formés par le BFPA 

Non disponible Non disponible    

Pêche Nombre de femmes formées aux 
techniques d’amélioration des 
techniques de transformation, de 
conservation, d’hygiène et de 
salubrité    

 
1171 réparties dans 
42 GIE entre 2009 et 
2013  dans le cadre 
du PISA 

Non disponible       

Ligne de crédits mise en 
disposition aux femmes  

2 lignes de crédits 
(FAPA) 

3 lignes de crédits    

Nombre d’organisations de 
femmes dans le secteur de la 
Pêche  

1 1    

Nombre de femmes par métier      

Nombre de projets ayant un volet 
d’appui aux femmes  

3 4    

 Valeur commerciale des produits 
de la transformation artisanale 
(VCE) 

25 513 602 fois 1000  Données non encore validées 
pour 2014 

   

CLM Proportion de filles souffrant de 
malnutrition aigue  

    Enquêtes 
SMART/MSAS/EDS 

Proportion de filles souffrant de     Enquêtes 
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Secteur Libellé des indicateurs Résultat 2013 Résultat 2014 Méthode de calcul Périodicité Responsable 

retard de croissance  SMART/MSAS/EDS 

Proportion de filles souffrant 
d’insuffisance pondérale  

    Enquêtes 
SMART/MSAS/EDS 
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Annexe 8 : Cartographie des interventions du plan de réponse 2014 par département 

- Distributions de vivres (en tonnes) 

Base de distribution de vivres =185Kg/pers/an 

REGIONS / DEPARTEMENTS 

Nombre de 

communes 

bénéficiaires 

Nombre de 

pers. bénéf. 

Nombre de 

ménages 

bénéf. 

ETAT PAM CARITAS TOTAL VIVRES 

Objectifs 

réajustés 
Réalisat. 

Taux 

(%) 

Objectifs 

réajustés 
Réalisat. 

Taux 
(%) 

Réalisat. 
Objectifs 
réajustés 

Réalisat. 
Taux 
(%) 

REGION DE DAKAR 24 8 629 863 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

PIKINE 16 5 045 505 0 0   0 0   0 0 0 0 

 RUFISQUE 8 3 584 358 0 0   0 0   0 0 0 0 

REGION DE DIOURBEL 22 29190 2 919 1 800 518 28,78 0 0 0 0 1 800,05 518 28,78 

BAMBEY 3 6 712 671 414 286 69,1 0 0   0 413,907 286 69,1 

DIOURBEL 4 3 040 304 187 141 75,21 0 0   0 187,467 141 75,21 

MBACKE 15 19 438 1 944 1 199 91 7,59 0 0   0 1 198,68 91 7,59 

REGION DE FATICK 17 28127 2 813 341 316 92,7 0 0 0 0 340,893 316 92,7 

FATICK 6 16 423 1 642 0 0   0 0   0 0 0 0 

FOUNDIOUNGNE 9 6 176 618 0 0   0 0   0 0 0 0 

GOSSAS 2 5 528 553 341 316 92,7 0 0   0 340,893 316 92,7 

REGION DE KAFFRINE 19 14242 1 424 878 393 44,75 0 0 0 0 878,257 393 44,75 

BIRKELANE 8 2 256 226 139 139 99,91 0 0   0 139,12 139 99,91 

KAFFRINE 3 5 088 509 314 71 22,63 0 0   0 313,76 71 22,63 

KOUNGHEUL 4 3 945 395 243 0 0 0 0   0 243,275 0 0 

MALEM HODDAR 4 2 953 295 182 183 100,49 0 0   0 182,102 183 100,49 

REGION DE KAOLACK 19 21152 2 115 1 304 1 204 92,34 0 0 0 0 1 304,37 1 204,45 92,34 

GUINGUINEO 6 6 503 650 401 401 100 0 0   0 401,018 401 100 

KAOLACK 9 8 472 847 522 422 80,86 0 0   0 522,44 422,45 80,86 

NIORODURIP 4 6 177 618 381 381 100,02 0 0   0 380,915 381 100,02 

REGION DE KEDOUGOU 17 20072 2 007 0 0   928,33 587 63,2318 0 928,33 587 63,23 

KEDOUGOU 5 10 336 1 034 0 0   478,04 316   0 478,04 316 66,1 

SALEMATA 6 6 184 618 0 0   286,01 187   0 286,01 187 65,38 

SARAYA 6 3 552 355 0 0   164,28 84   0 164,28 84 51,13 

REGION DE KOLDA 31 110648 11 065 6 823 1 220 17,88 0 0 0 40,8 6 864,02 1 260,75 18,37 

KOLDA 15 20 321 2 032 1 253 828 66,08 0 0   0 1 253,13 828,05 66,08 

MEDINA YORO FOULAH 7 28 687 2 869 1 769 152 8,59 0 0   0 1 769,03 152 8,59 

VELINGARA 9 61 640 6 164 3 801 240 6,31 0 0   40,8 3 841,86 280,7 7,31 

REGION DE LOUGA 41 58649 5 865 2 193 573 26,11 0 0 0 0 2 192,81 572,5 26,11 

KEBEMER 10 20 175 2 018 1 244 333 26,73 0 0   0 1 244,13 332,5 26,73 
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REGIONS / DEPARTEMENTS 

Nombre de 

communes 

bénéficiaires 

Nombre de 

pers. bénéf. 

Nombre de 

ménages 

bénéf. 

ETAT PAM CARITAS TOTAL VIVRES 

Objectifs 

réajustés 
Réalisat. 

Taux 

(%) 

Objectifs 

réajustés 
Réalisat. 

Taux 
(%) 

Réalisat. 
Objectifs 
réajustés 

Réalisat. 
Taux 
(%) 

LINGUERE 15 15 384 1 538 949 240 25,3 0 0   0 948,68 240 25,3 

LOUGA 16 23 090 2 309 0 0   0 0   0 0 0 0 

REGION DE MATAM 24 56154 5 615 0 0   171,68 172 100,186 90,35 262,03 262,35 100,12 

KANEL 11 17 890 1 789 0 0   0 0   0 0 0 0 

MATAM 9 32 696 3 270 0 0   0 0   90,35 90,35 90,35 0 

RANEROU-FERLO 4 5 568 557 0 0   171,68 172   0 171,68 172 100,19 

REGION DE St LOUIS 37 57873 5 787 1 076 40 3,72 0 0 0 0 1 075,59 40 3,72 

DAGANA 10 15 447 1 544 0 0   0 0   0 0 0 0 

PODOR 22 24 984 2 498 0 0   0 0   0 0 0 0 

SAINT-LOUIS 5 17 442 1 744 1 076 40 3,72 0 0   0 1 075,59 40 3,72 

REGION DE SEDHIOU 26 83761 8 376 0 0 0 2 582,63 2 217,00 85,8427 47 2 629,63 2 264,00 86,1 

BOUNKILING 10 23 656 2 366 0 0   729,393 693   0 729,393 693 95,01 

GOUDOMP 9 21 688 2 169 0 0   668,713 518   32 700,713 550 78,49 

SEDHIOU 7 38 417 3 842 0 0   1 184,52 1 006,00   15 1 199,52 1 021,00 85,12 

REGION DE TAMBACOUNDA 39 44703 4 470 1 868 0 0 0 0 0 0 1 867,64 0 0 

BAKEL 9 12 504 1 250 0 0   0 0   0 0 0 0 

GOUDIRY 15 1 913 191 0 0   0 0   0 0 0 0 

KOUMPENTOUM 9 12 742 1 274 786 0 0 0 0   0 785,757 0 0 

TAMBACOUNDA 6 17 544 1 754 1 082 0 0 0 0   0 1 081,88 0 0 

REGION DE THIES 28 41183 4 118 2 540 313 12,31 0 0 0 0 2 539,62 312,75 12,31 

MBOUR 9 18 687 1 869 1 152 120 10,41 0 0   0 1 152,37 120 10,41 

THIES 12 12 728 1 273 785 93 11,82 0 0   0 784,893 92,75 11,82 

TIVAOUANE 7 9 768 977 602 100 16,6 0 0   0 602,36 100 16,6 

REGION DE ZIGUINCHOR 20 100617 10 062 1 228 573 46,66 0 0 0 74,7 1 302,73 647,7 49,72 

BIGNONA 10 28 312 2 831 1 228 573 46,66 0 0   59,7 1 287,73 632,7 49,13 

OUSSOUYE 5 17 224 1 722 0 0   0 0   0 0 0 0 

ZIGUINCHOR 5 55 081 5 508 0 0   0 0   15 15 15 100 

  

  364 675 000 67 500 20 050 5 150 25,68 7 056,00 2 976,00 42,2 252,85 27 359,32 8 378,50 30,62 

 

Légende:   départements non touchés par aucune distribution 

   départements touchés en partie (inférieur à 30% des objectifs 
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- Distributions de bons d’achat alimentaire (FCFA) 

Base de distribution du cash (F.CFA)= 20 000 FCFA/personne pour 4 mois 

  

REGIONS / DEPARTEMENTS 

  

Nombre de communes 

bénéficiaires 

  

Nombre de pers. 

bénéf. 

  

Nombre de ménages 

bénéf. 

PAM CRS TOTAL CASH 

Objectifs 
réajustés 

Réalisat. 
Taux 
(%) 

Réalisat. Réalisat. 
Taux 
(%) 

REGION DE DAKAR 24 8 629 863 86 290 000 52 870 000 61,3 0 52 870 000 61,3 

PIKINE 16 5 045 505 50 450 000 40 390 000 80,1 0 40 390 000 80,1 

 RUFISQUE 8 3 584 358 35 840 000 12 480 000 34,8 0 12 480 000 34,8 

REGION DE DIOURBEL 22 29190 2 919 0 0   0 0 0 

BAMBEY 3 6 712 671 0 0 0 0 0 0 

DIOURBEL 4 3 040 304 0 0 0 0 0 0 

MBACKE 15 19 438 1 944 0       0   

REGION DE FATICK 17 28127 2 813 225 990 000 178 530 000 79 0 178 530 000 79 

FATICK 6 16 423 1 642 164 230 000 142 500 000 86,8 0 142 500 000 86,8 

FOUNDIOUNGNE 9 6 176 618 61 760 000 36 030 000 58,3 0 36 030 000 58,3 

GOSSAS 2 5 528 553 0 0 0 0 0 0 

REGION DE KAFFRINE 19 14242 1 424 0 0   0 0 0 

BIRKELANE 8 2 256 226 0 0 0 0 0 0 

KAFFRINE 3 5 088 509 0 0 0 0 0 0 

KOUNGHEUL 4 3 945 395 0 0 0 0 0 0 

MALEM HODDAR 4 2 953 295 0 0 0 0 0 0 

REGION DE KAOLACK 19 21152 2 115 0 0   0 0 0 

GUINGUINEO 6 6 503 650 0 0 0 0 0 0 

KAOLACK 9 8 472 847 0 0 0 0 0 0 

NIORODURIP 4 6 177 618 0 0 0 0 0 0 

REGION DE KEDOUGOU 17 20072 2 007 0 0 0 0 0 0 

KEDOUGOU 5 10 336 1 034 0   0 0 0 0 

SALEMATA 6 6 184 618 0   0 0 0 0 

SARAYA 6 3 552 355 0   0 0 0 0 

REGION DE KOLDA 31 110648 11 065 553 215 000 357 010 000   0 357 010 000 64,5 

KOLDA 15 20 321 2 032 79 770 000 26 890 000 0 0 26 890 000 33,7 

MEDINA YORO FOULAH 7 28 687 2 869 0 143 445 000 0 0 143 445 000   

VELINGARA 9 61 640 6 164 473 445 000 186 675 000 0 0 186 675 000 39,4 

REGION DE LOUGA 41 58649 5 865 230 900 000 182 270 000 78,9 0 182 270 000 78,9 

KEBEMER 10 20 175 2 018 0 0 0 0 0 0 

LINGUERE 15 15 384 1 538 0 0 0 0 0 0 

LOUGA 16 23 090 2 309 230 900 000 182 270 000 78,9 0 182 270 000 78,9 

REGION DE MATAM 24 56154 5 615 466 800 000 364 151 000 78 0 364 151 000 78 
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REGIONS / DEPARTEMENTS 

  

Nombre de communes 

bénéficiaires 

  

Nombre de pers. 

bénéf. 

  

Nombre de ménages 

bénéf. 

PAM CRS TOTAL CASH 

Objectifs 
réajustés 

Réalisat. 
Taux 
(%) 

Réalisat. Réalisat. 
Taux 
(%) 

KANEL 11 17 890 1 789 178 900 000 145 190 000 81,2 0 145 190 000 81,2 

MATAM 9 32 696 3 270 287 900 000 218 961 000 76,1 0 218 961 000 76,1 

RANEROU-FERLO 4 5 568 557 0 0   0 0 0 

REGION DE St LOUIS 37 57873 5 787 404 310 000 308 578 000 76,3 0 308 578 000 76,3 

DAGANA 10 15 447 1 544 154 470 000 126 090 000 81,6 0 126 090 000 81,6 

PODOR 22 24 984 2 498 249 840 000 182 488 000 73 0 182 488 000 73 

SAINT-LOUIS 5 17 442 1 744 0 0 0   0 0 

REGION DE SEDHIOU 26 83761 8 376 0 0 0 0 0 0 

BOUNKILING 10 23 656 2 366 0 0 0 0 0 0 

GOUDOMP 9 21 688 2 169 0 0 0 0 0 0 

SEDHIOU 7 38 417 3 842 0 0 0 0 0 0 

REGION DE TAMBACOUNDA 39 44703 4 470 212 755 000 166 915 000 78,5 592 000 000 758 915 000 356,7 

BAKEL 9 12 504 1 250 125 040 000 99 830 000 79,8   99 830 000 79,8 

GOUDIRY 15 1 913 191 0 0 0 592 000 000 592 000 000 0 

KOUMPENTOUM 9 12 742 1 274 0 0     0 0 

TAMBACOUNDA 6 17 544 1 754 87 715 000 67 085 000 76,5   67 085 000 76,5 

REGION DE THIES 28 41183 4 118 0 0 0 0 0 0 

MBOUR 9 18 687 1 869 0 0 0 0 0 0 

THIES 12 12 728 1 273 0 0 0 0 0 0 

TIVAOUANE 7 9 768 977 0 0 0 0 0 0 

REGION DE ZIGUINCHOR 20 100617 10 062 599 020 000 481 320 000 80,4 0 481 320 000 80,4 

BIGNONA 10 28 312 2 831 71 600 000 36 690 000 51,2 0 36 690 000 51,2 

OUSSOUYE 5 17 224 1 722 172 240 000 101 330 000 58,8 0 101 330 000 58,8 

ZIGUINCHOR 5 55 081 5 508 355 180 000 343 300 000 96,7 0 343 300 000 96,7 

  

  364 675 000 67 500 2 779 280 000 2 091 644 000 75,3 592 000 000 2 683 644 000 96,6 

 

  



135 
 

Annexe 9 : Indicateurs d’impact et de suivi 

Indicateur Réalisation 
2014 

Cibles 

2014 2015 2016 2017 

ENVIRONNEMENT GLOBAL       

Taux de croissance du PIB réel (%) 4,7% 4 ,9 6,7 7,6 8 

Solde du compte courant (en % du PIB) -8,8% 
 

-10,4% 
 

-10,4% -9,3% -7,4% 

Déficit budgétaire global hors dons (en % du PIB) 4,9 5,2 5,1 4,9 4,5 

Taux d'inflation annuel moyen  (%) -1,10 -1,8 -2,3 -2,6 -2,3 

EFFETS/IMPACTS      

Incidence de la pauvreté National
14

 (%) 42,50 42,50    

Incidence de la pauvreté Dakar      

Incidence de la pauvreté Autres urbains      

Incidence de la pauvreté Rural      

Pourcentage de la population ou des communautés rurales vulnérables à forte insécurité 
alimentaire 

     

Taux de couverture des besoins céréaliers      

Prévalence de la malnutrition infantile      

Réduction des inégalités de genre dans l’accès et le contrôle des actifs productifs et des 
ressources 

     

Nombre de textes règlementaires relatifs au foncier agricole      

PROCESSUS/RESULTATS      

Taux de croissance des dépenses publiques agricoles (%) 23     

Part des dépenses publiques agricoles dans les dépenses totales (%) 10     

Volume du PIB agricole (au sens large)      

Taux de croissance du PIB agricole (%)      

Nombre d’hectares irrigués      

Part des superficies irriguées sur les superficies irrigables (%)      

Volume d'eaux souterraines mobilisées pour l'irrigation (en milliers de m3)      

Ratio reboisement sur déboisement 1,15 ratio de 
2014 ≥ 1,16 

ratio de 
2015 ≥ ratio 

2014 

ratio de 
2016 ≥ ratio 

2015 

ratio de 
2017 ≥ ratio 

2016 

Proportion de Plans de Gestion Environnementale mis en œuvre et suivis (%) 98% du 70% du 70% du 70% du 70% du 

                                                           
14

 Source : rapport de revue conjointe du PSE, DGPPE, 2015 
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Indicateur Réalisation 
2014 

Cibles 

2014 2015 2016 2017 

portefeuille 
des PGES 
évalués 

portefeuille 
des PGES 
évalués 

portefeuille 
des PGES 
évalués 

portefeuille 
des PGES 
évalués 

portefeuille 
des PGES 
évalués 

Volume du PIB des cultures      

Volume du PIB de l'élevage      

Volume du PIB des pêches      

Volume du PIB des forets et environnement      

Taux de croissance du PIB des cultures      

Taux de croissance du PIB Elevage      

Taux de croissance du PIB Environnement      

Taux de croissance du PIB Pêche      

Rendement céréales (kg/ha)      

Rendements Mil (kg/ha) 571     

Rendements Sorgho (kg/ha) 819     

Rendement de maïs (kg/ha) 1 221     

Rendement de riz (kg/ha) 4 142     

Rendement d'arachide (kg/ha) 762     

Production céréalière (en millions de tonnes) 1 251 248 2 088 617 1 525 000 1725 000 2 025 000 

Production de mil (tonnes) 408 993     

Production de sorgho (tonnes) 102 323     

Production de maïs (tonnes) 178 732     

Production de riz  (tonnes) 559 021 968 400 1 236 000 1 447 000 1 600 000 

Production d'arachide (tonnes) 669 329 758 092 838 728 919 364 1 000 000 

Volume de la production horticole 599 568  725 119 855 037 989 572 

Quantité de viande et d'abats par an (en milliers de tonnes) 208,5 216 236 247 258 

Quantité de lait produite par an (en millions de litres) 218 240 261 283 300 

Quantité de biomasse des principaux stocks halieutiques       

Croissance de la population animale et de la densité des animaux Nd Nd Nd Nd Nd 

Part des productions agricoles transformées par les industries locales      

Solde de la balance commerciale agricole en pourcentage du PIB      

Evolution du nombre de kilomètres de pistes de production construites ainsi que du nombre 
des autres infrastructures réhabilitées ou nouvellement 

Parcs à 
vaccination 

 55  967 

Forages : 5  24  76 
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Indicateur Réalisation 
2014 

Cibles 

2014 2015 2016 2017 

Mares 
pastorales 

   10 

Puits : 32  13   

Nombre d’associations de producteurs et de vulgarisateurs formés      

Montant des nouveaux investissements du secteur privé dans l’agriculture      

Taux de diminution de la subvention publique au secteur agricole      
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