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CINQUIEME CONFERENCE
 
SUR L'HABITAT EN AFRIQUE
 

Monrovia. Liberia 
7-12 nmai. 1978 

John Newbern a dit tine Iis que "'L'on pouvait rpartir les gens en trois cat(gories: 
ceux qui agissent. ceux qui regardent les autres agir et enfin ceux qui se demandent Lie 
quoi il sagit." l)epuis que je mo'Occupe des Conferences sur VHabitat en Afrique. j'ai eu 
I[occasion l',tre en contact avec des personnes qtii agissent. lcs solutions qui ont ,t 
innoves pour rsoudre les prohlnmes de I'habitat rernontent a la fondation des premieres 
villes du monde qui ont 6t6 ,tablies sur le continent africain il y a environ 7000 ans. Si les 
Conferences sur lHabitat en Afrique datent d'un pass, bien plus rccnt. i n'en est 
toutefois pas moins vrai que les problmes que nous confrontons rsultent du total de ces 
7000 ans dexistence. A aucun moment de cette longue histoire navons-nous rissenti 
comme aUjourd'hui 'urgence de trouver des solutions nou'eVlCs susceptibles tie r,.soudre 
les probkrmes de logement de la population It plus dMfavorisee. 

Au cours de la derni&e d~cennie. les questions se rapportant .,I lai croissance des villes 
ont de plus en plus retenU 'attention *des pays en vole de dOveloppement et des 
organismes de coop, ration internationale. La Conference des Nations-Unies stir les 
Etablissement Humains tenue -'IVancouver en 1976. a marqu6 tine ,tape dcisive dans cc 
domaine en cc sens qu'elle a attir, ['attention mondiale stir le fait qu'en formulant toutes 
strat~gies nationales. il tait essentiel de s'attaquer .I lai pauvretC urbaine dont la 
croissance est sans pr&o dent ainsi qu'aux problmes y 6tant associ~s. si 'on Vetut assurer 
la croissance ,conomique et lit stabilit6 politique des nations. 

Les Conf6rences stir [Habitat en Afrique. tenues annuellement depuis 1974 sous les 
auspices de Bureau de [Habitat d'AID. ont servi de forum of6 peuvent se dvelopper les 
iddes et o, 'on petit mettre aj point des outils strat~giques permettant de s'attaquer aux 
probl:mes de I'habitat urbain et de r~pondre aux besoins associs au d~veloppement des 
communaut6s. Au cours de ces cinq derni{res ann~es, le nombre des participants a 
augment6. En effet, les d~ligus ont conscience du fait que la croissance acc~I~re de 
l'urbanisation est un probl{me de toute premiXre importance et qu'il est n(cessaire 
d'6quiper les zones urbaines et d'y bbtir des logements avant que cette croissance ne 
rende la tfche impossible. 

Le Programme de Garantie d'Habitat (Housing Guaranty Program-HG) est 'in
strument principal au moyen duquel AID apporte son concours financier "i IHabitat et 
i'Equipement Urbain du monde en voie de dveloppement. Le financement des capitaux 
destines A I'am~nagement de logement d'AID est assur6 par une garantie du gouver
nement des Etats-Unis. Cette garantie est offerte aux preteurs de capitaux priv~s 
am~ricains. Ces capitaux doivent aller en grande partie aux m6nages i has revenu. Le 
Programme HG qui a W institu6 en 1%1. aide depuis son origine les pays en voie de 
d~veloppement "imettre en place des syst{mes rentables de financement d'habitations. 
Depuis 1974, ce programme vise tout particulirement les solutions innovatrices en 
mati~re d'habitations h bon march6 destinies a la population urbaine d~favorisde. Des 
solutions comme la renovation des zones de squatters, I'am~nagement de parcelles 
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a,,,ainlies, leqIlipenient de, sites et la cri.ation de logernents 6w.olutit's ont djit prouv6 qu'l 
CIO pos'sible dc produiire tin niaxilntlnl d hahitations It ho 1arch6 graice Itla construction 
de sttctiiC ininills par1" i-tce.'ILI a 

l.;a poiliqu. dlhl'itat d'Al 1) encoirage les programmies d'hahitat dont la conception el 
Il,, tiela actions lendle.1possible quecoift .,ont tels rtplition des est de mne 
I'llialion plus c.licace des ressources limitees du pays. En vue de ces objectifs, les pays 
tlnprtllnlellnsot! cllcolllag,, It rtluirc les pro.jets trop cofiteitx et relikeher les normes de 

colltltion trop , vlrs. mi ninliser les slhveitions gouvernernentales itI'hahitat et enfin 
1a'.1% st.' ai I;k Li tech niqunS Le construction traditionnelles faisant appel "IellCII dI 
111C i ill-d'oetivi intensive. 

11 tin ilot. Ics progianime,, d'lahital d'AlI) on! pour hut d'aider les pays ,I accroitre la 
capcite dc lur institutions en cc qui concerne laalyse des hesoins en logement et en 
eqtil ,peme)nt t1rha',:i. Par aIllen rs, les progr ,inrnes aident "I 0lahorer des politiques. des 

planms ct de', programme,, n',ationaux d'habitat visant gneraleinent I'ensemhle des hesoins 
en lo,.mtIent nais ills'adressent particuliriement au.\ hesoins non iremplis de lapopulation 
tritbaine d ';a\ort-ec. 

(cite alllll.liols solllllnes l,,reconnaissants envers Ie GOinvernement et IC peuple dli 

Sil,0riA d",1,oir lhi.en Votio1nt1S aider 't patroner Ia \ ..:Conference surI lHabitat en 
,\iriLIIet t ill es contents de 'o rapports avec les Etatssr tOl millier ai entretenil nos 

.ari ns. AI l) ..t egalment conelint d'avoir pit contrihbuer an sutcc s de hi Confrence et 
m
em a,gc a'\ cc pla;is.ir la perspective de voir se r~unir li \;1 ''l Conf&ence l'anne pro

chatil,, 

.Ielien, ;i renierci er encore Ltune loi totS les pairtici pants et 't vonus fihre tois savoir quI'n 

on a\ is. ce-, coilfrences-ci et IClS LISliOnS qui y sont discntes rellient bien les 
apir' il ,LIe CeiI\ title nuls IpuI'S IItOInS. 

Pt.iR M. K, \tx 
I)irecteur 
Bureau de l'-ahitat 
.gece pour Ic I) eloppelnert International 
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SEANCE D'OUVERTURE
 

PKr sident: M. J. Nyema Baker, Directeur, National Housing Authority, Liberia 
M. Peter Kimm, Directeur du Bureau de 'Habitat AID/Washington, 

D.C. (Co-President de la Conference).
 
Participants: San Excellence, Dr. William R. Tolbert, Jr., President du Libdria
 

Son 	Excellence, W. Beverly Carter, Jr., Ambassadeur des 
Etats-Unis au Liberia 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFERENCE
 
PAR SON EXCELLENCE, DR. WILLIAM R.
 
TOLBERT, JR., PRESIDENT DU LIBERIA
 

La Republique du Liberia a, de longue date, aciueilli un grand nombre de conferences mais 
aucune d'entre elles n'a mieut4 traduit la preoccupation et le souci nationaux d'offrir des 
horizons nouveaux AI'humanit que cette conference sur Habitat en Afrique que j'ai le
plaisir de declarer ouverte. II est reconfortant de constater que jamais la par.icipation de 
representants des continents Americain et Africain et d'autres parties du monde n'a t6 aussi 
imp'.rtante; une telle participation honore notre 'nation et apporte joie et espoir au coeur de 
nctre peuple et du peuple africain daas son ensemble. Conscient de l'importance consid6
rable de cette reunion, je suis particulirement heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom 
d 	 Gouvernement du Liberia et du peuple Liberien. Je souhaite sinc~rement que votre sejour
parmi nous soit agreable et vous soit profitable et que vos deliberations soient benefiques et 
servent Ia cause du genre humain. 

Je felicite l'Agence des Etats-Unis powar le Developpement International de patronner
cette Vtme Conference sur rHabitat en Afrique, conjointement avec ia National Housing
Authority, je loue Cgalement les efforts posities qu'elle depioie dans le monde entier pour 
poser la premiere pierre du bien-etre. Ces organisations n'ont pas d'6quivalent dans un
monde oO les peuples developpent I'interdependance et ]a cooperation pour la paix, le 
progres humain et la prosperite. 

Pour Adam et Eve, logement et Paradis 6taient confondus. Pour le bien-etre de leurs 
descendants, il s'agit de fournir up nombre incalculable de logements et de les transformer 
en ce que nous pouvons consid~rer comme de veritables paradis. 



Depuis la construction de la ville de Jericho, i y a 7.500 ans, I'homme s'est sans cesse 
efforce d'amiliorer ia qualitt de son logement. Avec ia croissance des diverses richesses 
et ressources du monde moderne, l'am6lioration du logement et le developpemnent des 
communaut6s ont exigd plus d'effors de la part des hommes. L'homme s'est rendu 
compte que des logements et des equipements domestiques mieux adaptis aux nouveaux 
besoins modernes rifl6taient une moindre d6possessioi et des in6galites sociales moins 
grandes, ainsi que les problmes qui en d6coulent. Tous les individus, dans le monde 
entier, dans les pays industrialists ou les pays en voie de d6veloppement ont droit Aces 
6quipements modemes. La dynanique de ]a productivit6, la predominance de la raison et 
]a prise de conscience de ce que l'on peut r6aliser dans une vie, dependent de l'octroi des 
biens auxquels ont droit les groupes les plus d6favcrisds. 

En cette p6riode fivreuse de reconstruction et de diveloppement, ieGouvernement du 
Liberia a pris des initiatives pour fournir un logement decent Ala grande majorit6 des 
groupes Afaible revenu, pour les faire passer du "stade de lanatte Acelui du matelas et du 
lit". Le logement est sans conteste fondamental et indispensable AI?vie, sans lequel des 
programmes de developpement dans les domaines de la sant et de I'dducation par
exemple, pour ne citer qu'eux, seront difficiles Amettre en oeuvrf,. 

La soci6t6 moderne se doit d'dliminer les taudis et les bidonvilles des zones d'habitat 
urbain. La prise de conscience du besoin urgent d'un programme du logement et du r6le 
primordirJ que le gouvemement doit jouer dans ce domaine nous ont amene, depuis 6 ans,
Achercher sans trbve A implanter un certain nombre d~agences gouvernementales, telles 
que la National Housing Authority, ia National Housing and Savings Bank et le Ministry 
of Action for Development and Progress pour fournir Anos populations un plus grand 
nombre de logements d6cents. 

En 197 1, peu apirs avoir pris mes fonctions, je me rendis dans le quartier de West Point 
A Monrovia et fus choqu6 et profond~ment attrist6 par les conditions d6plorables
d'insalubrit6 dans lesquelles vivaient les habitants. Je consid6rais que ces conditions de 
vie existant dans notre pays, entraveraient dangereusement I'accts A la "Wholesome 
Functioning Society" que nous voulions pour le Liberia; ces conditions de vie devaient 
donc changer. Cest alors que les Projets de Cabral et de Gardnersville furent commences 
sans retard et Ace jour, en incluant le Projet de Barnesville, les investissements se sont 
elevds 1117 millions de dollars, permettant de loger six mille personnes. 

En 1972, lorsque nous avons lance notre programme "Mats to Mattresses" (programme
d'amlioration de l'habitat) dans la zone rurale de Jorwah, Bong county, nous avons tenti 
de mettre 'accent sur les moyens pragmatiques de transformer une communaut6 rurale de 
taudis surpeuplts d~pourvus d'Equipements modemes en une communautE de logements
dconomiques, pourvue d'Equipements agricoles, commerciaux et cultvrels et d'infrastruc
tures sanitaires et autres. GrAce Acela, Jorwah, avec son nouveau rdscau d'accts routier 
et ses autres commodit6s, a pu s'integrer Ar'conorie de march6, avec une production
agricole accrue et des activit~s commerciales viables. Des conditions semblables peuvent 
se rencontrer dans d'autres regions du pays et du monde. 

La diligence et I'efficacit6 dont a fait preuve le Ministry of Action for Development and 
Progress dans I'acomplissement de la tiche qui lui 6tait assignee A Jorwah a montrk 
clairement et de manibre conypincante que le secteur r-nal du Liberia ne pouvait etre 
transforme que si nous pouvions maltriser les ressonrces humaines et matrielles dont 
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nous avons besoin. L'efficacitd de travail des diverses institutions aux environs deMonrovia, t6moigne aussi des fruits de la mobilisation des ressources Ades fins propres Asatisfaire les besoins nationaux. 
C'est pour cette raison que je suis particulitrement heureux que cette conference, aucoeur de ces difficultis qui nous entourent, puisse apporter des solutions aux probimesdes ressources en traitant des sujets tels que "La mobilisation des ressources pour lesEtablissements humains," "Experiences de Solutions de Probl~mes dans les TerrainsViabilis~s" et "Processus d'Am~lioration des Etablissements Humains, Probimes et Solutions." 
Tous ces sujets, ainsi que ceux des sdances de travail auxquelles vous allez participer,semblent contenir en eux les germes d'une pleine comprehension des problmes et del'appr~ciation des travaux Aentreprendre. De meme la mobilisation des ressources pour lelogement stimulera l'industrie du bAtiment qui, Ason tour, cr~era des emplois pour ]a maind'oeuvre, quelque soit son niveau de qualification. 
M. le PrEsident, MM. les D6I6gu~s, Chers Amis: I est temps pour nous d'assumer notrehumanitE et de prendre nos responsabilit~s. Ce n'est certes pas une tAche facile que detransformer les conditions de vie des habitants des taudis urbains et des abris primitifs;mais il est encore pius ardu de motiver l'homme et d'obtenir sa participation. Face auds quilibre qui existe entre Ics enormes besoins en logement des hommes de toute laplante et les ressources limitdes dont nous disposons, nous devons faire appel A notreimagination, A notre initiative et A notre cr6ativitd ainsi qu'aux outils de 'Economiemoderne et de la technologie pour nous avarcer dans une re nouvelle d'Egalite sociale et


de bien-etre.
 
Pour faire progresser le genre humain il est temps de mettre en pratique nos iddes et nos 

concepts.
 
MM. les D616guds: en 
vous penchant sur le problme des ressources nEcessaires auxEtablissement humains, vous faites un pas de gdant vers le rdsolution des problkmes quepose le Changement en Afrique. Vous vous associez Anotre campagne de "Mats andMattresses" destinie au peuple Libdrien et aux nations africaines. Ce faisant, vousprogressez tous vers une amElioration de l'habitat des peuples de tous les pays.
Qu'il me soit permis de souhaiter ardemment que la confrontation de vos idles et de vosexperiences soit couronn~e de succ~s et se traduise par des r~alisations tangibles, ce dontje ne doute pas. Unissant nos efforts mentaux, physiques et spirituels eL travaillant'ensemble Acette tfiche, essayons de faire de ce monde une "Wholesome FunctioningSociety" offran partout un habitat confortable aux hommes afin que les sans-abrispuissent enfin avoir un logement et une vie plus prosp&re et plus riche. 
Que le Dieu Tout Puissant vous guide dans vos ddliberations et apporte la paix et laprospdrit6 au monde. 
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ALLOCUTION DE BIENVENUE PAR SON
 
EXCELLENCE, W. BEVERLY CARTER, JR.,
 

AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS AU LIBERIA
 
C'est pour moi un rdel plaisir que de souhaiter la bienvenue aux d~lkgu~s des vingt pays

africains presents Acette Cinqui~me Conference sur l'Habitat en Afrique patronn~e par le 
Gouvernement Lib~rien et les Etats-Unis d'Am~rique. Vous n'tes pas sans savoir que
I'Afrique traverse I'heure actuelle une crise de I'habitat urbain. On peut se sentir pris de
vertige devant I'ampleur de ia tfche qui consiste A fournir des logements d6cents aux 
peuples de cC: vaste continent. Au cours des 15 derni~res ann~es, la population des villes
africaines a plus que doubl6, et 'on estime g~n~ralement qu'eile triplera dans les 25 
an.,6es i venir. 

L'un des besoins les plus pressants ressentis par la grande majorit6 des habitants des 
pays d'Afrique, est, on le voit, celui du logement. 

Monrovia, capitale du Liberia, se d~veloppe au rythme de 8% par an. Et, aucune 
perspective d'am~lioration n'dtant en vue, la Banque Mondiale prvoit que la population
de la vile doublera pour atteindre 550.000 habitants en 1990. Ce sont les populations des 
zones rurales les plus d~favoris6es qui viendront grossir les rangs des citadins. Je suis
intimement persuad6 que le Gouvernement Lib6rien est pleinement conscient du 
probI~me, et A l'heure actuelle met en place les structures qui permettront d'y apporter
des solutions. Le fait mme que cette Conference sur i'Habitat se tienne A Monrovia 
traduit bien ia determination du Pr6sident Tolbert Ar~soudre ces graves probI~mes de lo
gement. 

On construit en ce moment AMonrovia des unit6s destinies Aun groupe de personnes
dont les logements ont r6cemment disparu dans un incendie. De plus, le Gouvernement 
Lib~rien 6tudie, en collaboration avec le Gouvernement des Etats-Unis des projets de
construction de logements dconomiques et d'am~nagement de terrains viaIbilis6s qui
permettront de venir en aide aux lib~riens dont le revenu est inf6rieur Aia moyenne. Ces
projets, ainsi que certains autres mis en oeuvre par la National Housing Authority of
Liberia, amlioreront les conditions qui prevalent dans certaines zones de taudis de
Monrovia; ces conditions ne sont bien dvidemment pas particulires A Monrovia et 
s~vissent dans toutes les grandes villes du monde. 

Cette Conference sera une experience riche d'enseignements pour tous les participants.
E!*' dclairera d'un jour nouveau les problmes et constituera une premiere 6tape dans la
recherche de solutions appropri~es; elle permettra en outre aux gouvernements des divers 
pays d'Afrique de s'attaquer Acet aspect fondamental du progr~s. 

Qu'il me soit permis de vous redire combien je suis heureux de vous accueillir ici, et de
souhaiter que les d6libdrations et les d~bats qui auront lieu cette semaine soient couronn~s 
de succ s. 
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PREMIERE SEANCE PLENIERE DE
 
TRAVAIL
 

'Habitat, AID/Washington, D.C.Prsident: Peter Kimm, Bureau de 

Participants: Ellen Johnson-Sirleaf, Liberia
 
Norman Strunk, U.S.A.
 
Jos Carlos Melo Ourivio, Br~sil
 

LE NOUVEAU CONCENSUS CONCERNANT LES
 
STRATEGIES DE REALISATION A BON MARCHE
 

EN AFRIQUE
 

Directeur, Bureau de I'Habitat,Agence pour le Di,'eloppemnntpap- Peter Kimn, 

International. Washington, D.C.
 

C'est pour moi un reel plaisir d' tre ici aujourd'hui et je me joins nos h6tes pour vous 

souhaiter la bienvenue acette Vme Conference sur lHabitat en Afrique. 

y a cinq ans, h notre 1 re conference A laquelle
Certains d'entre vous particip~rent, il 

Le fait mme que 21 nations africaines
n'taient reprfsentts que 8 pays africains. 

h
participent "Ala pr~sente conference traduit l'importance croissante qui est accordfe 

qu'outil fondamental du dfveloppement 6conomique et tant que
IHabitat, en tant en 

les hommes. En outre, ces repr sentants de 8 institutions ou
besoin urgent pour 

dans les pays en voie de
organisations internationales qui s'intdressent au logement 

dveloppement, sont parmi nous. Votre participation hcette conffrence nous prouve que 

vous 6tes de plus en plus conscients des 6normes problkmes de pauvret6 et que vous vous 
des politiques de d~veloppement qui

attachez pour les r~soudre, Ahmettre en oeuvre 

aideront beaucoup d'invididus dans leur combat quotidien pour survivre. 

un long chemin a k6 parcouru, au sein de la
Depuis notre derni.re reunion l'an pass6, 

voulons
communaut6, dans la determination du type d'environnement dans lequel nous 

rfgnent les in~galit(s ou un monde d'action et de cooperation?
vivre. Est-ce un monde o 

et sociaux ont d6j i t~moign6 de l'6tablissement
De rfcents changements dconomiques 

d'un nouvel ordre mondial. Dans un discours qu'il a prononc6 devant le Congr~s du
 

en mars dernier, le President Carter a fait remarquer que "nos pays sont de

V~n~zuela 

.... )nous voulons etre sur
plus en plus inter-d(pendants dans le domaine 6conomique ( 
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un pied d'6galitd ( ... ) plus aptes Aaider les autres ( ... ) pour le meilleur et pour le
pire ( ... ) que nous ne l'avons jamais 6 au cours de I'histoire". II a continud en ces 
termes "Nous devons tous tre conscients de ce point fondamental: nous sommes tous 
reponsables de la rsolution de nos problrmes communs." 

Le principe d'interd6pendance est aujourd'hui commun6ment accept6. m me s'il nest 
que partiellement applique. Les nations, pays industrialists ou en voie de d6veloppement,
ont besoin les unes des autres pour progresser et prospdrer. Les Ftats-Unis d6pendent des 
pays qui leur fournisser, tun grand nombre de mati~res premieres indispensables. Nous ne 
sommes pas auto-suffisants et nous ne sommes pas les seuls. La croissance ou la r6cession 
qui pr6vaut dans un groupe de pays affecte rapidement les autres. 

D'autre part. le probkme se pose en termes de croissance anarchique de la popu'aion,
de orolif6ration d'*tablissements urbains sauvages, de production agricole inadapt6e,
insuffisante et mal repartie. de dgradation constante de I[environnement: d'un point de vue humain. pour une population estime it800 millions d'habitants dans les pays en voie 
de d6veloppement. vivant dans des conditions de mis&e sordide. le probkme se pose en 
termes de lutte quotidienne pour la vie. En dlpit d'un d6veloppement et d'une croissance 
s'oprant, depuis les 30 dernizres annes. t tin rythme jamais enregistrr6 pr c demment. 
I'amelioration des conditions de vie des 40( les plus dfavoris6s de la population Wa W 
qu'illusoire. ou presque. 

Deux fossts se sont creus~s qui vont s'Oargissant chaquejour: I'un entre les pays riches 
et les pays pauvres: I'autre entre les nantis et les indigents au sein mme des nations. La
prise de conscience de cette situation et lIa mcnace qu'elle fait peser stir l'6quilibre futur du 
monde ont pays et pays voie deamend riches en d~veloppemnent A concentrer leur 
attention sur la rationalisation des ressources existantes et sur la recherche de nouvelles 
ressources qui de face besoinspermettront faire aux fondamentaux des plus d~fa
vorises. 

Ure fois adoptde la strat~gie de dveloppement visant a satisfaire ses besoins 
fondamentaux. il s'agira de tout mettre en oeuvre pour rfsoudre leurs problbmes
d'alimentation, d'habillement, de logement et d'dducation. sous-entendCela une alimen
tation de qualit nutritive suffisante pour ne pas mener h tine faiblesse due it la 
malnutrition: un logement et un habillement adapt~s aux rigueurs du climat et de
l'environnement et des services publics capables de fournir N'dducation, I'eau potable, la 
santd dont tous les membres de la soci~td ont besoin pour tre pleinement productifs. Cela 
exige surtout la participation au niveau de la prise de decisions. 

L'une des raisons pour lesqu,-lles nous sommes tous rfunis ici aujourd'hui est que nous
 
sommes conscients du 
 fait que la prosp6rit6 et lia croissance 6conomique rapide ne 
peuvent tie atteintes en ignorant inddfiniment les besoins des plus ddfavorisfs. 
L'amflioration de l'environnement physique, social et 6conomique lequel nousdans 
vivons nous permettra de supprimer concrtement les c6tds les plus sordides de la 
pauvret6. 

L'Agence des Etats-Unis pour le Ddveloppement Internationale g6re le programme
d'aide bilatfrale des Etats-Unis et consacre la majeure partie des ressources dont elle
dispose i.ux habitants des zones rurales les plus ddfavorisds. Toutefois, depuis 1961,
I'Agence a mis en place un autre programme de dfveloppement des ressources. i s'agit du 
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auxprojets adopt6s en 1974 et l'ensemble des projets adopt6s depuis sont consacr6s 
families Afaible revenu, ce qui repr6sente environ 420 millions de dollars, soit approxima
tivement 45% de tous les projets financ6s depuis le d6but du programme. 

leursCette exp~rience, ainsi que les exp6riences similaires par leurs int~rets et 
objectifs, ont conduit Aune identite de vue quant aux probl~mes et aux solutions Aleur 
apporter. .e pr6sume que les personnes avec lesquelles nous travaillons seront d'accord 
avec ce qui suit; en consdquence je dirai dordnavant "nous" en parlant de tous ceux qui 

travaillent dans ce domaine. 

Nous ne nous int6ressons pas uniquement Ala production d'unit~s de logement. Nous 
nous sommes aperqus que, pour assurer une r6partition 6quitable des ressources prives 
et publiques, il fallait d~finir la place du logement dans la hi~rarchie des priorit6s 
nationales de d~veloppement. Pour ce faire, les institutions financitres politiques et de 
I'habitat d'un pays doivent prendre part A l'laboration d'une politique nationale de 
logement r6aliste. Nous nous sommes rendu compte de la necessit6 de promouvoir la 
mobilisation des ressources financitres pour le loiement, particulitrement en ce qui 
concerne le logement des plus defavoris~s. Ce qui a signifi6, entre autres choses, la 
r6duction du volume des subventions pour que plus de families dans le besoin se voient 
allouer A court et A long terme, plus de capitaux. Cela a 6galement impliqu6 le 

succ~sd6veloppement et le renforcement d'institutions susceptibles de mobiliser avec 
I'dpargne aux fins d'investissements et de rd-investissements dans 'habitat. En ce qui 

le secteur public, cela a tomport6 l'encouragement Ainvestir plus dans lesconcerne 
services publics et A r~cup-rer ces investissements en imposant Ics utilisateurs pour 
couvrir les frais des services assur6s. 

En ce qui concerne le cr6dit, force rous a Wte d'admettre que beaucoup de families n'ont 
pas t en mesure d'obtenir des pr.ts Aloag terme i des taux raisonnables, pour ameliorer 
la qualit6 de leur logement. Nous avons donc dfO prendre de nouvelles mesures pour 

minimiser les risques des bailleurs de fonds et r~duire le coat des logements. Ces mesures 
faisaient appel i une diminution des acomptes et Aune augmentation des ptriodes de 
remboursement pour les emprunteurs manquant de capitaux A des taux d'intdrets 
susceptibles d'attirer I'6pargne, assortis d'une r6duction des cofits de gestion appropri6s 
des emprunts A recotiviir. En d'autres termes, il s'est agi de mobiliser les forces 
productives consid6rables des individus en utilisant les capitaux 6pargn6s grAce A 
I'auto-construction Ades fins d'investissement plus importants pour i'am6lioration des lo
gements. 

Dans un autre ordre d'id6es, nous nous sommes rendu compte que les investissements 
actuels faits par les individus et parfois compl6t6s par les gouvernements grfice Ades 
infrastructures et Ades 6quipements communautaires constituent une source importante 
de capitaux. Tout provisoires, limit.s et inesth6tiques qu'ils soient, les logements 
existants sont une ressource pr6cieuse. Le codt de son remplacement est prohibitif et 
d6passe largement les capacit6s ou les priorit6s d'investissement des secteurs public et 
priv6 de beaucoup de pays. Nous avons donc dO admettre que la d6molition massive des 
squatters et des taudis existants relevaient d'une appr6hension fausse de la situation. Par 
]a suite, force nous a t6 d'admettre que des progrbs consid6rables avaient t6 r6alises 
dont la d6couverte de solutions propres au probltme d'am6lioration de I'habitat, en 
encourageant des programmes d'am~nagement des unit6s individuelles, de 1'6coutement 
des eaux, d'adduction d'eau potable, d'accts aux routes et aux 6quipements communau

10 



taires. En outre, iinous est apparu necessaire d'6laborer dcs programmes de rationalisw,
tion de la r6partition des terrains et de l'urbanisation des parcelles grace t les projets de 
trame d'accueil et Ala construction de logements de base. 

Nous avons tous commis des erreurs lorsque nous avons essay6 de subvenir aux 
besoins de logement. Mais nous en avons tir6 des enseignements et fait quelques 
d6couvertes dans ce domaine. En d'autres termes le probibme du logement ne peut etre 
pris separement et resolu sans tenir compte de I'environnement 6conomique et social dans 
lequel les individus vivent. L'amelioration d'une unite de logement existante ou la creation 
d'une nouvelle unite n'est qu'un aspect de la situation. IIs'agit par ailleurs de donner aux 
pauvres une activite economique grace A]a formation et Ala creation d'emplois; de pr6voir 
des creches oil elles sont necessaires pour multiplier les chances d'emploi des salaries des 
secteurs primaire et secondaire. IIconvient encore de rendre les facilites de credit plus 
accessibles pour pallier les besoins specifiques de prets p6riodiques pour les materiaux de 
construction et les petites entreprises commerciales; il faut enfin faciliter I'accbs Aune 
formation professionnelle minimum, c'est Adire quelques-uns des facteurs inherents & 
cette situation. 

L'enseignement que nous en avons tire n'est autre qu'une prise de conscience du fait 
qu'il convient de ne pas se polariser sur des unites physiques et sur l'environnement. 
Nous parlons des communautes de logement. 

L'autre enseignement que nous avons tire est le suivant: outre les aspects physiques, ii 
n'est pas aise de se pencher sur les aspects economiques et sociaux de 'environnement. 
La tfche est encore plus ardue lorsqu'il s'agit de construire des logements de trois pieces 
pour des fonctionnaires ou des employes. 11 y a plusieurs raisons Acela. Nous allons les 
voir maintenant. 

En premier lieu, les families A faible revenu n'ont pas bien souvent recours aux 
institutions de credit, AI'aide Ala construction ou aux services de base tels que I'eau 
potable. Deuxi~mement, ils depensent leurs faibles ressources d'une manire tout Afait 
differente de celles des foyers qui ont un revenu plus eleve: ils peuvent affecter de 50 A 
80% de leurs revenus h ]a nourriture, mais gubre plus de 15% de leur pouvoir d'achat aux 
d~penseb de logement. Troisi~mement, leur emploi est plus souvent temporaire que 
stable. Leurs revenus proviennent de sources diverses et consistent en apports irreguliers 
des nombreux salaries de la famille. Quatribmement, au sein meme de leurs com
munautes, ils ont une structure sociale, une juridiction et des organes de decision qui leur 
sont propres. Cinqui~mement, 6tapt donne le caractbre particulier attache Aleur mode de 
vie et Aleur lutte pour la survie, leurs besoins specifiques et leurs centres d'interets sont 
differents, specialement en ce qui concerne le logement et les services 6conomiques et 
sociaux. De plus. ils ne veulent pas qu'on leur impose des solutions et des schemas 
directeurs. Ils revendiquent le droit de participation Ala prise des decisions aflectant la 
trame physique, economique et sociale de leurs communautes. Les effets de ces decisions 
ne sont ressentis que bien apr~s le debloquement des fonds, le depart des planificateurs, le 
demantblement des structures. 

En resume, nous avons entrepris ensemble le travail conceptuel destine Al'amelioration 
des logements occupes par les pauvres. Nous sommes convenus qu'il fallait considerer la 
communaute comme un tout lors de la mise en place de strategies. 
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Je voudrais maintenant m'int~resser aux applications de ces d(couvertes dans ces 
vastes programmes de groupements humains et A notre experience africaine. II s'avbre 
que des programmes de cette ampleur et de cette complexit6 exigent au moins deux fois 
plus d'efforts de planification et d'organisation que des projets de construction de 
logements destines Ades groupes disposant de revenus moyens. IIconvient de proc~der A 
des 6tudes socio-6conomiques. Les organisations communautaires doivent tre amendes 
au processus de planification. II faut crder des structures administratives. !1 faut 
coordonner I'action des diverses agences charg(es de ia satisfaction des besoins sociaux 
et 6conomiques. I convient de d~finir une nouvelle lgislation pour i6galiser les 
innovations. Ce sont autant d'activitds qui exigent une planification bien conue pr~alable 
Aleur mise en oeuvre. 

Outre le facteur temps, ces projets requerront des am~nagements et des remaniements 
des institutions. Ii y a 10 ans, ou meme 5 ans, il Wexistait en Afrique, que quelques 
institutions conques pour fournir Aun grand nombre de families d~favoris~es un logement 
6conomique et des 6quipements de base. La competence requise dans les domaines 
technique et financier pour concevoir, appliquer et g~rer des programmes de logements 
multiples, pour fournir des 6quipements de base dans les zones de taudis, pour produire 
des mat~riaux de construction, pour offrir des services 6conomiques et sociaux, des 
instruments et des facilit~s de credit, est tr~s importante. 

Nous nous sommes rendu compte que le manque de planification et le manque 
d'6valuation precise des besoins en personnel technique competent requises pour 
I'application de ce genre de projet 6taient Al'origine de faux espoirs et de mauvaise vo-
Iont6. 

Le problme me semble se poser en termes assez clairs. Les premiers groupes de 
projets demanderont des efforts intenses de la part des participants. L'A.1.D. et les autres 
organisations internationales s'efforceront de diffuser 'exprience des autres pays pour 
r(duire les erreurs et augmenter les profits. Toutefois, on n'insisterajamais suffisamment 
sur le fait que I'assistance ne peut etre que margina!e et que le succbs ou I'6chec final 
depend des efforts fournis par les personnes concernes. !1convient d'ajouter qu'il existe 
maintenant un cadre conceptuel dans lequel chaque nation peut lancer un programme 
d'aide aux families les plus d6favoris~es dans leur quete d'un meilleur logement et d'un 
meilleur ' ,., de vie. Cest Abien des ,gards, la partie la plus ardue de notre tfche. 
Cependant, c'est ce fruit meme de nos labeurs qui donne un sens i notre action. 

Je me fMicite donc de participer aux d(lib(rations qui auront lieu cette semaine et qui 
s'attacheront particuli rement aux problimes que pose la mise en pratique de nos 
ides. 
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MOBILISATION DES RESSOURCES POUR
 
L'AMELIORATION DE L'HABITAT
 

par Ellen Johnson-Sirleaf, Ministre des Fina::ces Suppliant, Liberia 

II est mondialement admis que le recours A ]a diffusion de la croissance 6conomique, 
que l'on appelle parfois "distribution au compte-gouttes," n'a pas rdussi Ar~soudre les 
problmes relatifs la pauvret6 dans les pays les plus d~favoris~s. Bien que le revenu 
moyen par tdte des habitants des pays du Tiers-Monde ait augment6 de plus de 50% depuis 
1960, la distribution disparate de cette croissance a laiss6 de c6t6 un tiers de cette 
population. En effet, tandis que ]a prosp~rit6 nationale progressait, les pauvres de 
beaucoup de pays voyaient leur pauvret6 s'aggraver. 

Chenery (Chenery, Hollis et. al., Redistribution with growth. Oxford University Press) 
a diagnostiqu6 que cette croissance concentr~e r~sultait de l'inaccessibilit6 des pauvres 
aux terrains, au cr6dit, l'6ducation, et aux emplois dans les secteurs modernes 
d'activit6; cette situation est aggrav~e, intentionnellement ou non, par les politiques 
fiscales et commerciales des gotvernements, ainsi que par le mode d'affectation des 
d .censes publiques. Tandis que la croissance se poursuit, les b~n6fices en sont plus 
I.,tement r~partis, mais l'ensemble des agriculteurs ddfavoris6s (ceux qui travaillent A 
leur compte et les artisans ruraux) et ceux qui constituent les populations urbaines 
inorganisAes, sans cesse grandissantes, restent A l'6cart de I'6conomie de march6 
organis~e, en raison de leurs difficult~s d'accis aux facteurs et aux profits de la crois
sance. 

Cette discrimination des pauvres a W la cible d'attaques violentes tant au niveau 
national qu'international. ce qui a incit6 les planificateurs Aconcentrer leurs efforts plus 
directement sur les probl~mes de la masse des indigents. Compte term des changements de 
politique des institutions internationales de d~veloppement, les planificateurs nationaux 
ont dO 6iaborer des programmes de production capables de satisfaire les besoins humains 
fondamentaux comme I'alimentation, l'enseignement, la sant, ]a nutrition, l'habillement 
et I'habitat, Cette ttiche est rendue plus difficile par le fait qu'il s'agit de tourner 
d~librfment le dos aux exigences du march6, qui sont le plus souvent dominos par des 
schemas de distribution des revenus in~gaux, afin de mettre en place des r~formes 
politiques et institutionnelles qui viseront Aam~liorer les conditions de vie des couches de 
population les plus dfavoris~es. 

LE GROUPE VISE 

Le groupe de population vis6 par une politique d'elimination de la pauvret6 peut tre 
divis6 en deux unit6s homog~nes: les groupes urbains et ruraux d~favoris~s. Chraque 
groupe se caract~rise par un ensemble de conditions communes: faible revenu par tete, 
faible pourcentage de propri~taires occupants, analphab~tisme frequent, taux de mortaliti 
et de morbidit6 6lev6, niveau relativement bas de nutrition, et manque partiel ou total 
d'acc~s aux spheres politiques. Bien que la ligne de d6marcation puisse etre parfois 
arbitraire et tr~s floue, at cause des d~placements de population dans le sens campognes
villes et dans le sens villes-campagnes, le secteur vis6 comprend g~ndralement les petits 
agriculteurs, les ouvriers agricoles, les agriculteurs qui vivent en autarcie, les citadins au 
ch6mage et les citadins qui travaillent Atemps partiel. La r6partition du groupe vis6 entre 
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les zones rurales et les zones urbaines, et le pourcentage qu'il repr6sente par rapport AIa 
population totale, peuvent varier entre les pays, mais Ia majorit6 des pauvres dans les pays 
en voie de d6veloppement se trouvent dans les zones rurales. En Afrique, le groupe vise 
put atteindre 80% de Ia population totale dont 70% se trouvent A Ia campagne. 

LE GROUPE RURAL VISE 

Les classes rurales d6favoriskes comprenant les petits agriculteurs, les ouvriers 
agricoles, les locataires et leurs familles, sont g6nfralement Aleur compte; lls possdent 
des terrains agricoles de cinq acres environ. La plupart des membres de cc groupe se 
limitent A Ia production de subsistance, ce qui correspond A des rvvenus largement 
infirieurs au niveau de pauvret6 absolu. Ceux qui sont employes par les propri6taires des 
plantations et des grandes exploitations ont les revenus les plus bas de I'6chelle des 
salaires et de toute faqon inferieurs au seuil de pauvreth. Dans Ia plupart des pays, cc seuil 
est fix6 AUS$50 par tete. 

Quelles sont les options susceptibles d'am6liorer les conditions de vie des classes 
rurales les plus d6favorisdes? II est necessaire d'Nlaborer une strategic globale A long 
terme de developpement rural ayant pour but le reltvement de Ia production et des 
revenus dans les zones rurales. Ceci implique des mesures telles que I'attribution d'une 
plus grande partie des investissements publics aux zones rurales, I'amlioration des 
terrains, l'irrigation, les voies secondaires, les possibilites de dtbouchis, une augmenta
tion des prix agricoles, un meilleur accbs aux organismes de credit, des r6formes foncitres 
et des progrts dans le domaine de Ia recherche. Toutefois, ces mesures demeurent 
insuffisantes. Une intervention sp6ciale est n6cessaire pour amliorer Ia qualit6 de Ia vie 
dans les campagnes (cc qui aurait une influence positive sur Ia productivit6) c'est-h-dire Ia 
resolution des problmes de nutrition, d'hygitne, d'6ducation et de logement. La plupart 
des programmes ruraux, qu'ils soient sectonels ou inttgr6s A un programme global de 
d6veloppement, visent Asurmonter les problmes de nutrition, de sant6 et d'dducation; les 
probibmes de nutrition et de logement restent en grande partie inchang6s. i est 
gen6ralement admis, mais Atort, que les augmentations "ceteris paribus" de Ia production 
de denries alimentaires conduiront Aune amelioration de Ia nutrition. 

LE PROBLIEME DES LOGEMENTS RURAUX 

Tout comme pour Ia nutrition, le probime de I'anlioration du logement dans les zones 
rurales se pose avec acuit6, parfois pour des raisons 6videntes. La situation des groupes 
ruraux vises n'est pas aussi deplorable que celle des zones urbaines. Dans Ia majorit6 des 
cas, le logement (d6fini comme une uniti pouivue des installations sanitaires complmen
taires) comprend une construction, utilisant des mat~riaux locaux, c'est-b-dire I'argile, le 
chaume et les branchages. L'eau ovient d'un ruisseau (quelquefois elle doit etre amen6e 
de loin dans des seaux), quant aux toilettes, cc ne sont bien souvent qu'un lieu d'aisance, 
Ia vegetation dense avoisinante ou meme un nzisseau, ce demier servant parfoik de source 
d'approvisionnement en eau potable et de d6p6t d'ordures A Ia fois. Bien que les 
programmes de d6veloppement rural commencent i r6pondre A ces besoins parti
culibement dans ie domaine de i'hygitne, dana de tels programmes, I'importancc des 
capitaux et des investissements et le fait que leur recouvrement soit probl6matique ont 
freind notablement 'expansion d'un grand nombre de pays africains. 

Nfanmoins, Ia.situation du logement darn les zones rurales n'est pas constante et doit 
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etre l'une des preoccupations majeures pendant qu'il en est encore tem,'s. II est possibleque I'augmentation des revenus ambne des p6les de croissance urbaine Ase d6velopperdans les zones rurales, creant ainsi des concentrations de logements comme on en volt sisouvent dans les villes. Donc, en fournissant des efforts importants dbs l'origine, on peutpeut-etre pallier les d6ficiences au niveau de l'intervention du gouvernement et de lasituation du logement. Par exemple, on peut y parvenir en mettant en oeuvre unemeilleure politique d'utilisation des b6n6fices que l'on peut tirer de I'am6lioration deI'habitat. Cette manitre d'aborder ie problbme pourrait servir de stimulant pour ]aparticipation locale et la mobilisation des -ressources par l'auto-construction, ce quiconstitue la majeure partie des ressources requises Ace stade du d6veloppement. AuKenya, les projets Harambee sont un exemple de I'amlioration des infrastructuressociales d'origine gouvernementale grce Ades initiatives locales spontanees. Au Liberia,Foya Kamara, p6k. de croissance rurale rapide, nous en fournit un exemple; il pourraitservir Aexaminer les reactions aux encouragements du gouvernement pour le d6veloppement de l'habitat. A ce stade initial, la contribution du gouvernement pourrait demeurermodeste, se limitant A]a distribution de titres fonciers, AI'amenagement des sites deconstruction, et Afournir un encadrement technique Aceux qui d6sirent am6liorer leurlogement essentiellement grAce AI'auto-construction. 

LE GROUPE URBAIN VISE 
On estime qu'en 1980, environ 550 millions d'individus, c'est-A-dire le quart deshabitants des pays en voie de developpement, habiteront dans ies villes. En i'an 2000, onpr6voit que ce chiffre atteindra 1,2 milliard, ce qui reprdsentera le tiers de Ia population.Ce rythme d'augmentation rapide, tout en etant une condition n6cessaire au developpement dconomique, augmentera le nombre des producteurs marginaux, que l'on compte

parmi les citadins defavorisds. 
Le rapport publid en 1972 par i'O.I.T. sur le Kenya a introduit le terme "secteurinorganis6" pour qualifier les citadins d6favoris6s. On admet generalement que ce groupeest engage dans des secteurs d'activite presentant les caracteristiques suivantes: (a)facilit6 d'accts, (b) dtat de ddpendance par rapport aux ressources du pays, (c) caracttrefamilial des entreprises, (d)operations sur une petite dchelle, (e) main-d'oeuvre abondanteet technologie adapt~e, (t) competence acquise en dehors du systme scolaire officiel, (g)marches non reglementes et competitifs. Aprbs avoir brosse ce tableau aussi complet quepossible des elements du problbme, le rapport indique que Iapolitique du gouvernementdestin~e aux populations urbaines defavoristes se caracterise par une certaine negligenceet souvent meme par une discrimination accentu~e. En outre, ii fait ressortir que lepouvoir de survie, dans des conditions difficiles, des squatters et des citadins d6favorisesnouvellement arrives, en fait un agent potentiel important d'6volution ,ynamique; cecipourrait etre Al'origine d'un nouveau type de stratEgie en matibre de d6veloppement. 

On entend gEneralement par citadins d6favorisEs ceux qcui exercent les petits metiers Aleur compte et Atemps partiel, comme les vendeurs Ala sauvette, cireurs de chaussures,coiffeurs et tailleurs: les immigrants qui ont suivi l'exode rural et -ui travaillentoccasionnellement; les ouvriers non qualifies qui travaillent dans le bAtim'nt, lesindustries de transformation ou le secteur public; les ouvriers semi-qualifiEs qui sontg~ndralement Aleur compte, comme les menuisiers et les peintres; et en dewier lieu lespersonnes sans emploi, y compris les personnes Agdes et les handicapds. De meme que 
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dans les zones rurales, la couche de population urbaine visee se caracterise par un 
ensemble de conditions en matitre de d6mographie, de natalite, de scolarisation, 
d'hygibne, de nutrition et de logement, qui t6moignent de leur situation dtfavorisee dans 
la soci6t6 en ce qui concerne la formation de capital, la consommation et la participation 
politique. 

En ce qui concerne les prohlbmes demographiques, les citadins difavorists ont les taux 
de natalitt les plus leves, le plus grand nombre de personnes Acharge et l'Age moyen le 
plus bas, ce qui limite leurs possibilit6s de formation de capital. Bien que cet etat de fait 
puisse etre affect6 par le taux de mortalit6 Nlev6 dtl au manque de soins medicaux A la 
naissance, il demeure probablement vrai que les citadins defavoris6s ont plus d'enfants 
que la couche de population rurale correspondante. Leur bagage intellectuel-instructio 
g6ndrale ou formation professionnelle-leur ferme beaucoup de portes. Deux graves 
problmes se posent Aleur sujet: d'une part, les soins midicaux ne sont pas Aleur port6e, 
bien qu'il existe plus de centres m6dicaux qu'A la campagne, et d'autre part, ils souffrent 
de malnutrition. Malgr6 ia place privilegiec qu'ils occupent dans Ie cadre de notre 
d6marche politique, les citadins d6favorises n'en demeurent pas moins exclus au niveau 
des prises de decision, et ne sont que rarement representes au sein des organismes 
politiques comme les conseils municipaux, les commissions gouvernementales, et as
similes. 

LE PROBLEME DE L'HABITAT URBAIN 

A toutes ces caracteristiques, on peut ajouter celle, plus visible encore de leurs 
probltmes de logement. Ceux-ci ont r6cemment fait l'objet d'un colloque, de recherches 
et de publications au niveau international. Dans la plupart des villes du monde rtgne un 
profond contraste entre les logements exigus, surpeuples et insalubres et les edifices 
luxueux construits par le gouvernement et les nantis. Les terrains urbains se faisant de 
plus en plus rares, les citadins defavoris6s se voient forces d'6migrer vers les zones 
periphdriques des villes, ce qui en fait parfois des squatters, et contribue Agrever encore 
plus leur budget compte tenu des frais de transpai1 leves entre leur domicile et leur lieu 
de travail. De plus, les coOts inh6rents Ala creation dinfrastructures comme les routes, 
l'adduction d'eau et les 6gouts, risquent fort de d6passer les possibilitts du gouvernement, 
coatribuant ainsi A l'aggravation des problbmes sanitaires et A la deterioration des 
conditions de vie de ce groupe. 

Soucieux de r6soudre la crise du logement et de repondre aux besoins sociaux pressants 
qu'elle engendre, les gouvernements des pays en voie de dtveloppement ont multipli6 les 
tentatives de solution. Certains d'entre eux ont essayt de d barrasser leur economie de 
cette trop visible gangrtne en 6iminant les taudis et en relogeant leurs anciens habitants 
dans des unites de logement de type uniforme construites par rapport A des normes 
irralistes. Ceci a eu pour consequence de fixer les prix de location Aun niveau bien 
sup6rieur aux possibilit6s de paiement des bneficiaires, avec tout ce que cela comporte 
de dEfauts et d'arrerages de paiement. Le itsultat en a t6 une situation deficitaire 
irreversible, qui contribue Ason tour Afreiner I'amdlioration de l'habitat. En d'autres 
circonstances, soit par manque d'adaptation Ades logements inadequats, soit par crainte 
des loyers leves, les pauvres ont abandonne les logements construits Aleur intention. Ces 
logements sont alors repris par les groupes Amoyen et haut revenu, ce qui restreint encore 
les possibilit6s de logement des pauvres, et met Ala disposition des moins pauvres des 
logements Ades prix bien en-degh de leurs capacitds de paiement. 
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Le developpement du processus inacceptable, selon lequel i'appropriation ou i'expro
priation des ressources en matitre de logement s'effectuent au profit des groupes Amoyen
et haut revenu, est encore favorise par la politique mene par les organismes de
financement de i'habitat embryonnaires dans les pays en voie de developpement. Souscouvert de "tests de solvabilite", ils tendent Apernettre I'appropriation par les groupes A moyen et haut reven,, des ressources limites provenant de I'6pargne des plus defa
vorisds. 
Ces dernitres annees, les gouvernements se sont efforcts d'apporter une solution auxprobimes de logement des citadins d6favorises en fournissant une infrastructure de base 
ou des sites viabilises sur lesquels les pauvres peuvent construire eux-memes des
logements adaptes A leurs besoins et A leurs revenus. Cette tentative de solution, pourpragmatique et flexible qu'elle soit, comporte les germes d'une deficience. Les maisons
risquent d'etre construites de la meme faqon que les baraques, ce qui aurait pour r6sultat
ia creation de taudis patronnes par ie gouvernement. En d'autres termes, on n'aurait fait que deplacer les pauvres d'un taudis A i'autre, la seule difference Etant que les unites
Erig~es par le gouvernement disposent d'infrastructures plus d~velopp~es. Compte tenudu fait que la situation du logement se dEteriore en raison de l'afflux constant de nouveauximmigrants, et Acause de plans de logement patronn6s par ie gouverement, dont le seul
effet est de servir la cause des plus favoris~s, il est d'une importance vitale pour les paysen voie de dEveloppement qu'ils adoptent des politiques sur une plus grande Echelle et que
celles-ci soient soigneusement ElaborEes, afin de promouvoir l'investissement en matibrede logements 6conomiques, L'amelioration de la situation du logement ne contribuerait 
pas seulement ArEparer des injustices Economiques et sociales, mais exercerait Egalement
une action positive dans certains secteurs Economiques precis, tels que la creation 
d'emplois, la formation de capital fixe et [a creation de revenus. 

Dans une publication du service de la recherche de la Banque Mondiale, Orville Grimes(Grimes, Orville. Housing for low income families. The World Bank) affirme qu'il existe 4facteuts predomnants dans le domaine du logement pour la plupart des villes: le revenu,
les dimensions de la ville, le taux de croissance de la population urbaine et la politique de 
logement en vigueur. 

Cerner et d~finir une politique de l'habitat ne va pas sans prendre en consideration les revenus, element indispensable A l'apprEciation de l'aptitude d'une nation A loger sapopulation selon des normes qui ne creuseront pas un fosse entre les zones rurales eturbaines en ce qui concerne les attributions d'investissements. La somme que les families 
peuvent affecter au logement est fonction du revenu par tete, de IarEpartition par foyer etdu prix du logement. Dans une moindre mesure, les dimensions de la ville (plus elle est
Etendue, plus les probltmes sont nombreux), le taux de croissance de la populationurbaine compte tenu de l'exode rural dr3 aux efforts de dEveloppement des campagnes etl'adoption d'orientations en matitre de politique du logement d6termineront la capacite
d'une nation Aloger ses citadins les plus d~favorisEs. 

ORIENTATIONS DE POLITIQUE 
En mati~re de ressources, contrairement aux pays qui disposent de revenus Eieves,iensemble des pays en voie do dEveloppement sont confront6s Ade graves problimes derentrees, qui limitent l'assistance directe aux indigents sous forme d'allocations ch6mage,

de programmes de nutrition et de logements 6conomiques. En consequence, ilconvient de 
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prendre des mesures visant t int~grer les indigents dans les secteurs de production (pour 
augmenter leur revenu), et aired~finir les orientations politiques du pays en mati~re de 
sant, d'6ducation et de logement. Ces choix ne permettront peut-8tre pas d'61iminer le 
probl~me de ]a pauvret6 dans les villes, qui provient de I'accroissement de l'exode rural 
provoqud par I'amrlioration des conditions de vie dans les villes, mais constituent les 
seules possibilit~s qui s'offrent aux pays en voie de d6veloppement. 

Une politique de la production devrait s'attacher A multiplier les chances des plus 
d~favoris~s de trouver un emploi. Ce qui signifie, chaque fois que cela est possible, donner 
la priorit6 .Ala main-d'oeuvre plut6t qu'au capital. A cet 6gard, les gouvernements peuvent 
appliquer un syst~me fiscal visant A augmenter les possibilit6s directes ou indirectes 
d'emploi dans les secteurs industriel et de ia construction. Des mesures telles que des 
avantages fiscaux, des tarifs spdciaux pour l'eau et l'6lectricitd et une sous-traitance 
obligatoire etc. devraient 8tre prises pour encourager le travail intensif des petits 
entrepreneurs. Les petites industries devraient etre implant~es au coeur des centres de 
logement par incitation de I'Etat ou par encouragement des entrepreneurs du secteur 
privd. De plus, en p~riode de ch6mage important, il peut s'av~rer n~cessaire de crier des 
emplois dans des programmes de travaux publics. 

On sait, par experience, qu'une politique de creation d'emplois, bien que n~cessaire, ne 
suffit pas Asupprimer la pauvret6 mme si les entrepreneurs r6agissent imm6diatement et 
favorablement aux changements de prix et Atl'intensification des techniques de produc
tion. La qualit6 des services offerts, sant, dducation, nutrition et logement, apparait donc 
essentielle pour relever le niveau de vie reel des indigents. 

En ce qui cnncerne le logement, le gouvernement devra revoir ses objcctifs pour 
renverser la situation actuelle dans laquelle 40% des plus d~favoris~s restent atl'6cart des 
programmes de logement. De plus, une politique foncire 6nergique est necessaire, (elle se 
heurtera sans doute Atdes obstacles politiques). Le probkme du Iogement des pauvres ne 
peut atre r~solu sans une politique dnergique d'acquisition des terrains des riches et des 
privilgi~s au profit des plus ddfavoris~s. IIexiste de nombreux obstacles bien connus A 
l'adoption d'une telle politique: les droits des particuliers Atla propritd foncibre qui sont 
proteges par la Ioi; un syst.me de compensation 6quitable qui implique I'acquisition aux 
taux courants du march6, ce qui restreint les recettes fiscales du gouvernement; les 
restrictions en matire d'utilisation des terrains; et l'incapacitd Atmettre en oeuvre ces 
politiques dans la mesure ob ceux qui en ont la responsabilit6 sont concern~s au premier 
chef. Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que sans une telle politique foncibre, on 
voit mal comment le problbme du logement pourrait 8tre r6solu. 
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11existe d'autres options permettant d'amdliorer [a situation du logement: 

* 	 I'am6nagement du territoire (pour assurer la disponibilit6 des terrains et rdduire la 

formation de taudis) 

* 	 le contr6le des normes de construction 

* 	la fiscalit6 fonci re (qui permet de r~investir Ades fins sociales les b6n~fices relatifs 

au patrimoine foncier urbain et ceux des propridtaires des logements) 

* 	le contr6le des Ioyers et des subventions 

* 	 les encouragements en faveur de I'industrie du bfitiment 

* 	 I'am~lioration des organismes de financement de I'habitat. 

En fin de compte, quelle que soit ha str.tdgie du planificateur, l'6I6ment moteur de tout 

programme rdussi visant a la mobilisation des ressources pour I'am~lioration de l'habitat 

sera la volont politique d'un gouvernement d'appliquer des strategies bien conques. 

T 5c~W&TO 

ON 	 : 

Mine EIh'n Johmson-SirleIafprononce son allocution i la Confirence 
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LA MOBILISATION DES RESSOURCES DU
 
SECTEUR PRIVE POUR L'HABITAT: LE POUVOIR
 

DE L'EPARGNE VOLONTAIRE
 

par Norman Strunk, Vice President dit Conseil de Direction, United States League of
 
Savings Associations, U.S.A.
 

Mes connaissances en ce qui concerne les d~veloppements de logement et les 
institutions de financement en Afrique sont quelque peu limit~es, mais pour me preparer A 
participer Acette conference, j'ai lu trbs attentivement le compte-rendu des troisi~me et 
quatri~me conf6rences tenues ces demitres annes ANairobi et ATunis, et en outre j'ai eu 
le plaisir, ily a deux ans, de faire un s6jour ANairobi, ce qui m'a permis de me familiariser 
avec les Soci6t~s d'Epargne-Logement et de faire la connaisance d'un certain nombre de 
repr~sentants des Pouvoirs Publics de ce pays. 

D'aprds ce que j'ai pu en juger lors de ma demi~te visite en Afrique et en 6tudiant les 
documents b ma disposition, ii est nettement 6vident, et ceci Atmon avis est ce."tes 
encourageant, que commencet Aparaitre les syst~mes politique et 6conomique ainsi que 
les attitudes de ia part des gouvernements qui sont n6cessaires A la r~alisation des 
esp6rances du peuple africain, en particulier dans le domaine de 'habitat. 

Le fait que vous etes ici aujourd'hui en si grand nombre et venant de tant de pays pour 
assister b ia cinqui~me conf6rence annuelle sur I'Habitat prouve bien qu'il existe dans vos 
pays le d6sir gouvernemental nicessaire Ala poursuite du progrts qui a t6 fait dans le 
domaine de rHabitat dans ce continent. Je vous en f6licite et je tiens Avjus assurer que 
les membres des Caisse d'Epargne-Logement des Etats-Unis et rUnited States League of 
Savings Associations sont d~sireux de faire tout leur possible pour vous aider dans cette 
voie. Je crois pouvoir vous offrir ia meme assurance de la part de rUnion Internationale 
des Soci6t6s d'Epargne et de Cr6dit Immobilier. Jos6 Carlos Ourivio qui est ie Vice-
Pr6sident de rUnion Intemationale prononcera officiellement un discours au nom de 
'Union Internationale. Nous venons tous deux d'assister Aune r6union du Conseil de 

Direction de rUnion qui a eu lieu ACologne en Allemagne et nous venons 6galement 
d'assister Aune reunion du Comiti des Nations-Unies pour le d6veloppement. Le sitge de 
rUnion Internationale, c'est A dire son Secretariat, se trouve maintenant AChicago et 
dispose des bureaux et du personnel de I'U.S. League of Savings Associations. Un de mes 
colligues de U.S. League m'a accompagn6 A cette conf6rence pour approfondir les 
recherches que I'Union Internationale est en train de poursuivre avec 'aide de U.S. 
League. Ces recherches portent sur les efforts que d6ploient les gouvernements pour aider 
les programmes de financement de logements destin6s aux 6conomiquement faibles, dans 
le secteur priv6. 

On m'a demand6 de parler aujourd'hui de la mobilisation du secteur priv6 pour I'habitat 
et notamment de !Amobilisation de 'kpargne prive pour I'habitat. IIs'agit naturelkment 
de I'essence meme du systtme sur lequel sont fond6es les caisses d'6pargne-logement aux 
Etats-Unis, en Europe et en Am6rique du Sud. Je suis certain que nombreux d'entre vous 
connaissent bien le systbme d'6pargne-iogement des Etats-Unis, mais permettez-moi de 
rappeler n6anmoins quelques points essentiels Ace sujet. Nous avons aux Etats-Unis 
quelques 4.700 institutions d'Epargne-Logements diff6rentes. Nous avons aussi environ 
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15.000 banques commerciales et d'6pargne et quelques 22.000 Unions de Credit. La
plupart de nos banques et de nos caisses d'Epargne ne desservent que ]a ville oul'agglomration mOtropolitaine dans laquelle elles se trouvent. IIn'y a qu'un petit nombre
d'institutions, qu'i s'agisse de banques ou de caisses d'6pargne, qui optrent dans un 
rayon 6tendu, comme mettons un 6tat tout entier. Pas une seule institution de financement
n'a de succursales en dehors des frontires de I'6tat, bien qu'en fait quelques grandes
banques et un certain nombre de nos plus importantes caisses d'6pargne fassent des prets
dans tout le pays et acceptent des ddp6ts d'6pargne de d~posants qui demeurent dans des
villes 6loign~es. Mais aucune banque ni association n'est physiquement pr~sente en
dehors de l'6tat dans lequel elle poss de une charte lui permettant d'op~rer. 

Si je mentionne ce syst me, cc n'est point pour recommander que 'un ou I'autre de 
vos pays 'adopte, mais simplement pour illustrer le fait que quel que soit le type desyst.me adopt6 dans un pays, ildoit in6vitablement tenir compte du pass6 de ce pays,
de son syst me 6conemique et des besoiihs de son peuple. Si d'une part l'ensemble descaisses d'6pargne constitue une affaire importante-qui A 'heure actuelle s'&live en
total A environ US$470 milliards (A peu pr s la moiti6 du chiffre que totalisent lesbanques commerciales), par contre la caisse d'6pargne typique est Avrai dire fort
petite. Plus de la moiti6 de nos caisses d'6pargne ont des ressources de moins de 31millions, autrement dit, elles comptent moins de 20 employ6s. Nous n'avons qu'un
petit nombre de tr.s grandes institutions. 11en va de meme en ce qui concerne lesbanques commerciales. Donc, ce n'est pas parce que les caisses d'6pargne des Etats-Unis forment un vaste ensemble qu'il vous faut pour autant croire qu'elles sont
n~cessairement tellement diffTrentes des types d'institution de financementnouveaux 

de logemets qui sont en train de se d6velopper dans vos pays.
 

De plus, notre industrie aux Etats-Unis n'a pas toujours 6t6 grande. Quandj'ai ddbut6
dans ma carriere avec 'U.S. League, ce n'6tait encore qu'une tr s petite industrie. En1938, les ressources totales des caisses d'6pargne n'atteignaient pas US$6 milliards. Plus
de la moiti6 des caisses d'dpargne avaient Acette dpoque un avoir infirikur A250 mille
dollars. En fait, la plupart des caisses Acette 6poque n'avaient que deux ou trois employ~s
Aplein temps. Jusqu'A seulement 1950, quatre ans apr~s ia fin de la deuxibme guerre
mondiale, nos institutions "t'avaient en tout qu'un avoir de US$17 milliards, la moitid'entre elles ayant moins d'I million de dollars de ressources et n'employant que moins de
10 personnes Aplein temps. 

Toutes nos caisses d'6pargne 6taient, bien entendu, petites au d6part, et comme je i'ai
d~jA fait remarqu6, un grand nombre d'entre elles le sont toujours. Ce qui vaut 6galement
la peine d'8tre signal6, c'est qu'un bon nombre de ces caisses ont 6t6 fond6es par des gens
appartenant A une meme dglise ou par les membres d'un groupe social ou d'unf
association de voisins. Une de nos plus grandes institutions, la Perpetual Federal deWashington, D.C., a 6tfonde par un groupe d'h' mmes qui se r6unissaient rdguli.re
ment pourjouer aux caries, et plus pr~cisment pourjouer au whist. Ainsi donc, un grand
nombre de nos institutions ont vu jour de la meme faqon que les unions de credit ou lessoci~t~s cooperatives d'6pargne-logement actuellement organis~es dans certains de vos 
pays. 

Notre type d'industrie aux Etats-Unis a heureusement bnM6ici6 d'une croissance 
spectaculaire-passant de US$17 milliards en 1950 aux US$470 milliards actuels, et ceci 
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Certains d'entre vous, je I'esp&re, connaissent i'histoire du d6veloppement des caisses 
d'6pargne-logement en Am6rique centrale et en Amdrique du Sud. Cette histoire est 
relat(e de manire assez d6taille dans une brochure publi~e par I'Institut d'Education 
Financibre. Son auteur, mon coll~gue George Cardis, qui a pris part au programme de ces 
conferences sur l'Habitat en Afrique ces derni.res ann6es, est present Acette conftrence
ci. Le mouvement a vu jour en 1957 au Pkrou avec 'aide considerable, tout aussi bien 
technique que financi re, offerte par I'Agence pour le D6veloppement Internationale et 
par un certain nombre de cadres suprieurs de caisses d'6pargne des Etats-Unis. A l'heure 
actuelle, l'entreprise est 6tablie dans 16 pays de ce que nous appelons I'Am~rique Latine. 
C'est au Br~sil que se trouve le syst~me le plus grand et le plus profitable de I'Am~rique 
Latine. Un de ses architectes et, certes, un des chefs 6minents du syst~me d'6pargne
logement br6silien, Jos6 Carlos Ourivio, prendra la parole apr.s moi dans ce pro
gramme. 

Alors que quelques grands pays d'Am~rique Latine, notamment le Br~sil, commencent 
A.connaitre ine prosp~rit6 6conomique, un plus grand nombre de pays sont toujours en 
voie de d~veloppement Amaints 6gards. Bon nombre d'entre eux ont les m~me types de 
probl mes sociaux, 6conomiques, pclitiques et d'habitat que ceux qui caract6risent les 
pays repr~sent~s A ctte conference. Le succ~s marqu6 par I'industrie de l'6pargne
logement en Am~rique du Sud constitue un exemple qui devrait vous donner a tous 
beaucoup d'encouragement quant aux possibilit6s de mobiliser 1'6pargne priv~e pour 
I'habitat. En me familiarisant avec les syst.mes d'6pargne-logement en Am6rique Latine. 
j'ai W frapp6 par le fait que le systirme d'6pargne-logement di ere quelque peu d'un pays 
Al'autre et que chaque syst~me avait W structur6 en fonction de la structure 6conomique 
et politique du pays. 

Si d'une part il existe de nettes similarit6s. de I'autre. il n'en existe pas moins de 
differences significatives. Autrement dit, en cr6ant tin systbme d'6pargne et de finance
ment de logement dans les pays d'Am6rique Latine, la structure de base de la caisse 
d'6pargne a W ajust.e et adapt~e de faion a la conformer i la structure financi~re, 
6conomique et politique de chaque pays. La difference la plus importante entre le syst~me 
d'dpargne-logement en Amdrique Latine et ceux qui ont W d6velopp~s en Europe et aux 
Etats-Unis, reside dans les dispositions d'indexation. Ceci a permis aux institutions 
d'Amrique Latine de s'accomoder au haut taux d'inflation qui a eu tendance "h 
caractdriser tin certain nombre de ces pays. Sans indexation. les gens n'auraient pas W 
stimul~s a 6pargner et le credit a long terme ne serait pas possible. Les pays pour lesquels 
iinflation constitue tin problme capital et constant devraient etudier de trs pris le 
systime d'indexation en vigueur en Amdrique du Sud de mdme qu'en Isral. 

D'apres ce queje peux comprendre, en Am~rique Latine, c'est at dire cette r6gion prise 
en bloc, le revenu moyen annuel par personne est d'environ 984 dollars US. On peut le 
comparer au revenu annuel par personne des nations repr~sentdes "tcette confdrence, 
revenu qui est plus ou moins de l'ordre de US$486. En I'espace de moins de 20 ans, une 
industrie d'dpargne-logement de l'ordre de 20 milliards de dollars US s'est dfveloppee en 
Am~rique Latine. Un tel succ~s remportd en si peu de temps reprsente vraiment tin 
record remarquable, et c'est tin record auquel la plupart des pays afficains pourraient 
raisonnablement aspirer. 

En Amdrique Latine tout comme ici-mme, au Liberia, et ailleurs en Afrique, nous 
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avons decouvert que si on donne aux gens l'occasion d'6pargner, et ils'agit ici du commun 
des hommes, ceux-ci peuvent faire des economies et le feront, meme ceux qui appartien
nent aux groupes ddfavorises. Nous avons trouv6, non seulement en Amerique Latine 
mais dans le monde entier, que la plupart des gens ont une disposition naturelle AI'pargne
et que cet instinct d'epargne est inn6 en eux. La plupart des gens 6pargneront en fait une 
partie de ce qu'ils gagnent s'ils ont une raison de faire des economies. Cette verit6 ne 
s'applique pas necessairement IAo6 ils'agit des pauvres, c'est Atdire ceux qui Wont meme 
pas assez pour se nourrir et nourrir leur famille, mais elle vaut pour ceux cjui ont un certain 
revenu en argent comptant et qui peuvent subvenir it leurs besoins essentiels sans 
depenser la totalit6 de ce qu'ils gagnent pour y parvenir. 

En plus de donner aux gens une raison d'epargner, que ce soit pour mettre de I'argent de 
c6t6 pour les mauvais jours, pour prdvoir pour leurs vieux jours, ou pour l'achat dventuel 
de biens durables quelconques, y compris un logement, ilfaut qu'6pargner soit rendu str,
facile et pratique. Une institution comme ia n6tre met Ala disposition du public un lieu oit 
I'argent dpargn6 rapporte des interets mais surtout un lieu obt ilest en stiret6. Les vols 
posent un probkme dans tout pays. IIexiste toujours des gens qui gardent tout 'argent
qu'ils ont 6conomisd durant leur vie chez eux. Parfois cet argent est perdu dans un 
incendie; frequemment il est vole. Par suite d'une serie de faillites de banques et de caisses 
d'6pargne aux Etats-Unis, en 1934, la gouvernement americain initia une politique de 
garantie des fonds des deposants par I'intermediaire d'agences spdciales. Pour en revenir 
Atl'exemple des pays d'Amerique Latine, ilsemble qu'une grande partie de l'6pargne
deposee dans les caisses d'6pargne soit destin6e au versement initial pour l'achat d'une 
habitation. L'origine des caisses d'6pargne aux Etats-Unis est justement la meme. Lors 
des premi.res caisses d'dpargne de quartier. un groupe d'habitants se r6unissait et tous 
plaqaient systdmatiquement leur argent dans ia caisse d'dpargne-logement. Quand suffi
samment d'argent avait tc ddpos6 et qu'il 6tait alors possible de faire un prat pour I'achat 
d'une habitation Aun membre du groupe, ceux qui desiraient acheter une maison Ace 
moment tiraient au sort dans un genre de loterie tenue pour decider qui d'entre eux 
obtiendrait le pret. A mesure que le pret 6tait remboursd et que d'autres fonds 6taient 
systematiquement deposes, d'autres membres pouvaient i leur tour obtenir un pret quand
leur nom sortait au tirage. Ce systime continuait jusqu't ce que tous les membres du 
groupe ait finalement obtenu un pret pour acheter faire construireou une maison. Ce 
systbme s'est par la suite dlargi pour inclure ce qu'on appelait alors dans notre pays
"l'Tpargne libre", Asavoir 'epargne accumule non pas exclusivement pour 'achat d'une 
habitation. L'adoption de 'ancien systeme des Etats-Unis par un pays aujourd'hui
comporte certains dangers. En effet, quand des gens deposent systematiquement de 
]'argent dans une caisse d'epargne expressement dans le but d'dpargner le montant de 
I'acompte Atverser pour l'achat d'un logement, il s'attendent bien entendu Atetre en 
mesure de faire un emprunt une fois qu'ils auront epargne une somme suffisante. 11faudra 
donc que lEtat fournisse certaines garanties ou certains credits pour assurer que la caisse 
dispose bien de ]'argent necessaire pour consentir ces prets lorsque les gens en auront 
besoin ou dbs qu'ils rempliront les conditions requises pour souscrire un emprunt. 

Vous comprenez sans aucun doute qu'aux Etats-Unis comme dans tout autre pays oft il 
existe un bon systtme d'epargne-logement, il y a une variet6 de mesures assurant le 
support du systtme d'epargne par le gouvernement. Je n'entrerai pas maintenant dans les 
d6tails Ace sujet, toutefois, ces mesures fournissent aux caisses d'6pargne une source 
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centrale principale de liquidit6 et de support, et comme je I'ai d6jA mentionn6, des 
garanties de sflret6 des fonds ddposes. 

Le gouvernement des Etats-Unis est teliement engag6 Adiriger le capital d'dpargne dans 
le circuit des prets hypothdcaires qu'en plus de la Banque F~drale d'Epargne-Logement
(Federal Home Loan Bank), le gouvernement f~d~ral parraine aussi trois autres organisa
tions semi-gouvernementales de type bancaire conques dans le but d'attirer les fonds du 
marchd des capitaux pour les pr~ts hypothcaires. 

Ceci sp!gg.re que si dans une certaine mesure la question de ]'allocation de ressources A
I'habitat a pu soulever une controverse aux Etats-Unis, la d6cision a n~anmoins toujours
fort pench6 en faveur de mobiliser 1'6pargne priv~e pour I'habitat. Je sais que dans bon
nombre d'autres pays la question de I'allocation des ressources fait constamment l'objet
de d~bats, notamment en , - qui concerne ]a faqon dont elles devraient etre allou~es et si
oui ou non une part signifiante de I'dpargne devrait 8tre alloude h I'habitat. 

Aux Etats-Unis, le marchd hypoth~caire r~sidentiel est b lui seul le plus grand utilisateur
de capitaux. Pendant les ann~es au cours desquelles le syst~me d'dpargne se d~veloppait
et que Icgouvernement instaurait des programmes pour permettre aux gens d'acheter des 
terres agricoles ou une maison, personne n'asoulev6 ia question de I'allocation. IIest bien
dvident que les membres du Congris et les membres des chambres I6gislatives des divers 
6tats se sont toujours rendu compte du bienfait que comporte la propagation du principe
de la proprikt privee. qulil s'agisse de terres agricoles ou de maisons ob habitent les gens.
A I'heure actuelle, tout comme autrefois, en allouant les ressources, on accorde aux
Etats-Unis tine haute priorit, aila propri~td immobilire: ceci se reflte dans certains des 
avantages que le gouvernement octroie aux caisses d'6pargne. 

i va de soi que les habitants d'un pays seront plus heureux et plus productifs s'ils ont un
logement dicent. Pour s'engager dans nimporte quel genre d'entreprise productive, ilfaut
qu'une personne ou qu'une famille dispose de ,iourritLre, de vetements et d'un toit. II 
semble qu'en premier lieu la population doive disposer des ndcessit~s lui permettant de 
mener tine vie productive, puis en second lieu vient le d6veloppement des rcutes, de 
centrales Mectriques, des mines et des usines. 

La construction de logement ouvre bien entendu des d6bouchds. La construction deroutes, d'installations sanitaires ';tde logements stimule l'emploi. L'industrie du logement
crde un grand nombre d'emplois non seulement dans le secteur du bftiment mais aussi
dans des industries connexes comme ]a production de briques et de blocs en b~ton, de
bois, de toitures et de plomberie. i est important de ne pas perdre de vue que l'industrie 
du batiment ne fait appel qu'aux ressources locales et A.la main-d'oeuvre locale. Les
mat~riaux qui doivent tre import~s pour construire un logement addquat, quel que soit le 
pays, sont peu nombreux. L'industrie du baitiment ne demande pas de devises. 

Je voudrais partager avec vous un autre principe que nous avons appris dans les pays
ot la population jouit d'un assez bon standing de vie en ce qui concerne le logement. II
consiste en ce que pour marquer un progr s dans la voie de I'am~lioration de I'habitat, il
doit y avoir, dans le secteur priv6, des institutions qui se sp~cialisent dans le credit au
logement. Dans de nombreux cas, il est possible que le gouvernement doive au d6part
crder l'institution de financement de logem. nts comme le Liberia.I'a fait Certains 
gouvernements ont aussi fourni le capital d'apport n6cessaire aux institutions financi res 
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du secteur privd, tout aussi bien cooperatives que privies. Nous avons trouvd que les 
banques et les institutions financires de type normal n'offreii pas tine source si~re de 
fonds pour le financement de logements. Je crois que c'est en raison de cette experience 
que le Liberia a W men6 A crier la Caisse Nationale d'Epargne-Logement (National 
Housing and Savings Bank). 

En gdn~rai, les banques normales consentent des pr~ts ii ceux qui ont les moyens et qui 
veulent bien payer les taux d'int~r~ts les plus 0!ev~s. La plupart de leurs directeurs 
s'int~ressent surtout aux affaires de financement et aux entreprises productives. Quel que 
soit le pays, la plupart des gens qui empruntent de 'argent pour acheter ou faire bfitir une 
maison, ne peuvent pas se permettre de payer les taux d'intdrts 6lev~s que payent les 
entreprises commerciales et industrielles. C'est la raison pour laquelle il existe un besoin 
d'avoir des banques spdciales d'dpargne-logement qui soient soit parrain6es par le 
gouvernement, soit encourag6es ou subventiondes par celui-ci. En ce moment, [Union 
Internationale des Socidtds d'Epargne et de Credit Immobilier est en train de mener une 
enquete dans les pays du monde entier pour recueillir des informations concernant les 
types d'assistance offerte par les gouvernements aux organisations de type caisse 
d'6pargne-logement. J'ai moi-meme remarqu6 que dans tous les pays oOi il y avait un bon 
syst me d'6pargne-logement, il existait 6galement des dispositions gouvernementales 
d'un genre ou d'un autre pour assister ou aider les institutions, en particulier pour les aider 
Afaire concurrence en mati~re de capitaux d'dpargne aux autres institutions qui cherchent 
As'assurer des fonds d'dpargne pour consentir des pr~ts. 

Nous sommes contents de voir que des institutions de type caisse d'6pargne-logement 
se d6veloppent en Afrique et qu'un grand nombre de vos gouvernements reconnaissent 
l'importance de [Habitat IAoO il s'agit d'utiliser I'6pargne privde. C'est la leqon que nus 
ont enseign~e les Etats-Unis, la Grande Bretagne, I'Allemagne et beaucoup d'autre; pays 
industrialists. Cest aussi ]a meme leqon que nous ont enseign~e les pays d'Am~rique 
Latine, et c'est certes une experience que vous pouvez esp~rer 6muler. 
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L'EPARGNE OBIGATOIRE COMME BASE DE
L'INTRODUCTION D'UN SYSTEME D'EPARGNE ET 

DE CREDIT FINANCANT LES PROGRAMMES DE 
LOGEMENT: L'EXPERIENCE BRESILIENNE 

par.los Carlos Melo Ourivio, Vic-Prsident, Union Internationale des S'itis 
d L'pargne et 1e Pr'I.s himobiliers, Brisil* 

C'est pour moi un grand plaisir de comparaitre devant une audience aussi choisie. Ce
matin, je me propose de vous dfmontrer entre autres le succfs qu'a rencontr6 au Brfsil
l'introduction du Plan National du Logement, ce plan qui, en l'espace d'un peu plus de dix 
ans, est arrivd a reprdsenter un actif de 31 milliards de dollars en applications, qui setraduit par la construction de plus de 1.800.000 unites de logements, ainsi que par de
grands investissements d'infrastructure urbaine et d'assainissement prioritaire. 

Je souhaite que mon exposd reprfsente une parcelle de contribution, pour ceux qui son.
rdunis dans cette salle, "i la cause du perfectionnement constant d'un syst~me qui se 
propose de rfaliser le rave de tout individu. celui de possfder son propre logement. 

Mon pays, dont la superficie correspond A305lf de cette Afrique qui nous accueille aussi
chaleureusement, possde une population d'un peu moins de 120 millions d'habitants, ce
qui le situe parmi les sept nations les plus peuplkes du monde. 

Notre revenu annuel pro capita est de 1.275 dollars, ce qui place le BRESIL, d'apr~s les
crit&es internationaux, parmi les pays en voie de ddveloppement. 

Bien que notre tafix de croissance d~mographique soit de 2,9% par an-un chiffre
encombrant si l'on tient compte de notre stage actuel de d6veloppement-pr s de 62% de 
notre population se concentre dans les grandes agglomdrations urbaines, oO le taux
d'accrissement de la population est de l'ordre de 4% par an. 

Lors de l'institution de notre Syst me Financier du Logement, en 1966, un veritable
abime s'6tait creusd entre le croissant d.ficit de logements d'une part et l'infrastructure 
6conomique et financi.re extr~mement pr~caire de ce secteur d'autre part. 

L'inflation al.rmante, dont le taux annuel moyen avait atteint 62% pour les ann~es 1963,
1964 et 1965, formait alors une toile de fond tellement sombre que la situation nous 
paraissait sans issue. 

Nous savons tous que le probkme du logement ne peut Wtre rdsolu que par des credits A
long terme. Mais comment pourrions-nous penser A 6tablir le financement d'un pro
gramme si le taux d'inflation atteignait de tels niveaux? Comment trouver des capitaux
disposes "tcourir de tels risques? 

II 6tait donc indispensable d'adopter des mesures in~dites visant A neutraliser le 
fantdme de 'inflation galopante de notre monnaie. 

A1'6poque, il exis'ait au Brdsil fort peu d'agences gouvernementales qui conc~daient de 

*Exposd donn6 par M. Peter KimnD,AID/Washington. D.C. en I'absence de M. Ourivio. 
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tels prts Ades taux d'inter~ts extremement favorables, mais dont la portee sociale 
s'avdrait insignifiante. 

L'absence de programme efficace de logement, alli e au torrent d'inflation dont le taux 
annuel avait atteint la moyenne de 43% pour la piriode comprise entre 1956 et 1.966, avait 
chass6 de I'esprit du bresilien l'habitude de l'6pargne, ce qui formait des perspectives
particuliirement sombres pour le secteur. 

Cest alors qu'une nouvelle 16gislation vint r6volutionner notre 6conomie: I'application
du mecanisme de l'indexation aussi bien pour les fonds d'6pargnes que pour les soldes 
debiteurs des prets pour logements. Tot le succ.s qu'a rencontre le syst.me bresilien 
d'6pargne et de credit repose sur ce m6canisme. 

En consequence surgirent de nombreuses entreprises privdes et agences gouver
nementales destinees Acapter I'6pargne et A 'appliquer en financements pour logements.
L'ensemble forma ce que l'on appelle le Syst me Bresilien d'Epargne et de Credit, dirig6
ds son origine par une agence federale: la Banque Nationale du Logement. 

D'autre part. Idgouvemement bresilien crea l'epargne obligatoire par le truchement du
Fonds de Garantie d'Anciennet6 dans I'Emploi (FGTS), qui consiste en le versement 
mensuel obligatoire, par chaque firme, d'un montant correspondant A8% du total de sa 
feuille de salaires. Le volume toujours croissant de ces fonds est administr6, depuis 1966, 
par la Banque Nationale du Logement, qui fonctionne comme une sorte de banque
centrale du Systeme Bresilien d'Epargne et de Credit, responsable pour rexecution de la 
politique du logement du gouvernement br6silien. 

Les fonds correspondant aux 8% deposes par les entieprises, plus les iaterets que le 
Fonds de Garantie produit et la correction mon6taire annuelle en fonction de l'indexation, 
ont garde pratiquement ]a meme proportion que la legislation anterieure en tant que valeur
de l'indemnit6, qui pr6voyait le paiement d'un salaire mensuel par annee de service en cas 
de renvoi. 

Si d'une part le mecanisme de ]'indexation et les agents charges de capter l'6pargne 
representent la structure economique et technique du Systeme Bresilien du Logement, les 
montants provenant du Fonds de Garantie d'AnciennetC- dans I'Emploi en constituent la 
garantie fianciere. 

Depuis i'6poque de la revolution industrielle, Ia protection du travailleur dans les divers 
secteurs d'activit6s constitue l'un des aspects les plus importants des relations entre 
employeurs et employes. Toutefois, aussi bien au Bresil que dans d'autres pays, il existe 
une profonde preoccupation de garantir et recompenser I'anciennet6 de l'employ6 au sein 
de son entreprise. 

Dans divers pays, la legislation visant Aassurer cette garantie obligeait l'employeur qui
rdsiliait le contrat de travail Averser A 'employ6 une certaine somme d'argent proportion
nelle Ason salaire et au nombre d'annees de service dans la firme. 

Dans mon pays, les lois du travail ont incorpore, depuis 1930, diverses conceptions 
ayant fait leur preuve A 'etranger, ce qui nous a permis de perfectionner la protection des 
ouvriers. C'est Apartir de cette epoque, qui a marqu6 le debut de notre emancipation
industrielle, que nous avons presente au monde civilise une strie de lois qui ont fait l'objet 
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La somme de ces montants constituerait ainsi un fonds d'investissement qui, appliqu
la construction de logements, favoriserait le d6veloppement non seulement du secteur de
ia construction civile, mais 6galement de l'industrie de mathriaux de constnictio-i et des
diverses activitis lides Aces sectet. -,; cet essor irait crier un plus grand norbre d'emplois
et r6percutcrait favorablement sur l'ensemble de I'dconomie nationale. 

Le fonds instaur6 en 1966 et form6 par le recueillement des 8% payables par les
employeurs represente actuellement un montant d'environ 8 milliards de dollars, auquel
viennent s'ajouter les montants canalis6s par l'dpargne volontaire, pour former un total
d'environ 20 milliards de dollars, qui a permis le financement de 1.800.00 logements au
Br~sil au cours des douze dernitres annies. C'dtait ia premiere fois au Brdsil qu'un 
programme gouvernemental canalisait des fonds pour faire face Aia demande toujours
croissante de logements. 

LA masse des travailleurs du Br6sil a rapidement adhere au nouveau systtme. Les 
montants sont d~pos6s au compte en Ianque de chaque beneficiaire individuellement; il
existe actuellement environ 38 millions de ces comptes bancaires diss~minds par tout ie 
Br6sil. 

Les ddp6ts provenant des cotes du Fonds de Garantie au nor des employ6s ont 6t6
d~centralis6s et sont gires par le rk.seau bancaire. Ii est specific que les comptes doivent 
etre ouverts dans les agences bancaires de ]a meme localit6 oO ont leur siege les
etablissements qui emploient la main-d'oeuvre beneficiaire. Pdriodiquement, les moetants 
recueillis par les agences bancaires sont transferes Aune banque qui les centralise, et oO ils 
restent Ala disposition de l'organisme charge d'administer le Fonds de Garantie. 

En tant qu'organisme g~rant le fonds constitu6 par i'kpargne volontaire et par le Fonds
de Garantie d'Anciennet6 dans I'Emploi, la Banque Nationale du Logement s'engage 6
appliquer les fonds de manire Aassurer la correction p6riodique, par indexation, du solde
crediteur de chaque compte, ainsi qu'un rendement effectif de l'ordre de 4.5% par an en 
moyenne. 

La Igislation prevoit que le titulaire d'un compte de Fonds de Garantie d'Anciennet6 
dans l'Emploi a le droit de recevoir ]a totalite des d~p6ts effectues en son nom, plus la
capitalisation des intdrets et les credits provenant des corrections par indexation, dans les 
cas suivants: 
I. 	s'il a 61t congM6di injustement, mnme quand il n'a pas complete sa premiere annde de 

service; 
2. en cas de dissolution du contrat de travail par suite de la cessation totale ou partielle 

des activit~s de 'employeur; 
3. 	lors de la prise de retraite pour motifs de vieillesse ou d'invaliditd permanente; 
4. 	 lors de I'Echdance du contrat de travail conclu pour une p~riode d~terminde; 
S. en cas de d~cbs du bWndficiaire, en faveur de ses d6pendants. 
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d'61oges de la part de tous les reprsentants de 'Organisation Internationale du Tra
vail. 

La legislation br~silienne garantissait Al'employ6 le droit Ala stabilit6 dans 'emploi. 
Une clause lui assurait, aprts dix ans de service dans la meme entreprise, le droit de n'Wetre 
renvoy6 que par fautes graves de sa part, reconnues en justice. En outre, I'employ6 

meme firme avait droit A recevoir unerenvoy6 apris plus d'un an de service dans la 
indemnit6 correspondant Aun mois de salaire pour chaque ann6e de service. 

Tou:tfois, l'indemnitd Averser ne protdgeait pas les employes qui prenaient simplement 
leur retrait; d'autre part, les d~pendants ne recevaient rien en cas de dces de l'employ6, II 
est vrai qu'il existait A '6poque-et qu'il existe d'ailleurs foujors-un autre syst me de 
pr6voyance sociale qui s'adapte plutdt aux travailleurs de classes de saWaires inf~rieures, 
et ne satisfait guere les employes recevant des salaires plus 6lev~s que la noyenne. 

Avec le temps, les engagements travaillistes des entreprises s'accumulaient au passif, et 

avec eux la menacc croissante de paiements d'indemnit~s aux employes qu'il fa'lait 
6ventuellement cong6dier. Cet aspect affectait n6gativement la liquidit6 du patrimoine 
m~me des entreprises. 

Par ailleurs, le systtme d'indemnit, par ann~es de service en vigueur A l'6poque 
empechait, sur le plan pratique, l'employ6 de changer d'emploi spontan~ment. En effe', 
meme si Iaperspective se pr~sentait A iui d'un emploi mieux r~munr, il h~sitait A 
,changer cette 6ventuelle amelioration de salaire contre une indemnitd hypothdtique qui 
allait en s'accroissant Amesure qu'ii accumulait des annes de service dans la meme 
maison. 

Cet dtat de choses d6courageait le perfectionnement de la main-d'oeuvre et r~duisait en 

fait ]a productivit6 dans 'emploi. 

Lors de l'entite en vigueur du systeme financier du logement, la n~cessit6 de recueillir 
les fonds n6cessaires au d6marrage du systtme se joignit au desir d'assainir et de 

emperfectionner le systeme anterieur d'indemnisation pour anndes de services des 
ployes. 

On imagina alors un systeme qui allait permettre aux employeurs de pourvoir A 
'avance, et en parcelles, Ala liquidation des indemnites Averser pour annees de service, 

grAce au versement mensuel de d6p6ts correspondants Aun pourcentage pr6-6tabli de ]a 
remuneration de tous ies employes. 

D'une part, le nouveau systtme liberait les entreprises des charges excessives d6cou
lant de 'augmentation progressive du passif travailliste; d'autre part, il garantissait, grfice 
aux d6p~ts Vers6s par les entreprises sur la base des contrats de travail, i'accumulation 
d'un p6cale pour les employes. Les fonds ainsi recueillis 6taient destines Asatisfaire I'un 
des besoins fondamentaux de I'homme: le logement. 

onParallblement, et vu le caracttre franchement inflationnaire de notre 6conomie, 
s'attacha Apreserver les fonds recueillis deI',Erosion que constitue la devaluation de la 
monnaie, en leur offrant une forme d'application qui leur garantirait un rendement 
permettant de faire face A]a fois Aleur capitalisation et aux corrections dictdes par I'index
ation. 
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Meme dans les cas de renvoi pour juste cause, et dans ceux de d~mission volontaire, les 
montants credit6s Al'employ6 peuvent etre utilises dans les cas suivants: 
I. pour l'application du capital en activitds industrielles, commerciales, agricoles ou 

d'6levage, si le titulaire decide de s'6tablir Ason compte ou Aformer une soci6t6; 
2. pour ]'acquisition d'6quipements destines A1 'exercice d'une activit6 autonome; 

3. pour faire face Ades besoins urgents de la famille, en cas de ch6mage; 
4. en cas de marriage, pour les titulaires du sexe f~minin: 

5. pour motif d'acquisition de sa propre demeure; 
6. pour faire face ides besoins urgents de la famille, en cas de maladie. 

Dans tous les cas, le compte en banque reste au nom de l'employ6, qui ne perdjamais
droit au d~p6t. C'est ainsi que, dans le cas oO ilsort spontan~ment de son emploi pour
entrer dans une autre firme, son compte est simplement transf~r6 et s'accroft des d~p6ts
effectu(s par le nouvel employeur, garantissant ainsi I'indemnit6 totale pour ses annes de 
service. 

Le Fonds de Garantie d'Anciennetd dans i'Emploi remplit ainsi gaillardement toutes les 
fonctions dconomiques et sociales que la legislation en la matire lui a attribu(es. II est 
reconnu et accept6 par tous les Br~siliens des diverses categories 6conomiques et
professionnelles, qui le consid~rent comme IFun des instruments les plus fertiles d'action 
6conomique; on peut affirmer qu'il repr~sente l'une des conquetes sociales les plus
 
significatives du Br~sil dernibres dcades.
 

Parallblement a I'application de ces fonds dans les programmes de construction de 
logements, la Banque Nationale du Logement a commence, depuis 1971, Afinancer des 
programmes d'assainissement apr~s s'etre convaincue que la conception de Ia demeure, 
en tant qu'abri exigeait une infrastructure urbaine de services publics indispensables A 
l'obtention d'un niveau et d'une qualit6 de vie plus 6lev6s. 

Au cours des sept derni.res armines, le Plan National d'Assainissement, cr66 dans le but 
de fournir l'infrastructure pour les futurs programmes de logement et d'am6liorer les 
structures existantes, a permis de r~duire le deficit des rdseaux d'godts et d'6tendre le 
r~seau de distribution des eaux traitdes. 

Sans les ddp6ts alimentant le fonds-qui repr6sentrent au depart la seule source 
d'alimentation dont disposait le syst.me financier du logement pour r~aliser ses plans de
logement-il est peu probable que Iesystbme aurait atteint la position privil6gi6e dont il 
jouit actuellement. 

Disposant d'un total de fonds d'environ 20 milliards l e dollars, le Syst.me Br6silien 
d'Epargne et de Credit occupe aujourd'hui ]a quatri.me piace dans le monde, aprbs ceux 
des Etats-Unis, de la grande-Bretagne et de l'Allemagne occidentale. 

L'analyse retrospective et chronologique des listes mensuelles montrant les retraits
effectu~s au d6bit du fonds et les montants vers6s r6vtle une stabilit6 relative dans Ia
rdriode consid6re, ce qui vient d6montrer que le systbme ne constitue pas, et n'a janiis
constitud, une source de ch6mage au Br~sil. Bien au contraire, ces d6p6ts repr6sentent 
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des facteurs de creation et de motivation d'emplois, particulirement dans fes grandes 
agglomerations urbaines, car ils sont appliques Aiaconstruction de logements, activite qui 
absorbe un grand nombre de travailleurs non qualif6s. lls constituent une parcelle 
importante de I'effort de notre pays visant Acr(er de nouveaux emplois afin d'absorber le 
million de nouveaux employ(s qui acc.dent chaque annie au march6 brksilien du tra
vail. 

Ces rapiuis commentaires, ainsi que les chiffres ddtaill~s qui les accompagnent, 
d~montrent le r6le extremement important que jouent I'6pargne obligatoire et I'*pargne 
volontaire dans notre pays. en tant qu'instrument du d6veloppement dconomique, grfice 
au financement de nouvelles demeures et des programmes d'assainissement. 

POPULATION 
BRSIL, AMCRIQUE LATINE. MONDE 

ANNCE 
POPULATION (106) BRISIL (%) 

Am6rique 
Orduil Latine Monde Brisil/AL Brisil/Monde 

1900 17.4 63 1608 27.6 1,1 
1940 41,2 130 2295 31,7 1.8 
1950 51,9 163 2517 31,8 2,1 
1960 79,9 213 3005 329 2.3 
1970 93,1 283 3632 33,0 2,6 
1978(" 116.4 355 4227 32.8 2.8 

Projections boes sur 10 tmax do croiuansr do 1960 A1970 
Source: FISGE - fratituto BDriaWigo do Estatistica 

BRISIL 

PROJECTIONS DE LA CROISSANCE DE LA POPULATION 

10' 

1960(A) 19701B) 1980(C) B/A C/B 

Totale 70992 93,139 123,032 1.31 1,33 
Urbeine 33,004 52,064 78,153 1,63 1,50 
Rural. 38.98 41,054 44,878 1,05 1,09 

Sauce: FISGE - DECEN -Rista Uramleira do Estatistica. 
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BRISIL 
PROJECTIONS DE LA CROISSANCE DE LA POPULATION 
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RELATIONS ENTRE LE FLUX D'EPARGNE FINANCIERE ET LE PIB 
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TAUX DE CROISSANCE RgELLE (%) 

BRISIL 

Annfes 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

PIB 9.7 10.3 5.3 1.5 29 2.7 5.1 4.8 9.3 9.0 9.5 11.3 10,4 11.4 9.6 4.2 8.8 8.3 

PIB 
p/Capita 6.6 7,2 2,3 1,3 0 0,0 2,.2 1,9 6.2 5.9 6,4 8,222 7,3 8.3 6.5 1.3 5.7 5,1 

Sources: Banco Nacional do Habita;So. 
Banco Central do Brasil. 
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RESSOURCES DU SYSTtME BRSILIEN DIPARGNE ET EMPRUNTS 

An ~13fcebre)R nnes 1972 1973 1974 1975 1976 1S77 

Ressources des Epargnants 2.490 3.610 4.989 7.091 9.480 12.173 
Refinancement de la BNH 1.039 1.441 2.029 2.529 2.948 4.122 
Ressources Propres 107 171 235 312 324 525 
Autres Ressources 183 298 580 828 771 1.059 
Total 3.189 5.520 7.033 10.760 13.523 17.879 

Source: Bnco National do Habitaoo. 



COMPOSITION EN POURCENTAGES DES RESSOURCES DU SYSTeME 
BRCSILIEN DIPARGNE ET EMPRUNTS 

Des Epargnants 
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PLAN NATIONAL DU LOGEMENT 

BILAN CONSOLIDI 

Soldeon US$ 106 
e) 1968 1989 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977* 

Rubroques 

Total 1.386 2.235 3.335 4.496 6.647 8.721 11.711 15.622 20.611 31.333 
Finmncemants: 

U. -Habitations 1.177 1.914 2.619 3.342 3.462 5.807 7.569 9.802 13,252 15.924 
- Aminiugment - - 60 92 154 384 464 93 934 3.074 
- Mat6riaux de Construction - - 153 268 354 424 644 772 951 564

Autres Actifs 209 314 490 794 1.504 2.032 2.82 4.183 6.096 2.966Pendant - 13 7 273 74 142 172 378 8813 

Total 1.386 2.235 3.335 4.496 6.647 8.721 11.711 15.622 20.611 31.333" 
Capital at Reserves 162 246 351 434 616 940 1.485 1.679 1.796 2.198
FGTS 773 1.246 1.747 2.306 2.953 3.710 4.446 5.379 6,509 8.125 
Livrets d'Epurp 135 306 604 898 1.541 2.496 3.0 6.135 8.710 11.524 
Lewre Immobiliaires 219 358 526 677 930 1.064 1.112 988 814 646 
Autres Pasifa 92 67 91 181 270 343 588 1.011 2.138 1.413 
Pendant 5 12 16 - 337 146 172 430 644 7.427 

Accumuli en 103 

Financents Conc~dds 286 446 604 732 835 985. 1.082 1.230 1.470 1.738 
Epergnents - 1.349 2.239 3.234 4.837 6.808 9.956 13.486 17.730 

Source: Bno Neckmo do Habtm1o 
Donni.. Prmvtgolim. 



FGTS
 
FONDS DE GARANTIE POUR ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
 

1967 - 1977
 

us$ 10' 

Annae Ddp6ts Retraits Net 

1967 39 1 38
1968 77 14 W1969 114 36 78
1970 159 63 96

1971 
 223 97 126
1972 
 313 142 17
 
1973 
 431 186 
 245

1974 
 618 265 353

1975 940 441 499
1976 
 1.410 714 696

1977 2.211 1.174 
 1.067
 

Total 6.535 3.103 3.432 

Int6rdts Cr~ditds 551
Correction Mondtaire 4.142Bilan au 31/12/1977 8.126 

Source: Banco Nacional da Habita;lo 

FGTS - FONDS DE GARANTIE POUR ANCIENNETI DANS L'EMPLOI 

us$10 

FGTS 1976 1977 
 B/A
 
(A) (8)
 

Dpts Totaux (2) 2142 2,211 .1,032
Retraits 1076 1,144 1,062
D61pts Nets 1066 1,067 1.001
Dd16ts Moyens 6125 7,427 1,213
Retraits/Dip6ts Totaux 5023 51.72 
Retraits/Ddp6ts Nets 17,57 15.40 -

(2) Interits Non Inclus 
US$ - Cr$ 15,845 
Source: Banco Nacional do HabitaC5o 
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REUNION DE TRAVAIL A-I
 

Pr sidlent: Ahmed Zaki Abou El Nasr, Egypte 

LA POLITIQUE DU LOGEMENT: L'ALLOCATION
 
DES RESSOURCES
 

par Ahnm'd Zaki Ahou El Nasr, .1inistre Supphaint, Vice-President de alBanque de 
De;veloppenientlinniobilier. Secteur Bancaire. 1Tnancement de (r0i. Egypie 

OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE 

De nos jours. en Egypte en g~n~ral et au Caire en particulier, tous les 6lments en notre 
possession tendent ",souligner I'importance de la demande non satisfaite en matizre de 
logement. On estime qu'i l'heure actuelle. la population de 'agglomeration du Caire 
s'lve a 8 millions dhabitants environ. soit 20'7 de la population totale de I'Egypte. 
Selon des estimations dignes de foi, la pfnurie de logements se chiffrerait a 500.(X)O unites 
pour la seule agglomeration du Caire. 

Ce ph~nombne affecte la majorit6 des pays en voie de d6veloppernent dans lesquels les 
logements ont tendance a se concentrer autour des principaux centres urbains. essen
tiellement pour des raisons dordre 6conomique. 

Afin de donner un exemple de cc que I'on peut considrer comme une politique 
appropride en mati~re d'allocation des ressources dans les pays d'6conomie planifife, 
nous pouvons donner un aperqu des mesures prises par le gouvernement dgyptien dans le 
domaine de ['allocation des ressources, en mettant 'accent stir les efforts visant atfournir 
des unitds adfquates aux groupes de fiible revenu. Selon nous, ces 61lments peuvent 
s'appliquer i un grande nombre de pays en voie de dfveloppement a des degr~s divers e 
compte tenu des conditions propres a chacun d'entre eux. 

Le problme de logement en Egypte est de nature cumulative, et a pris des proportions 
inquiftantes au fil des annfes. C'est pourquoi le gouvernement est ddsireux d'y apporter 
des solutions en consacrant un plus grand nombre d'investissements A I'habitat dans le 
cadre du budget et du plan de d6veloppement de 1978, et dans celui du plan quinquennal 
1978- 1982. 
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Afin de bien montrer l'importance que nous attachons au problme, signalons que le 
plan de d~veloppement pour 1978 attribuait LE. 148 millions, dont 55% allaient au secteur 
public, soit £E. 80 millions, et 45% au secteur priv6, soit £E. 68 millions. En outre, on 
esp~re attirer des capitaux arabes d'origine 6trang~re s'6levant A LE. 50 millions, dont 
LE. 30 millions proviendraient de versements effectu~s par des Egyptiens travaillant A 
1'6tranger. Ces chiffres laissent esp~rer que l'on peut se fixer un objectifde 688.000 unites. 
Etant donn6 que les divers plans appliques jusqu'4 1977 n'ont pas r~ussi Aatteindre leurs 
objectifs, Acause du manque d'investissements appropri~s et du fait que le budget est 
soumis Ades influences negatives dues aux besoins d'autres secteurs productifs ou Aceux 
de 	la defense, le plan pour 1978 a W Mlabor6 en tenant compte des r6sultats d'6tudes 
entreprises Acet effet. La politique ainsi d~finie est fond~e sur les crit~res suivants: 

1. 	La creation de nouveaux centres urbains viables destines Aattirer et absorber une 
partie des habitants des zones surpeuples pour 6viter le d~veloppement anarchique de 
concentrations de logements non conformes au plan de d6veloppement. 

2. 	Une nouvelle planification des zones moths d~veloppdes dans les villes existantes afin 
d'y r~duire la densit6 de population et de contribuer Aleur amelioration. 

3. L'incitation des particuliers et des cooperatives A assumer leur r~le en matire de 
logement, en fournissant et amdnageant les terrains n~cessaires 4 ia construction Ades 
prix raisonnables, tout en 6vitant, dans ]a mesure du possible, la speculation, et en les 
aidant Aobtenir des prets avantageux. 

4. 	 L'limination des goulots d'6tranglement et des p~nuries au niveau de la production et 
de la distribution de mat~riaux de construction, en s'assurant qu'ils seront disponibles 
Attout moment Ades prix raisonnables. 

5. L'encouragement et I'aide au secteur du bfitiment de manire Aiqu'il soit plus Ameme 
d'assumer les responsabilit~s qui lui incombent dans le domaine de la mise en oeuvre 
des projets pr6vus par le plan de d6veloppement. 

6. 	La mise en oeuvre des 6tudes et des recherches n~cessaires Ace I'dlaboration des 
plans; le choix d'un agencement rationnel des batiments et des m6thodes de construc
tion: la planification des zones habitues afin d'optimiser l'utilisation des possibilit~s 
existantes. 

7. 	L'importance accrue qu'il convient d'attacher au problme de I'habitat des groupes A 
faible revenua, ce qui limiterait, au stade actuel, le rdle du gouvernement Aconstruire ce 
type de logements dconomiques ou utilitaires. Parallement, le secteur privd doit 
consacrer ses investissements Aune participation dans le processus de constr-iction de 
telles unit6s. 

8. 	 L'augmentation du taux de construction des unitds dans le logement urbain de 1, 9 A 8 
unites pour 1000 personnes ct allocation des fonds n~cessaires AI'application du plan 
quinquennal 1978-1982. 

Les vistes ambitieuses de ce programme nous ont conduit A consid~rer comme 
n~cessaire d'dlargir la base de financement des projets de logement de type 6conomique 
ou utilitaire. 

IIa donc W ddcidd de mettre fin Ala politique aux termes de laquelle la construction de 
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telles unitds 6tait confide aux entreprises du secteur public. Cette politique aremplac6e par un syst 
W 

me de vente des bfitiments Acrt~dit. et un svst me de bail foncier iilong terme. Ce propri6taire-occupant se volt done ddcharg6 du prix de revient du terrain,en tant qu'616ment du prix de revient global: les charges financibres s'en trouventramen6es a un niveau correspondant aux possibilit6s des personnes concern6es. 
Le fait que le propri6taire soit responsable de l'entretien des units 6vite au gouvernement d'engager des d~penses dans cc domaine, cc qui lui permet de consacrer lessomnies ainsi 6conomises i ['investissement dans la construction de nouvelles unitt~s. 
Les organismes et institutions intervenant dans cc processus de financernent sont les 

suivants: 
L'ORGANISME CENTRAL DES COOPIRATIVES DE LOGENIENT ET DU 

BATIMENT (GABHC)
Objectifs et Fonctions 

Cet organisnie gouvernernental fut cr en 1954 afin d'assister les coop&atives (qui secomposent de ayant raisonparticuliers une commune pour se grouper, comme lesenseignants, les ing~nieurs, les officiers de police, etc.) i fournir des logements .1leursmembres. Cet organisme n'a pas de capital, ne reqoit pas de dp6ts: quant ai fraisses generaux annuels. ils sont couverts par le budget national. Le GABHC prodigue desconseils aux coop6ratives et reexamine les sites de construction slectionn6s et les plansde construction des structures de logement destindes aux membres des cooperatives. I1contr6le en outre les travaux de construction sur le terrain. 
D'autre part, le GABHC est directement charg6 de fournir des logements: c'est-a-direqu'il s'occupe de I'acquisition et de I'amnagement des sites, ainsi que des aspects deconception, de planitication et de construction de tels projets. A un certain stade du 

processus. il est procdd6 A la diffusion d'informations parmi les acheteurs 6ventuels auniveau de la cooperative; si le GABHC r6ussit it ddcouvrir un groupe intdress6. il vend lebatiment aux membres de la coopdrative. S'il ne peut trouver une cooperative d'achat, ilconstitue une cooperative. soit en sdlectionnant des particuliers qui 6taient sur une liste
d&attente, soit en faisant appel Ad'autres particuliers. 

Linfiation et ]a crise du logement ont consid6rablement affect6 les prix immobiliers au
cours de ces derni~res anndes. Afin d'en attdnuer les r6percussions sur les cooperatives,
le GABHC a dtabli deux conditions d'adhdsion restrictives aux cooperatives. La premiere
stipule que chaque membre de ia cooperative ne pourra poss~der qu'une seule unitd. La
seconde dtablit que, dans le cas otz un membre vend son unit&, le prix de vente ne doit pas
excdder le prix d'achai d'origine. En d'autres termes, I'acheteur paie comptant auvendeur le montant de I'acompte initial, plus la difference entre le montant initial deI'hypoth~que et le solde du pr~t qui reste "tverser; ilprend 6galement en charge le solde du 
compte. 

Les prets sont accordds aux acheteurs individuels de la faqon suivante: 
Prix de vente - E. Pourcentage maximum du Prit 
jusqu'a 3.000 900 
de 3.000 A4.000 85% 
plus de 4.000 80% avec limitation de 

l'emprunt "AXE. 5.000 
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Le d6lai de recouvrement des prets est de 30 ans au maximum; seuls les int~rets sont 
pay6s pendant les trois premieres ann6es. Apartir de ]a quatrime ann6e, on r6clame des 
versements d'intdret de principal. Le taux d'interet pay6 par les emprunteurs est de 3% 
par an, soit la diffdrence eihtre ce taux et le taux consenti au GABHC par la banque. 
Jusqu'A i ya environ un an, le GABHC effectuait des emprunts Aun taux de 4,5%, mais le 
taux actuel est de 7%. Ce taux est pay6 par le gouvernement au GABHC, qui le transmet A 
la banque commerciale de prets. En ce qui concerne les remboursements annuels des 
prets, signalons que le montant annuel des prts demeure constant. 

LE FONDS NATIONAL DU LOGEMENT 

Une loi r6cente porte acte de ]a cr6ation du Fonds National du Logement (FNL). Dans 
un proche avenir, des reglementations concernant la mise en oeuvre devraient etre 
adoptees. 

Objectifs 

Cette nouvelle loi definit les moyens grfice auxquels le FNL devrait etre en mesure de 
crter d'importantes sources de capitaux qui seraient destines A Ia consolidation des 
structures 6conomiques ou du march6 des logements utilitaires. Daprts les previsions, 
budg6taires, on estime que les sources de capitaux ainsi crUes pourraient permettre la 
construction de 10.000 unites environ, dont le coOt unitaire serat approximativement de 
£E. 3.000. Ces chiffres concernent les 12 mois Avenir. 

Detix raisons essentielles ont preside Ala creation du FNL. La premiere a te le souci de 
reduire la penurie de logements 6conomiques qui ne cesse de s'aggraver. La seconde a W 
la volont de soulager le budget de l'6tat, qui, A 'heure actuelle, a pratiquement atteint le 
point de rupture, Acause des efforts consentis dans le domaine du financement de 
'habitat, et les subventions qui s'y rattachent. Les chiffres en notre possession montrent 

que le gouvernement a debloqud £E. 190 millions Acet effet au cours des cinq dernibres 
ann6es.
 

Fonctions 

Le Fonds accordera des prets aux coop6ratives et aux gouvernorats (peut-etre meme A 
d'autres organismes gouvernementaux). Cea fonds serviront Afinancer une partie des 
logements n6cessaires. Le FNL ie sero en aucun cas un organisme accordant des prts 6 
petite kchelle, et son fonctionnement n'aurarien de celui d'une banque. Les logements 
construits avec les fonds du FNL seront de type 6conomique ou utilitaire; ils auront une 
surface qui variera de 20 A 6) m2, pour un coot moyen unitaire de LE. 3.000. lls seront en 
majeure partie occup6s par des families dont les revenus ne depassent pas le niveau 
minimum d'imposition sur le revenu, qui doit bient6t etre relev6 ALE. 500 par an. Jusqu'A 
maintenant on n'envisage pas de fixer un plafond de revenu comme crittre de selection. 
Les unites construites dans le cadre du programme seront destinees Ala veroe plut6t qu'A 
ia location. Les prets seront recouvrables sur une priode de 30 ans, avec des taux 
d'interet annuels de 3%. Tous autres interets vers6s par le FNL seront subventionn6s par 
le gouvernement. 
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Sources de financement 

La loi stipule que le Fonds tirera les fonds n~cessaires la r~alisation de ses objectifs 

des sources suivantes: 

I. 	Vingt-cinq pour cent des recettes provenant des ventes et des loyers ainsi que des 

charges inh~rentes au secteur immobilier gouvernemental-que cc soit au niveau des 

villes ou des carnpagnes-ces dispositions font l'objet du Dcret Pr~sidentiel no. 101 

de 1956. Nous n'avons malheureusement " notre disposition aucune estimation 

ces recettes repr~sentent.chiffr~e du montant que 

2. 	Les recettes provenant des obligations immobilires. (si l'on excepte les organismes 

gouvernementaux, les collectivit~s locales et les organismes publics. les d6tenteurs de 

permis de construire des logements ou des bureaux, dont le coat ne d6passe pas Q2E. 

50.000-terrain non compris-devront acheter des obligations du Fonds pour le 

Logement, dans une proportion de 10% du coat de construction). 

3. 	Les recettes provenant des charges perques sur les dtpassements de hauteur des bati

ments.
 
s sur le budget national.
4. 	Les credits allou~s au Fonds prlev 

5. 	Les fonds consacr~s aux logements 6conomiques dans le cadre des accords interna

tionaux conclus par le gouvernement. 

6. 	 Les prts. 

7. 	Les aides p~cuniaires, dons et dotations. 

8. 	Les recettes provenant des investissements du Fonds. 

9. 	 Les recettes provenant des amendes perques sur les individus qui ont viol6 les codes 

de construction. ou sur ceux qui se sont rendus coupables des infractions mentionn~es 

dans la loi No. 106 de 1976. (La r~glementation relative l'ex~cution de cette loi n'a 

pas encore W mise en place). 

Tous autres rfglements 6tablis par d~cret pr~sidentiel. (Les compagnies d'assurance10. 	
doivent acheter des obligations du FNL 6quivalentes h un pourcentage des recettes 

provenant de I'assurance obligatoire des terrains dont la valeur d~passe tE. 10.000 

termes de la Loi No. 106 de 1976 mentionn~e dans le paragraphe 9. Le pour
aux 
centage h prlever sur les recettes reste i determiner). 

11. 	 La taxe sur les terrains non amdnags qui s'&lve A2%.
 

LE CREDIT FONCIER
 

On pourrait dire du Credit Foncier qu'il est le principal organisme de financement en 

matiire de logement. II s'agit d'une institution stable qui a derrikre elle un sicle 

d'exp~rience dans le domaine du financement immobilier. Son sibge social est 6tabli au 

Caire; il a une succursale principale Alexandrie et des succursales de moindre 

importance dans cinq gouvernorats. Tous les membres du Conseil d'Administration sont 

nomm~s par d~cret pr6sidentiel pour une p~riode inddtermine. 

Dans le domaine du logement, il accorde des pr8ts remboursables sur des p6riodes 
t de 6,5% pour les bfitiments utilitaires, et deallant de 5A25 ans, assortis d'un taux d'intr 
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9% pour les autres types de projets faisant appel aux hypothbques. Ses activit6s sont en 
pleine expansion: le montant total des prets accord6s en 1977 s'Mlevait. LE. 30,8 millions 
contre 9,04 millions en 1976. Le montant global de ses transactions a augment6 de 
240,8%. 

Afin d'atteindre les objectifs fix6s par le plan de d6veloppement, la banque travaille en 
6troite collaboration avec le Ministate du Logement et do: la Reconstruction d'une part, et 
la GABHC et le FNL de 'autre. IIaccorde des prets Ac is deux derniers organismes. Ces 
pr~ts repr6sentent LE. 15 millions et sont assortis de taux avantageux pour acc6l6rer la 
r6alisatin des programmes. Les operations de pret effectudes en 1977 ont te au nombre 
de 1.376. Environ 26% d'entre elles 6taient consacrtes au financement des logements 
utilitaires et 6conomiques, soit environ LE. 7,5 millions. La banque pr6voit d'accorder 
des prets A ce type d'habitat dans le cadre de son plan quinquennal-jusqu'A LE. 65 
millions-tout en 6tablissant un projet destin6 t susciter et mobiliser l'6pargne pour la 
construction. La banque participe 6galement d'une fagon active A ia negociation ac
tuellement en cours entre le Ministre du Logement et de ia Reconstruction et i'AID pour 
conclure un accord visant A 6tablir un programme de logement et d'am6lioration 
communautaire. Cet accord comprendra un budget de 160 millions de dollars. i pr6voit de 
construire 8.000 nouvelles unites, A la r6alisation desquelles la banque apportera son 
exp6rience en matire de gestion et de recouvrement des prets. Une cooperation active 
aura lieu dans les domaines technique, juridique et de planification. 

On ne soulignerajamais assez 'importance et I'ampleur du probitme, qui doit mettre en 
oeuvre la mobilisation des ressources nationales et la cooperation au niveau international, 
si 'on veut y apporter une solution efficace. Les statistiques montrent clairement que, 
dans ]a majorit6 des pays en voie de developpement, la demande en logements d6passe de 
25% A35% ie nombre d'unites existantes. Dans le cas de I'Egypte, ce taux de d6passement 
est de 52%. II est meme prdvu qu'en 1982 il s'6levera A 1.654.000 unites, soit 77% des 
unites actuellement disponibles. 
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Le sous-secr~taire d'Etat, Ministre Egyptien de I'Habitat a poursuivi en ces termes: 
La loi a W vote cette semaine. Elle concerne les terrains municipaux. Le prix du 

terrain a d~j, 6t0 fix6 par [a loi sur I'habitat par rapport aux prix de 1974 plus uneaugmentation annuelle de 7%. En ce qui concerne les sources de capitaux, le President a 
apport6 les 6clairc.issements suivants: pour encourager les investissements dans les 
programmes de reconstruction, I'article 16 de la loi 43 de 1974, amend6 par la loi 32 de
1977 sur les investissements de capitaux Arabes et.6trangers en Egypte, pr~voit une 
exon6ration d'imp6t de 10 ,A 15 ans pour les projets ou les nouveaux sites s'ils sont
implant~s hors des zones agricoles et dans le p~rimtre des villes existantes, contre 5 A8 
ans pour les autres projets. De plus, sans perdre de vue les logements utilitaires, cette loi,
dans son article 22, alin~a iii, pr~voit outre les conditions actuelles, des encouragements
suppl~mentaires sous forme d'un pourcentage annuel sup6rieur (14% du capital investi au 
lieu de 8%) de la valeur locative nette de ces projets m~me si cette valeur augmente en 
monnaie locale. 

Conform~ment A [article 17 de la-dite loi, les profits distribu6s apr~s ['expiration de la 
p6riode provisoire d'exon~ration seront exonr6s de l'imp6t sur le revenujusqu'A 5% de Ia 
part des contribuables dans le capital investi. 

Le reprdsentant du Ghana a demand6 comment fonctionnait le syst~me d'obligations
immobilires. Le President a r~pondu que, jusqu'A present, ce syst me dtait A1'6tude au
Minist~re des Finances, au Fonds National de Logement et au Credit Foncier et qu'iI
n'6tait pas en mesure de donner une r~ponse definitive. Toutefois, l'obligation est de 50
livres dgyptiennes. Une fois l'obligation 6mise, les investisseurs pourront y souscrire. Le 
taux d'int~ret sera de 6% environ et ce seront des obligations , 15 ans. Le Credit Foncier 
agira en tant qu'agent fiduciaire du Fonds National du Logement. 

Un d6i6gud Nigdrien a demand6 quels encouragements les investisseurs privds re
cevaient Ainvestir dans des logements 6conomiques et comment 6taient fixes les loyers.
Le President a r~pondu que 'ancienne loi sur les loyers avait fix6 les loyers des logements
Ades prix incroyablement bas pour des raisons d'ordre socio-6conomique. Cependant, la 
nouvelle favorise un rendement des investissements plus Olev6 et plus raisonnable; le
!oyer est fix6 en fonction du cot reel de ia construction et du prix du terrain 
conform~ment aux rfgles 6tablies pour chaque type de logement. 

Le d~l~gu6 Nig~rien a ensuite demand6 s'il y avait des investisseurs priv~s engages dans 
le programme de logements 6conomiques. Le sous-secr6taire de I'Egypte a r~pondu que le
nombre de pt rmis de construire accord~s en 1976 dans le secteur privd s'6levait A 38.000
unitds, d'une valeur de 50 millions de livres et qu'en 1977 ces chiffres 6taient passes A
68.000 unites d'une valeur de 100 millions de livres. Pour encourager les investissements 
dans les logements 6conomiques, le Gouvernement a accord6 de nombreux avantages,
tels que l'exemption de droits sur les mat~riaux de construction, la reduction du prix des 
terrains ou de prts plus importants i des taux int~ressants. Cela encourage les gens A
investir dans les logements 6conomiques. Le Pr6sident a ajout6 que ie Gouvernement dtait 
responsable des logements 6conomiques. 

En reponse A la question du President sur 1'exp~rience d'autres pays, le repr sentant
Mauricien a dit qu'il y avait pdnurie de terrains A PlIle Maurice. I1 faut consid~rer 
I'am~nagement du territoire de manire Aice que 1'6conomie n'en souffre pas trop et que 
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les terres reservdes A['agriculture soient intouch6es. L'office Mauricien du Logement a 

r6cemment entrepris d'acheter des terrains destin6s Ala construction. 

Le problme des prix 6leves se pose. 

Le Gouvernement devrait contr6ler l'utilisation des terrains ainsi que ia taille et la 
finition des logements. 

Le d61gu6 Ivoirien a fait savoir que la demande en logements s'elevait A25.000 unit6s 
par an AAbidjan et ce, jusqu'en 1985. Nous avons 2 soci6tds immobilires d'Etat qui
construisent Aeux deux 7.000 unit6s par an; Ace chiffre viennent s'ajouter 3.000 unites du 
secteur prive. Le loyer des unitts construites par le secteur public est ix6 en fonction du 
coot du financement obtenu de la Caisse Nationale d'Epargne. Si les loyers sont trop 
6leves pour les gens, un taux special leur est accorde et la difference est subventionnee par 
l'Etat. 

CONCLUSIONS 
La seance de tr-vai n'a abouti Aaucune conclusion d'ordre general sur la politique du 

logement et l'allocation des ressources. Toutefois, la discussion detaillee des politiques et 
exp6riences Egyptiennes actuelles a abordd beaucoup de sujets; les solutions proposees 
pourront etre essayees par les Gouvernements des autres pays Africains qui s'interessent 
Ala promotion de la construction de logements dconomiques. Un grand nombre de 
donnees economiques et politiques qui prevalent dans chaque pays determineront le 
volume de I'allocation des ressources budgetaires ou des encouragements sous forme de 
subventions ou d'avantages fiscaux dans le secteur du logement. D'autre part, il semble y 
avoir identite de procedure d'application des pofitiques des divers pays. IIest apparu que
le groupe de travail s'accordait Adire que des politiques d'utilisation des terrains et de 
normes de construction 6taient necessaires pour un meilleur usage de toutes les res
sources allouees aux logements ecc'nomiques. 
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REUNION DE TRAVAIL B-I
 

Prcsident: Francis Olaseinbe Uddoh, Nigeria 

COMMENT MOBILISER LES RESSOURCES
 
HUMAINES
 

par Francis Olaseinbe Uddoh, Conseiller, Federal Mortgage Bank du Nig&ia 
L'ordre 6conomique actuel et ]a rigueur financi~re qui existent dans la plupart des pays 

du monde, soulignent, I'iinportance de l'utilisation gendrale dans les projets appropri6s de 
notre ressource la plus importante-le potentiel humain. Ce concept est apprdci6 et 
largement applique dans les pays industrialises. Ce besoin est plus prononce dans les pays 
en voic de developpement, oO souvent il reste tant A faire aux gouvernements, que les 
citoyens ne sont pas conscients du potentiel qu'ils representent. Les reussites des 
gouvernements peuvent tre calculees dans une grande mesure selon leurs capacites A 
satisfaire les besoins du peuple. En fin de compte, ces besoins doivent etre exprim6s par 
les citoyens eux-memes. Les individus doivent recevoir une assistance d'origine gouver
nementale ou non, afin qu'ils puissent se mobiliser et s'auto-assister. 

La construction de la plupart des logements dans le monde, est realisee par les societ6s 
priv6es Abut lucratif, qui produisent les maisons destinees aux couches de la socit6 A 
moyen et haut revenu: il s'agit normalement d'un march6 monopolistique dans lequel le 
grand entrepreneur reclame des fonds pour ses frais de main-d'oeuvre, empechant ainsi la 
reduction des frais par une meilleure utilisation des ressources humaines. Ii vaut mieux 
confier les projets A but non-lucratif, comme les logements economiques destindes aux 
personnes agees et aux citoyens A faible revenu, au gouvernement, aux collectivit6s 
locales et aux institutions de charit6 ou aux cooperatives. C'est dans le cadre de ces 
projets Abut non-lucratif que le potentiel humain prend toute sa signification par rapport 
aux machines, aux materiaux de construction, etc. Les processus tels que [a gestion et la 
prise des d~cisions, sont de son ressort. IIfera partie du groupe de planification, ainsi que 
de I'6quipe d'execution etant donn6 qu'en fin de compte il en profitera. 

LE CONCEPT 

La mobilisation des ressources humaines, est, au sens strict du terme, le concept 
d'auto-assistance realise Apartir des actions collectives. Ces actions impliquent que le 

51 



projet d6passe les capacitis de l'individu ou du resident local. Les residents les plus 
pauvres se sont toujours averes desireux et capables d'ameliorer leurs propres conditions 
de vie, si seulement ils avaient su comment proc6der. La mobilisation de ressources 
humaines au sens large, implique donc une r6union de citoyens qui travaillent effica
cement en 6quipe. Ceci reduit l'individualisme au profit d'une prise de conscience 
collective, afin de r6aliser un but commun au bWnefice de la communautd. 

PROBLEMES DE MOBILISATION 

Cependant, il n'est pas toujours facile de promouvoir la participation du public. Les 
droits des personnes qui sont en conflit avec les projets communautaires et leur d6sir 
d'independance seront toujours respect6s. Etant donn6 que 'homme est un etre social, 
l'isolement total volontaire est heureusement une exception. 

IIest parfois difficile de dcouvrir les vrais desirs du public. De toute evidence les 
besoins des r6sidents dans les zones urbaines ou dans les zones rurales., sont nombreux en 
ce qui concerne les 6quipements modernes. 11 est donc important qu'ils reqoivent une 
formation afin d'6tablir un classement hierarchique de ces besoins selon leur urgence et 
leurs possibilites de mise en oeuvre. 

La mobilisation des ressources humaines dans le sens de la rkalisation d'un but 
commun, presuppose une planification bien organisde. 11 est possible que les groupes les 
mieux organists, ne rdflttent pas les soucis de la majorit6 des r6sidents. IIserait meme 
possible de rencontrer des difficultes dans un :3eul groupe: ces problbmes peuvent etre 
d'une nature culturelle, r6ligieuse ou ethnique. L'on a propos6 comme solution la 
formation d'un certain nombre de groupes afin d'eviter les problmes de toute nature, ou 
on peut crder un comit6 "central" qui engloberait les int6rets divergents ce qui 
constituerait un compromis plus satisfaisant. 

Les difficultes ne sont pas resolues, meme quand les points de vue de la majonit6 des 
residents sont repr6sent6s au sein du groupe. Les responsables des groupes, ainsi que les 
participants, doivent etre suffisamment motiv6s et informs. Ce groupe, faisar, appel Ala 
fibert6 individuele, doit elaborer une reglementation ou un code de conduite pour 6viter 
les initiatives contradictoires. 

Ilest parfois difficile de discerner quelles sont les vraies personnalit6s locales. Dans les 
cas od elles sont connues, elles doivent etre suffisamment convaincues afin de s'identifier 
avec le projet. Elles doivent toujours maintenir leur interet au projet ou cette influence 
serait perdue, ceci au detriment du but commun. 

PROJETS REUSSIS 

Magr6 ces probltmes, les ressources humaines ont 6 mobilis6es avec succts pour 
atteindre des r6sultats extremement profitables Ala communautd. En cas d'absence ou 
d'inadaptation des 6quipements municipaux, les rdsidents, aid6s par les participants des 
projets, ont pu construire des centres commerciaux, des dglises, des creches, des Ecoles et 
des centres communautaires. Ce ne sont que des exemples. 11 existe des communautts 00 
les rdsidents ont r6alisd une strie de projets rdussis, et cette croissance dynamique a rendu 
ces communautis auto-suffisantes dans le domaine des Equipements municipaux. 
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ANALYSES ET PLANIFICATION 
Le succ~s n'aurait pas t6 possible sans une approche et une planification soigneuse. Iffaut d'abord un motif bien defini afin de rdaliser une telie mobilisation et le groupe ainsimobilis6 doit avoir Ajouer un r6le bien prdcis dans ie cadre de tout projet, quel qu'il

soit. 
Autrement dit, le groupe constitue un 616ment quantifiable du coot total du projet. Cet6l6ment qui aurait t6 traduit en termes financiers, est remplact par les efforts coiectifsdes residents. Quand on s'aperqoit que ces r6sidents constituent un pourcentage important des groupes de planification et d'exdcution les responsables du projet deviennent,dans une certaine mesure, des conseillers qui fournissent des efforts bndvoles et donti'action devrait se limiter At'enseignement, t'encouragement et l'encadrement des

rdsidents inexplriment6s. 
Comme ils constituent des 6l6ments importants des projets, les membres de lacommunaut6 peuvent toujours exercer leur influence sur la planification, la mise enoeuvre et le choix final des orientations. Les responsables et les initiateurs des projets

doivent etre receptifs Aleurs suggestions. 
IIfaut pr~voir un budget sp6cial pour iaformation dans le cadre de 'auto-assistance; ce 

qui r6duirait les d~penses dues Aleur inexprience. 
Les residents doivent, par des moyens de communication, comprendre suffisamment lefonctionnement du projet, afin d'engendrer une participation presque totale, quiceassurerait le succs du projet. La responsabilit6 est le meilleur rkmde et dans lessituations ot) les gens pensent que des importants r~sultats dependent de leurs actions, ilssont susceptibles d'agir sagement et avec plus d'enthousiasme. La resolutionprobl~mes est un processus de d6veloppement, lequel A son tour est 

des 
un processusdynamique, dont le facteur principal est le peuple. Les besoins de ces gens doivent etrearrangds d'une telle maniere que le premier projet auquel ils participent soit celuicorrespondant le mieux Aleurs aptitudes. Leur premiere r~alisation engendre la confiancen~cessaire pour entreprendre les projets encore plus difficiles. Tel est le commencementdu processus de croissance qui constitue le premier pas dans la voie du progres. 

La mobilisation nest pas possible si les membres de la communaute ne sont passuffissamment motiv6s. Un certain nombre de facteurs doivent donc etre rdunis: unemotivation suffisante, un objectif commun, une bonne comprehension du projet et unintdret prononc6 pour lui. Les facteurs de motivation peuvent varier entre les peuples. Lesgens ne rdagissent pas toujours de la meme fagon, compte tenu de leurs differences de
godts et de coutumes. 

11 est donc important de considrer le participant sous un aspect qui lui soit acceptable,
ce qui constitue un 6lement important du projet. 

Les projets qui exigent une haute competence technique et des moyens financiersdepassent les possibilit~s des r6sidents locaux. Toutefois, dans les cas oO la technologie etl'infrastructure sont fournies par les pouvoirs publics ou par les promoteurs du projet, lesresidents sont prets Acollaborer. Quoique la nature du projet soit modeste au commencement, it peut passer du ramassage des ordures Ala construction des routes, des centres
collectifs, des ecoles et des cliniques temporaires. 
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Les representants de [a communautt et les responsables du projet doivent etre charges 
totalement de la gestion et de la mise en oeuvre des travaux preliminaires d'am6lioration 
afin Oe r6aliser ces objectifs. D'une part cette responsabilit6 rend plus facile la mise en 
oeuvre du processus d'amdlioration et de I'autre part, elle constitue un module sur lequel 
)a communautd peut prendre exemple. 

Quand le resident local est suffisamment engage dans la r~alisation des buts collectifs, 
6tant toujours pret Aprendre sa part de responsabilitd dans le projet, le travail collectif des 
gens leur confbre un sentiment de fiert6 car ils r6alisent eux-mimes les projets qui 
autrement auraient t menes Abien par d'autres, quand cela ne pr6sente plus d'impor
tance ni d'urgence. 

Quand une communaut6 va de succ s en succes dans 1'ex~cution d'un projet, les 
conditions sont r~unies pour la realisation de projets mettant en oeuvre ]a competence 
ainsi acquise. 
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RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL B. 
Prisident: Francis Olaseinbe Uddoh, Nig6ria 

Au cours de ia shance de travail prdsid~e par M. Uddoh de la Federal Mortgage Bank ofNigeria, MM. Mmono de Botswana, Hornsby-Odoi du Ghana et Karoui de Tunisie, ontfait des interventions trts remarqu6es. Nous avons tent6 dans cc r6sumE de donner un apergu des commentaires de M. Uddoh, ainsi que des interventions des ddl6gues. 
M. Uddoh a insiste sur l'importance de la mobilisation par l'Etat des ressources dusecteur prive dans le domaine du logement; il a en outre fait remarquer que cettemobilisation devait etre I'affaire de tous et pas seulement de l'Etat.
 
L'intervention de 'Etat est souhaitable dans au moins 6 domaines:
 

i. Financier 

2. Foncier 

3. Construction 

4. lgislatif 

5. Politique fiscale 

6. Formation 

DOMAINE FINANCIER 
Dans cc domaine il convient de rioter que le Gouvernement peut encourager desprogrammes d'auto-assistance, dpargne et prets et organisation de coopratives. De plus,le Gouvernement peut inciter ies banques commerciales et les compagnies d'assurance Ar6server un certain pourcentage de leurs capitaux au d~veloppement immobilier.Uddoh a fait remarquer qu'au Nig~ria, par exemple, 

M. 
on avait donn6 des directives auxbanques commerciales et aux compagnies d'assurance pour qu'elles accordent auxcandidats des prits Aun taux de 6% amortissable en 10 ans au moins. 

DOMAINE FONCIER 
Dans ce domaine, le secteur du logement d~pend d'abord du manque de terrains nus ouviabilisds pour faire face Ala demande en logement. Le Gouvernement peut remdier Acette situation en encourageant par exemple les gros proprittaires fonciers Adistribuer au 

public des terrains Aamdnager. 
Quand les proprittaires privds ne peuvent consentir cet effort, il est sugg6r6 que leGouvernement prenne une participation dans ces projets, en foumissant les infrastruc

tures n~cessaires. 
De plus, pour r~duire les coOts, eduquer les propri6taires fonciers et faire adopter cesiddes par le public, le Gouvernement peut entreprendre des programmes de terrainsviabilisds avec ou sans I'aide du secteur privE. 
L'immatriculation et I'amEnagement du territoire ont Egalement Et mentionnes commedomaines dans lesquels le Gouvernement peut exercer un contr6le et coordonner led6veloppement des ressources foncibres privdes. 
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DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
 

Le Prksident a ensuite indiquk que le Gouvernement pouvait stimuler la construction 
dans le secteur priv6 en ktablissant des centres de recherche pour tester et analyser les 
matkriaux de construction. 

L'intervention du Gouvernement peut kgalement consister Aencourager l'utilisation des 
matkriaux de construction produits Iocalement, ce qui r~duit les coots de construction et 
promeut I'autosuffisance dans le domaine des matkriaux de construction. 

M. Uddoh a ensuite fait remarquer que I'Etat pouvait par exemple inciter les gens A 
utiliser du bois et A le traiter pour une meilleure conservation en subventionnant la 
production ainsi que celle des autres matkriaux et en achetant de grandes quantitks pour 
les redistribuer ensuite. 

De meme, comme mentionnd dans le cas du Nig6ria, le Gouvernement peut inciter les 
entreprises privies Aconstruire des logements pour leurs employ~s. Pour ce faire, le 
Gouvernement peut apporter son aide aux entreprises en fournissant des terrains et/ou en 
contribuant aux dkpenses de construction. 

DOMAINE LEGISLATIF 

Le Gouvernement peut utiliser sa Igislation (lois ou d6crets fonciers) pour acqu6rir des 
terrains soit en traitant A I'amiable avec ies proprittaires priv6s, soit de manitre 
autoritaire. En outre, le Gouvernement peut 6dicter des r~gles d'utilisation des terrains et 
de construction urbaine pour r6glementer I'am6nagement priv6 des zones urbaines et 
rurales. 

Dans le domaine du financement du logement, comme nous I'avons vu, le Gouver
nement peut exiger des agences de financement de I'habitat pour qu'elles suivent sa 
politique. 

POLITIQUE FISCALE 

M. Uddoh a signal6 que le Gouvernement pouvait consentir des avantages fiscaux aux
 
soci6t~s immobilibres et Al'industrie du bitiment pour mobiliser les ressources.
 

Si l'industrie priv~e produit peu d'installations, le Gouvernement peut accorder des 
avantages fiscaux jusqu'au point mort ou meme au-delA. Dans les autres cas, le 
Gouvernement peut particulirement diminuer ou supprimer les taxes sur les marchan
dises et les mat6riaux import~s comme aide aux entreprises prioritaires. 

Dans tous les cas, I'exon6ration d'imp6t peut consister Ane pas pnaliser les individus 
sur les int6rits de I'6pargne. 

FORMATION 

Efin, pour aider I'industrie du bftiment Arksoudre ses probI~mes de main-d'oeuvre, le 
Gouvernement peut dispenser une formation professionnelle dans les domaines de la 
construction, de 'administration et du financement du secteur du logement. 
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REUNION DE TRAVAIL A-2
 

Prsident: Mian Yusuf, Kenya 

COMMENT MOBILISER LES RESSOURCES
 
HUMAINES POUR L'HABITAT
 

par Mian Yusuf, Directearde Projet, Conseil Municipal de Nairobi,Kenya 

Le problme du logement ne consiste pas uniquement Afournir un abri; cette ide a fait 
son chemin au cours des dernires annees. IIfaut que pour tout programme relatif Ades
projets d'habitations bon march6, une priorit6 beaucoup plus haute soit accordee A la 
participation de la communaut6 sous forme d'un encadrement de I'auto-assistance. Pour 
des raisons d'ordre economique et social uniquement, la participation des r~sidents 
devrait etre l'une des composantes essentielles de toute tentative de planification et 
d'organisation de programmes de logement destin6 aux groupes Afaible revenu. Dans tout 
programme de logement bon march6, quel qu'il soit, la participation communautaire 
poursuit un but bien determine, et a donc un r6le important Ajouer. Ceci posd, "la
Mobilisation des ressources humaines" peut se considerer de deux points de vue: (1)
comment planifier et executer les programmes, (2) comment stimuler les rdsidents A 
participer A [a construction par auto-assistance. 

Les residents constituent un element important dans le cadre d'un projet d'habitation 
bon march6, c'est pourquoi il faut crier un environnement propice Ala participation des 
individus, de faqon Aobtenir les meilleurs resultats Economiques. Cependant, le principe
de rauto-assistance a ses limites, et, ANairobi du moins, il n'a tE mis en oeuvre que dans
les cas de construction totale ou partielle de logements. 

Les autorites n'en doivent pas moins fournir les infrasti actures et les equipements
collectifs. Elles doivent egalement assurer 'encadrement technique et collectif des 
residents, ce qui nous amine Aenvisager le problime d'une organisation efficace. 

La creation d'une organisation destinee Aconcr~tiser et susciter la participation au sein 
des projets d'auto-assistance requiert une etude plus d~taille, et Ace sujet je voudrais 
illustrer mon propos en vous parlant d'un des projets que nous sommes en train d'ex6cuter 
AIheure actuelle. 
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Ce projet a t6 riche en enseignements; nous avons notamment remarque que chaque
fois que la participation des propri6taires des logements etait requise, cette operation a ete 
un grand succes. Signalons que 5% seulement des unites etaient totalement achevees A 
tous points de vue. Le reste des unites ne I'dtait que partiellement vu qu' ilrestait Zleur 
propri6taire une ou deux pi&ces Zi achever. IIest vrai que dans un premier temps, cc sont 
surtout les unites terminees qui ont ete en demande. II a toutefois ete reconfortant de 
constater que les attributaires des unites incompletes se sont fort bien acquitte des travaux 
qu'il restait Afaire et ceci, bien avant le delai de cinq ans prevu dans les contrats d'attribu
tion. 

Cette experience prouve qu'avec un bon encadrement, les individus sont tout-A-fait 
capables de contribuer efficacement A 'achevement de programmes planifies d'auto-assis
tance en matiere de logements bon marche. Ce succes est certes encourageant pour les 
organismes charges de fournir des logements, et nous sommes Apresent convaincus que 
I'adoption de plans faisant appel Ala participation des residents permet de developper 
considerablement le champ d'application de ressources limitees, ce qui permet ds lors de 
realiser des objectifs plus a nbitieux que prevus pour un financement 6quivalent. 

Nous venons de terminer recemment la premiere phase d'un projet de terrains viabilises 
qui concernait 1.000 parcelles. Nous entamons actuellement la deuxieme phase de ce 
projet qui concerne 5.000 unites de logements supplementaires. Les parcelles sont 
equipees d'une salle d'eau et sont attribuees aux groupes de faible revenu (ceux qui 
gagnent de US$35 A US$80 par mois). On a fourni aux occupants un encadrement 
technique et o:; :.ur a consenti des prets pour 1'achat des materiaux de construction. 
Ceux-ci fournissent eux-memes leur propre main d'oeuvre. La conclusion qui s' impose 
est que cette methode s' avere la plus satisfaisante tant d'un point de vue 6conomique que 
d'un point de vue social. 

Ce projet a ete realise avec le concours financier de la Banque Mondiale et du 
gouvernement Kenyan. Le Conseil Municipal a fourni l'encadrement technique et a 
assure sa mise en oeuvre et enfin les attributaires eux-memes ont constitue la main 
d'oeuvre selon le principe de I'auto-assistance. Quant Anous, nous nous sommes charge 
du contr6le, de Ia surveillance et de l'orientation des travaux sur le terrain. 

Ce projet appele "'Dandora Community Development" consiste en 6.000 parcelles 
equipdes d'une superficie de 100 A 160 metres carres. Chaque parcelle est raccordee au 
reseau d'adduction d'eau et A l'egout. La voirie, l'eclairage public, la levee des 
immondices et les equipements collectifs ont ete mis en place. La superficie des parcelles 
de type A est de 100, 120 ou 140 m2. Un W.C. et une douche sont fournis. La superficie 
des parcelles de type B est la meme que pour celles du type A. On y a ajoute une cuisine et 
un d~barras. La superficie des parcelles du type C est de 160 m2. Elles presentent les 
memes caract6ristiques que celles du type B, avec toutefois une piece dejA achevee. 

Le projet est destine aux families faisant partie des groupes A faible revenu. Les 
parcelles de type A sont reserv6es Aceux qui gagnent entre US$35 e US$60 par mois 
tandis que les parcelles de type B sont prevues pour les menages dont le revenu mensuel 
varie entre US$55 e US$80. 

Les locataires, doivent payer une redevance de US$70, y compris un dep6t de US$50, 
dans les 60jours de la date d'attribution. 
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Avant 'attribution des parcelles, une campagne publicitaire Agrande kchelle a W 
mene dans la presse, Ala radio et i la t6l~vision. Le public a 6galement W inform6 des 
d6tails du programme au moyen d'affiches et de renseignements offerts dans les Centres 
de Dveloppement Communautaire. 

Pendant une p6riode de trois mois et demi, des formulaires de demande accompagn6s de 
notices explicatives ont W envoy~s aux personnes int~ress~es. Ds rception, les 
formulaires diment remplis ont W minutieusement 6tudi6s, puis un entretien a &6 
organis6 avec les candidats pour s'assurer que les parcelles seraient effectivement 
attributes au groupe visd. A cet effet, on a employ6 10 Responsables Adjoints du 
lEveloppement Communal et 20 6tudiants en Assistance Sociale. 

Les enqu~tes et les entretiens ont r~v&l que seulement un tiers des candidats r6pondait 
aux conditions voulues. Six mille d'entre eux ont W choisis au hasard par ordinateur. On 
a 6tabli une liste de reserve (toujours par tirage au sort) dans l'6ventualit6 o6 les premiers
attributaires se verraient forces Aabandonner le programme pour cause de manquement A 
leurs obligations de paiements mensuels ou faute d'entreprendre les travaux. 

La premiere phase du plan prdvoyait une repartition en quatre zones, chacune d'elles 
compos~es de 250 parcelles. Un responsable du d~veloppement communautaire 6tait 
charge d'assurer la surveillance dans chaque zone. Pour commencer, les attributaires ont 
W mis au courant de ce qu'ils devaient faire tout d'abord pour participer au programme.
Ces informations ont Wtfournies par correspondancc et par contacts personnels. On a 
6galement organis6 des reunions et des s~minaires au cours desquels les attributaires ont 
pu 6couter des conferences et poser des questions.. 

On a encourag6 les attributaires A se constituer en coop6ratives de construction 
regroupant de 10 At15 parcelles et A6lire leurs repr~sentants. On a 6galement donn6 des 
conseils en ce qui concerne ]a formation de tels groupes et leur inscription au Registrar of 
Societies (Registre des Associations). Par la suite des conseils sur le choix de plan de 
construction, le recrutement de main d'oeuvre qualifies et l'utilisation rationnelle des 
fonds leur ont W prodigu~s. 

Des plans de construction types qui avaient W dessinds au pr~alable par le d~partement
technique, sous la direction d'un ing~nieur, ont W distribuds gratuitement aux attribu
taires. Ce meme departement a fourni les conseils techniques et a surveill6 les travaux lors 
de la construction. Quelques maisons t6moins ont Wte 6galement construites pour montrer 
aux attributaires les techniques de construction ct les mat6riaux Autiliser. 

La Caisse de prets pour I'achat des materiaux geree par le departement financier du 
projet n'a accord6 les r 6dits pour la construction des logements que par tranches 
successives en fonction des divers stades de construction atteints. Ces stades 6taient 
ddtermin6s par une 6quipe de techniciens 6galement chargee du contr6le de la construc
tion, pour veiller Ace que les travaux aillent de pair avec les tranches de financement. Par 
exemple, une cooperative de construction comprenant 10 families commenqait Acreuser 
les fondations dans une premitre parcelle choisie par tirage au sort par les membres de la 
coop6rative. Ensuite, une somme de US$500 6tait alloude Ala coopdrative, cette somme 
dtant constituie de d6p6ts de US$50 effectuts par chacun des membres de ]a cooperative.
Ces fonds 6taient utilisds pour commencer la construction sur la premiere parcelle tandis 
que les fondations d'une deuxitme parcelle 6taient entam6es. Les fondations termin6es, 
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on procedait A 'evauatiorg des travaux eflectues sur la premiere parcelle pour d6bloquerune premiere tranche du pret ce qui permettrait de poursuivre les travaux sur cettepremiere parcelle et de les commencer sur ia deuxitme parcelle; le processus 4tant alorsrepdte jusqu'a l'achevement de la construction de toutes les parcelles. 
Outre les remboursements mensuels des prets pour I'achat de materiaux, les membresde la cooperative de construction continuent de payer leur cotisation mensuelle. Ceprocede permet que la construction se poursidve d'une parcelle AI'autre pe%e aux pretspour 'achat de materiaux et aux cotisations mensuelles des membres de la cooperative

jusqu'A I'achevement de la construction des 10 maisons du groupe concern6. 
La gestion de ce programme a necessite la creation d'un nouveau departement constitu6de 45 employes comprenant 27 professionnels et 18 agents d'encadrement. Le ddpartement comprend quatre services principaux. Le premier service est charg6 de la : ,,.'ingenerale, de la coordination, de I'orientation, de la planification et des question:


diques.
 
Le deuxieme service compose 
 d'un Chef de Projet, un urbaniste, un architecte, unIngenieur Permanent, un arpenteur, un contr6leur de la construction, un assistanttechnique, quatre contremaitres, deux dessinateurs et une s'enographe, est charge ducontr6le de la construction, I'assistance technique pour le recrutement de main d'oeuvrequalifide, du choix de plans de construction, et de l'organisation des travaux. Ce memeservice fournit le personnel et 1'quipement necessaires pour mener les enquites; ilprocede dgalement aux v6rifications periodiques des stades de ]a construction requises 

pour I'octroi des prets. 
Le troisieme service comprenant un analyste financier du budget et un expertcomptable, deux comptables, un caissier, une secretaire de direction et une dactyio, estcharge de la gestion du projet ainsi que de la direction et de I'administration de la caisse de 

prets pour I'achat de materiaux. 
Le quatrieme service et d'ailleurs le plus important est celui du D6veloppement

Communautaire: il comprend un chef de projet de Developpement Communautaire, deuxresponsables du Developpement Communautaire, quatre responsables adjoint du DMveloppement Communautaire et une dactylo. Ce service est charge des relations publiques,des formulaires d'attribution, de lorientation et de Ia formation des attributairesanterieurement A l'occupation des parcelles. de 'assistance et de 'encadrement des
r6sidents pour les aider Acreer des organismes tels que les cooperatives de construction et
tous autres programmes necessaires Al'dtablissement d'une communaute 
organisee. 
Chaquc responsable du Developpement Communautaire gere- environ 250 parcelles etveille Ace que tous les attributaires aient compris les buts et les exigences du "rojet. Uneassistance leur est apport6e en matiere de selection des plans, de recrutement de maind'oeuvre qualifie et d'utilisation rationnelle des ressources financieres. 
l.'information visant Akeduquer les residents a fait I'otiet d'efforts constants. Onapprend notamment aux attributares A entretenir leurs parcelles, Autiliser des W.C. Achasse d'eau, Anettoyer les conduits d'evacuation d'eau, Autiliser les espaces libres, Aavoir recours cz-x services d'hygibne et d'assistance sociale et A se conformer auxreglementations et arretes municipaux. D'autres informations sont diffusees grace Adesreunions publiques tenues periodiquement et A de petites reunions de travail plus 
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fr~quentes au niveau des groupes. Une aide galement est apportde aux attributaires lors 
de la constitution et de l'inscription de leur coolerative pour la gestion de leurs ressources 
et la comptabilit6. Une formation spdciale est donn~e aux responsables des cooperatives, 
aux tresoriers et aux secrdtaires. 

Commeje I'ai dijA mentionn6, la premiere phase de ce projet 6tant achevde, elle nous a 
permis de tirer des enseignements pour la deuxi~me phase qui est sur le point d'etre lanc~e 
et qui sera cinq fois plus importante que la premiere. La premiere phase a W commenc~e 
en 1976 et I'on a accord6 aux proprietaires des parcelles un d~lai de 18 mois pour 
construire deux chambres avec le concours de la caisse de prts pour I'achat de mat~riaux 
et grfice Atl'assistance technique gratuite. 

En 1981, lorsque le projet sera achev6, il abritera 6.000 families de Dandora, chaque 
famille comprenant en moyenne six personnes. II comprendra cinq 6coles primaires, 
quatre march6s, deux centres polyvalents, deux centres m6dicaux, un centre sportif et des 
espaces libres. Le cofit total du projet est 6valu AK11054 millions. 

Apr~s avoir essay6 diverses m~thodes, le Conseil Municipal de Nairobi est arriv6 aux 
conclusions suivantes: la solution au grave problme du logement des families faible 
revenu consiste Acrier autant de projets d'assinissement de terrains que les circonstances 
le permettront. 

Nous avons 6galement conclu que le systbme d'assainissement des terrains et le 
principe de I'auto-assistance peuvent permettre de r~duire les coOts de construction et 
qu'il est donc possib~e d'am~nager un plus grand nombre de parcelles et de construire un 
plus grand nombre de logements Apartir des ressources limitkes dont on dispose. 
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RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL A-2 

President: Mian Yusaf, Kenya 

Monsieur le President, j'ai te trts interess6 par la plupart des questions soulevdes Ala 
suite de mon discours d'introduction, lundi dernier. Malheureusement, au moment precis 
ot nous allions entamer une discussion encore plus interessante, nous avons 60 surpris 
par le temps. Nous admettons 'ien sO~r qu'il est n6cessaire de s'imposer certaines limites 
de temps. N6anmoins, les probiumes qui se posent Ainous, sont si vastes q,''on pourrait en 
discuter A l'infini. 

Je souhaite profondement qu'il y ait une solution de continuit6 entre les delib6rations de 
cette conf6rence et celles de ia prochaine. A cet L,-ard, j'aimerais faire une suggestion: 
entre deux conferences de I'USAID, nous devrions, dans la mesure du possible, organiser 
des conferences r6gionales ou meme locales, afin de discuter les problmes plus en d6tail, 
dont les resultats pourraient etre discut6s lors de la conf6rence annuelle. Je pense 
6galement qu'A I'avenir, nous devrions organiser des r6unions de groupes de travail en 
petit comit6 pour traiter le sujet precis, dans lesquelles nous prendrions des d6cisions qui 
devraient etre appliqudes au cours de rannee suivante. 

M. le Pr6sident, pour rdpondre Acertaines des questions posees, j'aimerais clarifier 
quelques points: 

1. Les terrains destines A la location t Nairobi sont la propri6t6 du Gouvernement. Ils 
sont assujettis A des baux de 99 ans moins trois jours, avec possibilitce de 
renouvellement. 

2. 	Les parcelles ne peuvent tre sous-lou6es ou transferees pendant les 5 premieres 
anndes. Toutefois, en cas de ddc s du detenteur du bail, ]a parcelle peut etre transmise 
aux h6ritiers, reconnus par le curateur de I'Etat au succession. 

3. 	Le montant des versements mensuels a te fix6 de telle manitre qu'aucun m6nage n'ait 
Averser plus du quart de ses revenus. Toutefois, le mornant des versements mensuels A 
effectuer par les membres de tout-groupement pour le logement est fixe par les 
membres eux-memes. 

4. 	Les frais inh6rents hi l'installation d'equipements collectifs de base, sont compris dans 
le montant total du pret; ils sont donc recouverts lors du paiement des versements 
mensuels. 

5. 	 Les 6quipements collectifs que nous fourniss-ns sont reduits au minimum indispen
sable; par la suite on attend des residents qu'ils ajoutent d'autres equipements en 
fonction de leurs besoins, selon le d6veloppement de la communaute. 

6. 	 Dans le cas oO un Iocatare reste plusieurs mois sans payer ses versements mensuels, 
un responsable de ram6nagcnent de la communaute lui rend visite afin de d6terminer 
les raisons de son retard et si possible de I'aider A r6soudre son probltme. Dans la 
plupart des cas, le locataire reprend ses versements aprts la visite du responsable. 
Toutefois, si, malgr6 les avertissements, il continue Ane pas effectuer ses versements, 
il reqoit une mise en demeure, pouvant conduire A 'expulsion. Les groupements de 
construction officiels qui doivent se conformer t une r6glementation, s'efforcent de 
s'entreaider ce qui reduit le nombre d'expulsion. 
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REUNION DE TRAVAIL B-2
 

Prc,sidhnt: Enoch Hornsby-Odoi. Ghana 

RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL B-2
 
LA CONSERVATION DEC RESSOURCES: LA
 

RECUPERATION DU COUTi DES LOGEMENTS.
 
Le president a declare que la discussion sur la conservation des ressources ne devrait 

pas se limiter itliarecuperation du cofit des logements. mais devrait engloler un plus grand
nombre d'aspects du probJ!me de la conservation des ressources: terrains, main d'oeuvre 
et capitaux. En outre. Le president a dmis ['opinion que F'un des problemes relatifs a la
conservation des ressources dans les pays en voie de d6veloppement, dtait dI au manque
d'entretien des dquipements majeurs commd les r~seaux tl6phoniques et routiers de 
meme que les habitations. 

Les ressources naturelles exploit~es pour le logement ou autres utilisations, comme le 
bois de charpente. devraient Wtre r~gdndr~es au b~ndfice des g~n~rations futures. On a6galement insist6 sur ['importance que revtait la planification urbaine ou rurale comme 
moyen de pallier au problme de ['invasion des campagnes par les villes, ce qui serait une 
menace dans le domaine des mati~res premieres. i a remarqu6 que le recouvrement de 
l'ensemble des cofits de creation de logements ne s'6tait pas opdrd d'une faqon

satisfaisante au Ghana car la mise en 
 place des 6quipements m~dicaux, 6ducatifs et
 
r6cratifs n'6tait pas rentable selon la situation actuelle.
 

En ce moment au Ghana, le recouvrement des investissements pour le logement se
limite A la vente pure et simple de maisons aux groupes A moyen et haut revenu par
l'interm6diaire d'agences gouvernementales, landis que des subventions pour le! loyers 
sont accord6es aux plus d6favoris~s. 

II dtait d'avis que quand le d~veloppemcnt industriel et commercial se trouvait associd i 
une planification en matibre de logement, une partie des profits ainsi rdalis6e aidaient "A 
compenser le d6ficit dans le domaine du logement. !1a remarqud que les dtpenses
d'infrastructure n'dtaient que partiellement recouvrables au Ghana, bien que les groupes "t
haut revenu soient assujettis A une taxe suppldmentaire. 
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Le dMlegu tunisien a d~crit le programme d'allocation des prets logement enau
vigueur dans son pays, que tablit des distinctions entre les diffrents groupes de revenuset entre les pr~ts destin6Ss au logement dans les zones urbaines et dans les zones rurales:ces distinctions se traduisent par des conditions de paiement, des taux d'intrt et desdates d'chi6ance diff6rents. II a aussi parlk du fonctionnement du Fonds pour faPromotion de I'Habitat des sal ri6s cr, en 1977. qui est financ6 par un impht sur tous lessalaires verss par les employetrs du secteur priv6 et du secteur public. Le syst~me
tunisien permet de recouvrir totalement les coats relatifs au logement. 

Le dI&gI de lIle Maurice a mentionn le probleme de F*6rosion des capitaux dans le 
domaine des fonds destines au logement. ce qu'il impute it l'inflation.
 

Le dMlguei du Ghana a 
parlk bri~vement du financement des logements I bon marchdans son pays. et a dclar que I'augmentatiun des cofits de construction avait conduit leGhana aIadopter des programmes d'assainissement de terrains pourI le Iogement it bas re
ventl. 

Le representant du Liberia a soulign le problkme du recouvrement des fraisd'entretien des logements destines -I fa location, frais sans cesse croissants ii cause del'inflation et irr6cuprahles puisqu'il est impossible d' en faire supporter les d~penses par
les groupes a has revenu. 

La premiere journee de la Conference s'est achevee par une r&eption donn e par la
Municipalii-de Monrovia it I'Hdtel de Ville de Monrovia. 

l.a ru'ception a1I'hl de Vih, (Ie Monrovia a In iagnh/lqil 
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE DE
 
TRAVAIL
 

Pr~sid'nit:Peter Kimm. Bureau de [Habitat. AID/Washington. D.C. 

Participant:Jack L. Hjelt. U.S.A. 
Joseph Handwerger. U.S.A. 
Dhan Singh. U.S.A. 

LES TERRAINS VIABILISES: L'ELEMENT HUMAIN 
E.xyos aildio-vi. t'l piar.hc'L,Iltieh, ,4nliricalFIt'lenk Service Committee, 

l-.'rt-'Con.seil(it Btrea(t d' , I'ihbilat.AID!/ IW lshiingtoll. I).C. 

Si vouis examinez cc qui est it I'agenda aujourd'hui-Comment surmonter les probl mes 
qui se posent dans les programmes d'assainissement de terrains-vous remarquerez 
qu'un certain nombre de domaines 6pineux ont dja 6t6 d61imits: arrirs de paiements. 
contr6le de li construction. normes et s6lection des participants. Je voudrais avancer la 
thforie que la solution de ces problkme r6side dans 1"6r1nent hurnain. c'est itdire les gens 
que le programme d'assainissement des terrains concerne. 

Pour le besoin qui nous occupe. je r6patirai les gens dont d6pend la rfussite du 
programme en quatre groupes. D'abord. nous avons le groupe charg6 de la creation et du 
planning du programme. En g6nfral. les membres de cc groupe Wont que peu de contact 
direct avec les trois autres groupes mais cr~ent les structures. I'environnement et parfois 
les contraintes qui asservissent ces derniers. 

Deuxii'meient, nous avons 1"Hquipe de direction du programme sur chantier qui se 
compose principalement de techniciens et d'urbanistes. 

Troisiibltelnvnt, nous avons le r6sident qui construit ,,a maison. Au depart. cc qui 
pr~occupe surtout cc dernier. c'est de construire sa propre maison, mais bient6t ses 
prioritds tout comme celles de li communaut changeront. 

Et enfin, nous avons les leaders de la communaut6 en voie de d6veloppement dont hi 
part de responsabilitd quant au dfveloppement des terrains viabilisfs devient de plus en 
plus grande. 

En me basant sur mon exp6rience, ma conclusion est que le travail d'assainissement de 
terrains est un processus comprdhensif de d6veloppement, tin processus de rel'noirce ie'nll 
des capaciWs htin.uines, tout aussi bien individuelles que collectives, qui vise 't am6liorer 
continuellement le bien-Etre humain. Ce processus est itla fois dynamique et complexe. 
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On ne peut le r6duire Aune simple s6rie de recettes. Chaque projet est unique puisque 
conditionn6 par son propre environnement et par la population intgress(e .. . et 

caractgris6 par de nombreux changements de priorit6s, toutefois tout projet depend de 

l'existence de communication, cooperation et comprehension mutuelle entre atres hu

mains. Tous les programmes demandent que les planificateurs/architectes, le personnel de 

direction sur chantier, les constructeurs de maisons et les leaders communautaires 
travaillent ensemble, collertivement, non pas indgpendamment. 

Si notre objectif est de fonder des communaut~s responsables, dynamiques et capables 
devons aborder et 6valuer la tfiche dede subvenir A leurs propres besoins, nous 

dgveloppement de terrains viabilis~s en nous basant sur les trois principes ou critres qui 

exemplifient le dynamisme de ce processus de d~veloppement. 

Un, Communications. Nous parlons tout simplement ici du fait d'6changer des 

informations, de prter attention aux renseignements obtenus et de veiller A bien 

comprendre et A se faire comprendre. Ceci sugg&re aussi I'existence d'une attitude de 

"bonne volont6 et le d~sir d'apprendre." 

Deux, Evaluation. Dans un programme d'assainissement de terrains, nous avons 

d'abord un terrain, ensuite un terrain viabilis6, puis les gens construisent leurs maisons, 

apr~s quoi les propri~taires des maisons payent des imp6ts et des redevances, et enfin on a 

l'activit6 politique etc. II y a donc un changement-une croissance, un processus 

dvolutif. Celui-ci ne se limite pas Al'environnement, il prend place dans les attitudes et les 

aspirations de la population. 

Trois, Changetntns de Prioritis. Mettons par exemple queje ne possde pas ma propre 
ma priorit6 sera donc d'acqurirmaison et que l'occasion d'en acqu6rir une se pr~sente, 

cette maison. Mais une fois que j'en suis propridtaire et que j'ai I'assurance de le rester 

pourvu que je continue Afaire les paiements et fournir la main d'oeuvre n~cessaire, mes 

priorit~s vont alors changer. Ce qui m'int~ressera maintenant davantage, c'est d'avoir 

assez de terrain pour avoir u, jardin ou bien de pourvoir Al'6ducation de mes enfants. Les 

priorit~s des individus et des groupes changent. Les programmes d'assainissement de 

terrains doivent s'accommoder Aces changements. 

Si nous dirigeons notre attention sur ces trois principes: communication, evolution et 

changements de prioriiis, nous voyons que le processus de d~veloppement de terrains 

viabilis~s est difficile et complexe. 

se fondent s'61aborent lente.aent par unLes communautes ne pas d'embl~e. Elles 
concours d'actions, de buts communs, de conflits et grAce au partage de- exveriences. Ces 

experiences ne sont pas toutes pr6vues et pr6visibles - 's ell-., nous apprennent A 
o.riot lts des indi'idus et de lacommuniquer et Ar6soudre les problmes Amesure que i 

coinmunaut se transforment et changent. 

L'objet de mon expos6 est tout simplement d'offrir que!ques aperqus de la tiche 
processus comprdhensif de developd'assainissement des terrains, envisagee ici comme 

pement, et de mettre en vedette ceitaines difficult6s et certains changements de priorit~s. 

Notre attention se portera sur la clef de la r~ussite du programme sur chantier-A savoir 

les gens et leur bonne volontd et capacit6 de se tirer d'affaire pendant le developpc ,ent du 

programme. La plupart des diapositives se passent de commentaires. Quelques-unes 

seront n.anmoins commentees 6tant donn6 qu'elles symbolisent les probl~mes d'un 

70 



groupe de personnes entreprenant ensemble une tfiche complexe, et qu'elles soulignent 
i'importance des commutnic'ations, de lafirationet des chianigenments de priorittls dans 
un programme sur chantier. 

Note: Nous allons diriger notre attention tout particuli rement sur ceux qui travaillent sur 
chantier-les constructeurs de maisons, le travailleur qui batit la communautd, le 
contremaitre des travaux. les administrateuis du programme et les leaders de la com
munautO en voie de dtveloppement. Ces groupes ont tous leurs propres besoins en 
mati~re de communication et defirmnation. Chacun a des changeients de prioritWs. Notre 
tfiche a nous est d'encourager la coopdration r~ciproque de ces groupes au sein de la 
COltttlhtttlale v'oic (It dieveloplentelli. 
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LES TERRAINS VIABILISES: I/ELENIENT HUNJAIN 

Texte des Diapositives 
Nous sonnie, tois conscients de la demande constante en logements et en services. II y

a eu. comme il y a toujours. plusieurs faqons difftrentes d'aborder le problme: D'a' ord,
les logements fournis par les autorit6s locales datant Lie l'tpoque d'avant I' lndIpendalice.
puis les logercnts cr&. s par I'Etat apr;s I'lndpendance. ainsi que des Cil6s plus
r&entes. Ft enfin le vaste investissement fail par le secteur privt dans le zones iesquatters ou dans les lotissements urbains tra isitoires obi malIheureusement les tranes
sanitaires et Ics logements W'ont pas toujours :t6 ad6quats. 

Une autre faqon d'aborder le problme. cest de crer des Trrains Via/'ili.&tx--qi on' 
pour but d'aSsocier les ressources de I'Etat ,Acelles du secteur priv6. Cette mt~thode offre
tin grand choix d'alternatives. Elle permet la participation individuelle des attributaires el 
cer offre tine certaine scurit6 personnelle tout en les encourageant 5i amnt1liorer

,ventuellenlnt leur logement. Mais on sailt par exprience que le succs des corn
rntinauttN de terrains viabilis6s est di aux efforts qui ont 6t6 ddplov6s pour assurer
pitemet I'ducation des attributaires. et pour encourager ces derniers d'une part ai
participer de bonne heure an dveloppement de lI communaut6 et de I'autre .i continuc r ai

prendre part. La population concern6e doit poss6der certaines connaissances en
mati re, de cot.I, bail. budgets et obligations alvat de s'engager "tbatir. Ensuite. si les
candidats renplissent les conditions voulues ct entrent dans le programme. ils Ieuvent
alors prendre e'engagement dy participer en toute connaissance ie cause. Des 
cxp&iences rtcentes ont montre que mieux les participants 6ventuels comprennent ce 
quest le principe des terrains viabilis~s. y compris la cr6ation des infrastructures, plus le 
taux de ceux qui abandonnent baisse et plus celui de recouvrement des arrirt6s hausse. 

D,, quc le bureau de gestion d'un programme dLLterrains viabilis6s ouvre ses portes.
les parcles peuvent tre allou6es et le d6blaiement des terrains petit alors commencer. 
Cete optration se transforme souvent en une entreprise collective ,i laquelle participent
lesjeunes tout comme les vieu. Une grande satisfaction se manifeste lorsque les premiers
jalons des bfitiments sont plant6s et que l'on commence hi voir surgir les premiires
fondations. Liactivit6 s'acc61kre. Les bois de construction sont trait6s et les toils sont

6rig6s. Ces activit6s initiales sont de 
nature 't promouvoir l'appreritissage de nouvelles 
habilits techniques de mcme qu';i affermir les rapports entre les intdress6s et histimuler 
les communications entre eux Aimesure que ceux-ci crdent un nouvel environnement.
Quand le- conditions sont bonnes et que les ressources sont limit6es, d'autres r6sultats 
peuvent aussi d6couler du labeur intensif, notamment le partage d'exp~riences, !'acquisi
tion d'habilitt~s techniques et Ia naissance d'un esprit de corps. Remarquez que ics femmes 
participent tout comme les hommes. 

A mesure que I'activitt du chantier prend son propre essor, le personnel de direction 
doit constamment veiller itmaintenir des communications avec les attributaires 6ventuels, 
comme on Ic voit dans cette rdunion de recrutement, tout aussi bien qu'avec ceux qui sont 
en train de bfitir. Les membres de Ia direction du chantier doivent aussi poursuivre sans 
arr~t leur propre formation en suivant des cours et en apprenant sur le tas. Ceci cst de 
totwte priorit, et cette formation doit continuer mesure que le chantier se d~veloppe.
Cette iormation petit 6tre donnde en tenant des st-minaires sur chantier pendant les heures 
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de travail. En fait, il est n&cessairc de tenir des seminaires pour garder ie personnel demaitrise au courant des changements de priorits sur enant parmi les buatisseurs, lesagents du projet et ies directeurs de projet. Le maintien des communications doit etreencourag6 et les experiences partagees. S'il F'agit d'un nouveau chantier omaisons ii n'y a que 5en construction, les priorites et lves echanges de communications seront certesdifftrentes que s'il s'agit d'un chantier ob il y a dejA une cinquantaine de maisonsoccupees.et une cinquantaine d'autres en construction.
 
Si le travail prdliminaire a te 
 bien fait,

instruits au depart et qu'il existe 
c'est Adire si les attributaires ont te bien un climat de confiance de meme qu'un bon reseaucommunication, le personnel de chantier s'aperqoit souvent que les "anciens" 

de 
nouveaux venus aident lesAbfitir leur maison. Sur ce chantier-ci, les premiers groupes d'attributaires sont devenus le noyau d'un conseil communautaire qui par la suite a rcpr6sent6toute la communaut6. Autrement dit, alors que les travaux dtaient toujours en cours, lesleaders de la communaut6 ont commenc6 t partager certaines responsabilit6s avec Iepersonnel de chantier. Le personnel de chantier a cesse d'8tre exclusivement responsablede la direction et de la surveillance des affaires communautaires ds que ]a communaute acommenc6 Ase charger dc celles-ci. 

Mais Amesure que le taux d'occupation des parcelles augmente, de nouveaux facteursentrent en jeu et on note des changements de priorites parmi les residents. Dans cettecommunaut6-ci, une fois les premieres quarante maisons bAties et occup6es, les habitantsont manifeste un interet extreme en ce qu'une 6cole primaire soit batie. Un terrain avait6 reserv6 dans le plan pour une 6cole, mais le Ministere de 'Education n'allait pas treen mesure d'allouer les fonds pour sa construction avant au moins quatre ans. Apres delongues discussions avec le personnel du chantier et les autorit6s locales, les r6sidentsdeciderent de construire leur propre 6cole eux-memes en mettant en oeuvre leursnouvelles habilit6s techniques et leur organisation communautaire.un exemple de la mise en oeuvre Nous voyons donc icide bons rapports entre toutes les parties concern6es.Ayant d6cide que selon eux la crdation d'une ecole constituait une priorite de tout premierordre, les nouveaux leaders de Ia unu. a /io-'-h6g .--.Ii'i5 -Wccreift-do-proje..et les autres personnes interessees de set, importance. 
Un autre element qui r6sulte de Ia participation des attributaires A ]a construction deleur propre logement

proprit. 
est ]a fierte qu'ils tirent de leur nouvel environnement et de leurDes cl6tures apparaissent. Les proprietes sont delimit6es pour prot6ger lesjardins et les nouveaux arbres fruitiers. Ceci peut engendrer des conflits temporaires 6tantdonne que les priorites ne correspondent pas necessairementcommunautaires. aux interets ou aux normesLa difference entre, d'une part, les priorites individuelles et, de 'autre,les normes communautaires et les reglements du projet, devient plus complexe Amesureque le nombre d'occupants augmente, ces derniers amenant avec eux leurs habitudes,leurs traditions et 'exercice de certains metiers. 11 est possible que les directeurs du projetn'aiment pas voir en pcin milieu de la communaute, des pieces d'automobiles et des gensoccupes Ad6panner des autos, mais ces occupations permettent de gagner des revenussupplementaires et souvent les occupants les exerqaient ddji dans le secteur oo ils vivaientavant. L'exercice de telles activit6s dans les nouvelles communaut6s residentielles est unequestion souvent d6kattue, notamment quant A leur compatibilit6communautaires et leur ,:ontr6le. On doit alors adopter une position moderee et arriver A 

avec les int6rets 
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un compromis sans jamais perdre de vue que Iaproductivitd dconomique des residents est 
essentielle au dynamisme de totde communaut. 

Une autre matire qui przte a controveis. et qui rdsulte du dveloppement des terrains 
viabilis(s et de la formation technique des participants, est le surgissement de nouvelles 
entreprises souvent non contr61kes. phtnom~ne qui provient du besoin de r(pondre "i la 
demande 6ternelle en matriaux de construction. Les normes et la qualit6 des mat6riaux 
deviennent alors tin sujet dinqui, tude pour les directeurs de projet. 

11yiabon nombre d'autres "prohlbMi'e.s' associ~s au d6veloppement de terrains 
viabilis6s: par exemple. le contrOle et la -,urveillance de la construction, comme nous le 
voyons ici, ob le mur du milieu a 6t6 cc nstruit pendant uinjour f(ri&. Scion le contremaitre, 
cc mur ne r~pond pas aux normes, et ici, qu'a-t-on donc fait du code en vertu duquel 
chaque piece doit possder une fen;trc? Le problkme de changement de priorit6s est 
illustrt ici o6 les occupants semblent avoir jug6 plus important d'avoir tin lieu de 
r~crdation pour les enfants que d'acheter des vitres pour les fentres. 

Innovation et ing6niosit&: Remarquez lesjalousies faites h la main pour les fentres. Et, 
bien entendu, il ne faut pas oublier la question qui se pose sans cesse. a savoir la pr6sence 
d'abris temporaires pendant que les habitations permanentes sont en train d'etre cons
truites. Soit dit en passant, on sailt par exp(rience que les personnes qui demeurent sur 
place construisent mieux leurs maisons. En outre. c'est une rude preuve pour un pauvre 
que davoir i vivre en dehors du chantier pendant la construction de sa nouvelle 
maison. 

Voici quelques bons symboles conicrets des rSsultats du processus de d~veloppement de 
terrains viabilisss. Ce chauffeur de tracteur. un des employ6s du projet de terrains 
viabilisds. est un symbole encore bien plus important: il personnifie 1"6volution, les 
communications. les changements de priorit6s et lit prise en charge de responsabilit6s. Au 
debut. cet homme n*6tait qu'un simple chauffeur. d'ailleurs tr;s bon. et bient6t il devint 
I'employ6 le mieux inform6 du chantier quant I lIt marche du travail et quant aux besoins 
des attributaires. Par la suite, il construisit sa propre maison, devenant ainsi propri6taire, 
puis devint un des membres influents du comit6 de d(veloppement de lit communaut6. 
Y-a-t-il un conflit d'int&t dans un tel cas'? F, m ,'i.i. Cc, h.2rnme e,;! !oujours 
chauffeur mais ilest en mme temps un exemple pour les autres bfitisseurs. Et enfin cette 
diapositive symbolise la r(alisation en cours de IFobjectif des terrains viabiliss-il s'agit 
d'une rdunion pendant laquelle ceux qui construisent leur m;aison, ceux qui occupent d6ja 
la leur et les dirigeants du chantier sont en train de discuter 6t de prendre des decisions 
concernant leur communautd. La question ici discut~e concerne les installations sanitaires 
et des erreurs de conception en mati~re d'dquipement sanitaire. 

Mais, cc qui est encore plus important ici. c'est que nous voyons des gens qui scront 
:ventuellement responsables du succs du projet. Le travail des urbanistes, des entrepre
rieurs et des administrateurs est certes n~cessaire et important. En fait. pour utiliser au 
maximum les ressources disponibles et atteindre les objectifs voulus, ilfaut que les cadres 
administratifs partagent plus ouvertement leurs ides. les r~sultats attendus et les 
contraintes avec les attributaires, restant constamment en communication avec eux et 
assurant leur formation. 

Ce que nous devons faire pour essayer de surmonter ies problmes qui se posent dans 
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les terrains viabilists, c'est de mettre en oeuvre notre ressource ]a plus vitale, Asavoir les 
participants-et ieur laisser partager les responsabilit6s. Qu'ils soient nos partenaires
dans une entreprise collective oO priorit6 sera accord6e - I'dchange r6ciproque de
communications tout au cours de I' volution du d6veloppement de la communaut. -Je 
crois fermement qu'ils se sont montris Ala hauteur d'etre pleinement partenaires dans 
cette entreprise. 
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LES TERRAINS VIABILISES: SOLUTION AU
 
PROBLEME DU LOGEMENT A BON
 

MARCHE-L'EXPERIENCE D'EL SALVADOR
 
parIosr)ph ilandIia ,' E.l-.ert-Consd'il au Burau e 'I'llahitat, 

AID/Washin.,on, D.C. 

La prolif6ration de campements de squatters et la surpopulation de logements dj'i 
inad6quats constituent un phnom~ne international qui r6stlte d'une part de la rapidit6 I 
laquelle ont lieu !a migration ver., les centres urbains et la croissance dmographique. et de 
I[autre, de l'insutflisance des ressources disponibles. 

Une solution i laquelle certains pays en voie de dveloppernent ont actiellement 
recours pour r~pondre i la demande croissante en habitations ,I bon march , repose sur le 
principe de 1"assainissement des terrains". Ce principe conmait tine popularit6 de plus en 
plus croissante pour rem6dier au probkrme de logement de la majorit,6 croissante des 
citadins qui n'ont pas les moyens d'acheter tin logement financ6 soit de mani~re 
conventionnelle, soit par I'intervention des pouvoirs publics, i moins qu'il ne s'agisse 
d'un logement situ dans le cadre L'un programme bThnficiant de fortes subventions. 
L'6lment essentiel de ce principe est de crer des habitations dont les prix soient 
abordables et ies coots rcup6rables. C'est grfice au recouvrement ies cooits que ['on petit 
entreprendre d'autres projets semblables tout en pr6servant la condition des ,quipcments 
existants et en assurant 'expansion ventuelle de ceux-ci. Ce facteur perniet galement 
d'6tendre le champ de repartition des ressources publiques limites pour que les couches 
les moins favoris6es de la population urbaine puissent en hbnficier davantage. 

Selon le principe de I'assainissement des terrains. le patrimoine foncier urbain est divise 
en parcelles o6 I[on fournit divers niveaux de services publics et d'6quipements collectifs. 
11se peut que I'on incorpore dans ces projets des unites de base et divers services 
communautaires. Ces services peuvent comprendre des syst~mes de financement destints 
A lhconstruction et ,I ["octroi de pr~ts pour 'am6lioration ies batiments. des centres 
d'approvisionnement en matriaux de construction stir chantier. la lev&e des immondices. 
des moyens de transport public, un service d'assistance technique i la construction par 
entraide ou par auto-assistance et des programmes d'hygine et d'instruction. Lc niveau 
des services varie en fonction des niveaux de revenus des risidents. ,h'-; besoins 
communautaires et de la disponibilitd des ressources publiques. Les travaux sont 
effectu~s principalement par les r6sidents afin de pouvoir r6aliser le maximum de 
logements en minimisant les coCits de main d'oeuvre que devraient autrement payer les 
r sidents. 

M. Joseph Handwerger, urbaniste et architecte am6ricain poss~dant une vaste 
exp6rience dans le domaine des prnbHmes de logement des pays en voic de dtvelop
pement, a pr~sent un expos6 au cours duquel il s'est servi de diapositives pour mettre en 
6vidence un certain nombre de questions et de concepts se rapportant ,i 'amtnagement de 
projects de "terrains viabiliss". II a illustr un certain nombre de ses remarques au 
moyen de diapositives d'un programme d'assainissement de terrains au Salvador, financd 
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par la Banqne Mondiale et excut6 par la Fondation Salvadorienne pour l'Habitat ABon 
March6 FSVM)' 

Ces diapositives prises dans un petit nombre de projets, tous mis en oeuvre par iaFSVM, ont montr6 d'une faqon tr~s convaincante qu'un projet de parcelles assainies bien
structure, bien ex6cut6 et bien g~r peut crier non seulement un milieu de vie sain et
pratique mais devenir aussi une belle petite communaut6 ob il est agr~able de vivre. 

Un objectif fondamental vis6 dans ces projets 6tait de minimiser les coots initiaux de
construction tout en pr~voyant et projetant I'apport dventuel d'amdliorations. Chaque fois que faisable, des mat~riaux indigbnes et des m~thodes de construction demandant 
main d'oeuvre intensive ont 

une 
W utilis~s. La construction a W r~alis~e par travail 

contractuel de meme que par entraide et auto-assistance. 
Les sites du FSVM ont W choisis de faqon Ace que chacun puisse tre morcel6 en un

nombre allant de 400 A 1000 parcelles, c'est Adire en nombre suffisant pour r6aliser les 
travaux Atune 6chelle 6conomique, sans toutefois polariser un trop grand nombre de 
families ,Abas revenu dans un endroit donn6. 

Les parcelles sont relativement petites, leurs dimensions allant de 60 mWtres carr6s A.
San Salvador A120 metres carr6s dans les villes secondaires oO le coot du terrain est moins
dlevd. Les densit~s brutes, soit de 27 A80 parcelles par hectare, sont toutefois modires.
Ceci est dO en partie au fait que les codes d'urbanisme locaux exigent une reserve
importante d'espace libre. Environ 50'r des sites sont destinds aux parcelles r6siden
tielles. Chaque site est dquipd d'6coles, de cliniques et d'au moins un marchd, un centre 
communautaire polyvalent et d'un terrain de sports. 

Les plans sont conqtus de fagon Ace qu'il y ait un r6seau pratiquc- de voies pidtonnires
donnant aczzs Aichaque parcelle et recouvrant les canalisations d'eau, d'dgout etd'6vacuation des eaux pluviales. Les routes qui constituent g6n6ralement 1'616ment
ondreux de tels projets sont r6duites au minimum. Des routes pdriph~riques desservent de
petits parkings et culs-de-sac pour permettre I'accbs des v~hicules d'intervenion d'ur
gence et des v~hicules de service. Les voies piktonnibres relient les parce!les entre elles et
 
m nent aux dquipement communautaires. 
 Les passages pour v~hicules traversant lesvoies pidtonni res ont t r~duits au minimum pour preserver la s6curit6 des pistons. Les
equipements communautaires ainsi que les petites zones commerciales occupent g6n~rale
ment une position centrale. Les plus grands centres commerciaux sont situ6s A l'entr~e
des sites ou aux arrts d'autobus pour qu'ils soint facilement accessibles. 

Toutes les parcelles sont raccorddes aux r~seaux d'eau, d'6gout et d'6vacuation des
 
eaux pluviales, le raccordement AI'dlectricit6 dtant facultatif. Des oylnes d'dclairage des
 
rues sont installbs le long des routes d'acc~s principales et aux carrefours les plus impor
tants.
 

Les acheteurs ont eu le choix entre deux niveaux de services: Le premier consiste en une parcelle 6quip(e d'une salle d'eau contenant un w.c., une douche et un 6vier. Le
second comporte les m~mes Wkments que le premier ainsi qu'un logement de base
d'environ 17 metres carrds. Cette structure se compose d'un toit en ciment d'amiente, de 
IA lorigine, la FSVM a W fondde en 1968 pour aider & reloger les families dont les habitations avaient dtd 

0, truitcs par l'inondation de San Salvador causde par la crue de I'Alcelhuate 
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murs en briques, de fentres et de portes en mdtal galvanis6 et Achcissis de bois, et enfin 
d'un plancher en bton2. La plus grande partie de la construction des ces unit&, initiales 
est effectu~e par entraide it laquelle on apporte un concours. La participation a cc travail 
est rdnum~r6e sous forme de credit applicable au versement initial pour l'achat d'in 
logement. Certaines parties des murs de faqade et des murs de derriere sont construites 
par auto-assistance. 

La conception des units est logique. Celles-ci peuvent &tre facilement construites et 
agrandies par entreaide et par auto-assistance. En gtnral. c'est pendant les week-ends. 
apr~s les heures de travail ou lesjours f~ri6s que les r6sidents, aides de nombreux parents, 
ont fourni la main d'oeuvre. 

La brique est tin mat6riau local dont on dispose dans ce pays. Elles sont de bonne 
qualitd et sont fabriqut6es par de petits entrepreneurs dans des fours chautfds au bois. 
Dans la plus grande mesure possible, on s'est servi de matriaux indigbnes et de mtthodes 
de construction demandant une main d'oeuvre intensive pour r6duire les d6penses en 
devises, pour favoriser l'emploi local et pour donner tin certain niveau de formation en 
matire de techniques de construction aux rtsidents pendant les activit6s d'auto-assis
tance appuytes d'un concours technique. 

Les 61,ments structuraux de base des dquipernents communautaires comme par 
exemple les t6coles. ont W baitis par des entreprises de construction sous contract, mais 
leurs murs de m~me que l'am6nagement des espaces verts ont 6 achev6s par en
traide. 

La pose des canalisations a W effectu~e par des entreprises spcialistes mais le 
remblayage des tranches a tt6 accompli par entraide. La FSVM avait jug6 que de ce fait 
les r6sidents auraient mieux conscience de I'emplacement des r':,eaux souterrains. 

Des conduits prcoul6s ont ,t utilisds pour l'6vacuation des Caux pluviales. On a choisi 
les fosst~s -tciel ouvert de prference aux canalisations souterraines pour r6duire les coats 
d'infrastructure. 

On a utilisd des w.c. prcoul6s. Bien qu'un grand nombre d'acheteurs auraient pr6f6r6 
avoir un w.c. it chasse d'eau, lit FSVNI n*i, i que des w.c. pr~coul6s. On avait estimd 
que ces w.c. moins co~iteux aideraient "Ir6duire les frais et rendraient les prix des 
logements plus abordables. Ceux qui avaient les moyens de s'offrir tin w.c. it chasse d'eau 
pouvaient cn faire installer un. cc qu'ils ont d'ailleurs fait. Cette d6cision de lIa FSVM 
concernant les w.c. illustre un principe important. ,I savoir qu'il est prt~ftrable de ne 
fournir d'abord que les 6,16ments essentiels pour que les logements restent a la port6e des 
personnes dont le revenu est aussi bits que possible. Si d'une part. la notion de minimiser 
les normes et d'dliminer les 616ments superflus est bien fonde, le principe de retarder 
certaines am6liorations et d'6chelonner leur r~alisation par la suite Wen reste pas moins 
d'une importance capitale. 

Quand un site 6tait prft i tre occup6, on avait une tombola pour decider qui serait le 

2 Cornme El Savador est situ6 dans une region sujette "Ades tremblements de terre, les units devaient en principe 
comporter des pilicrs, des poutres d'accouplement et des fondations en baton arm6. En rdafit. on a utilis des
briques creuses spciales pour 6liminer le besoin de couler des colonnes en baton arm6. 
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premier Achoisir 'emplacement de son logement. Jusqu'A ce moment-I le travail avait t6 
effectu6 par entraide puisqiue personne ne savait quel logement allait leur revenir. 

Normalement, Amesure que les unites sont attribu6es aux r6sidents, ces derniers 
commencent Ales am6liorer. C'est donc Ace moment que les prets pour 'achat des 
matEriaux de construction sont consentis. Dans le programme qui nous occupe, on a 
accord6 des prets individuels variant entre 50 et 200 dollars. On a permis aux acheteurs de 
batir un abris temporaire sur leur parcelle pour qu'ils puissent vivre sur place et pour leur 
permettre ainsi de travailler A leur maison en dehors de leurs heures de travail. Les 
r6sidents qui auparavant vivaient dans des campements de squatters ont souvent rcuptr6
les materiaux de leur ancien logis pour en rebftir un du meme genre sur leur nouvelle par
celle. 

Les travaux de construction et d'am6lioration des nouvelles habitations bfties par
auto-assistance rdsultent souvent en un m6lange de mat6riaux et de techniques artisanales 
modernes et d'elements traditionaux. C'est ainsi que l'on voit des fenetres, des fagades,
des portes et des coloris imprimes d'un cachet personnel, ce qui donne Ala communaut6 
tout son attrait et toute sa vitalit6. 

Les r6sidents des projets de "parcelles assainies" au Salvador ont investi de nom
breuses heures de travail dans leurs communautks en participant Ala construction par
entraide et par auto-assistance. Cette m6thode leur a vraiment fait prendre conscience Ie 
ce qu'est une "communaut6." Ce sont eux qui profitent directement des fruits de leur 
labeur sous forme d'avantages 6conomiques. Et que dire alors de la satisfaction 
personnelle qu'ils tirent du fait d'avoir accompli cette tfiche de leurs propres mains pour 
que leur famille puisse vivre dans un lieu decent. 
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REUNION DE TRAVAIL A-3
 

President: Jean Konan-Ferrand, C6te d'Ivoire 

LE RECOUVREMENT ET LE CONTROLE DES
 
ARRIERES DANS UN PROJET DE PARCELLES
 

ASSAINIES
 
par Jean Konan-Frrand,DirecteurGknEral, SICOGI, Cbte di'voire 

La premiere expdrience ivoirienne d'assainissement de parcelles en vue de la location 
est assez rcente, puisqu'elle remonte seulement h un peu plus d'un an. Conque pour 8tre 
une incitation du travailleur "dconomiquement faible" Aparticiper A la r~solution de son
probl~me de logement en milieu urbain, cette formule nouvelle soulbve un certain nombre
de questions au nombre desquelles figurent le recouvrement et le contr6le des arri(rfs de 
loyer, theme de notre expos6. 

L'exprience de notre Soci~td, baptisde opdration LEM (Lotissement A Equipement
Minimum), porte sur 612 parcelles acheves A ia date du present rapport et rfparties de la 
faqon suivante: 

309 parcelles de 100 m2 

235 parcelles de 125 m2 

68 parcelles de 150 m2 

Les Ioyers mensuels correspondants sont fixes A: 

1.680 F/CFA pour les parcelles de 100 ml 
2.010 F/CFA pour les parcelles de 125 m2 

2.340 F/CFA pour les parcelles de 150 m2 

L'attribution des parcelles est faite par une commission qui analyse les dossiers des 
candidats en tenant compte des crit res suivants: 

I. Etat d'h~bergement antrieur 3. Situation d'emploi 

2. Situation familiale 4.Revenus
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En cc qui concerne les revenis. compte tenu du caractLre social de I'op ration, ils 
doivent tre compris entre 30.000 FiCFA et 60.000 F/CFA par sois. 

Les bn6ficiaires des parcelles retenus par la Commission sont i5s i notre Socidt par 
tin contrat qui est tin "Bail fi Construction" d'une dur~e de 20 ans. renouvelable par 
p~riode ie 5 ans. 

Ce contrat renferme toutes les conditions ie 1a location. Nous pouvons les rI6sumer 
conlme suit: 

CLAUSE DE .MISE EN VALEUR 

Les bin~ficiaires disposent de 24 mois pour achever entikrement les constructions. 
Cependant. cc dlai ne s'applique qu'i ceux d'entre eux qui auront commenc6 I'excution 
des tl'avaLux dans les 6 mois suiVant la signature du bail. Le non respect de ces deux termes 
entraine dans chaque cas la rsiliation de plein droit du bail et la rcupration par la 
SICOGI du terrain et de ses iquipenents. 

LOYERS 

Les loyers ot ,, calcul, s en tenant compte dIi cofit des i quipements. des conditions 
de financement et des charges d'entretien du lotissement. 

Le 	paiement des loyers se fait par trimestre. Ce mode de rglemnent a t6 retenu pour 
deux raisons: 
I. 	6viter aux locataires de se dt&placer Iotis les mois c'.)mme cela se fait pour des loyers des 

habitations, pour des sommes assez modiques (voir ci-avant les loyers fixes), 

2. limiter le cofti de la gestion: celle-ci ,6tant autcmatise, la setile t6mission d'une 
quittance coute 3.0X)0 FCFA I'an. 'iraison d'un quittancement mensuel et a I'exclusion 
de toute autre intervention. Ce qui est trop 6lev6 pour etre couvert par les produits de 
gestion qui ne WX(4reprsentent que du lover. 
Le mode de rglement trimestriel retenu est assoupli par la possibilitd qu'ont les 

locataires. d'opter pour des semestrialitls ou des annuit.s. Nous avons constat6 que 
certains bn~ficiaires de LEM qui ont probablement des 6conomies, ont manifest6 le d6sir 
d'acquitter. soit hi totalit6. soit une bonne partie. du quittancement totalis6 sur les 20 ans 
de location. 

II est 6vident que malgr le caractire social des parcelles assainies, le remboursement 
des investissements dans des dflais les plus courts possibles est trbs avantageux pour les 
Gestionnaires car cela r.duit les contentieux d'impayds. Aussi, nous pensons qu'une 
action doit re faite aupr~s des employeurs pour qu'ils aident, par des pr~ts, leurs agents
• payer le loyer des LEM. Dans tous les cas, nous avons adopt6. pour les travailleurs 
salari6s, le prfilkvement du loyer i la source. Les Sociftds qui ont acceptd cette 
collaboration avec notre Service de Gestion, b6n~ficient d'une priorit6 d'attribution pour
leurs agents. La rfcupfration des loyers se fait par des factures trimestrielles adressfes A 
ces Socidt~s. 

Pour les autres locataij es, comme le stipule le bail, le loyer est portable a nos caisses et 
payable au plus tard le 7 di premier mois de chaque trimestre. 

Ds lors qu'un terme du loyer West pas pay6, il se crfe tin contentieux qui est dfceld 
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inulldiatement par notre systme de gestion automatis ec. Le locataire en retard est 
relanc6 par tine note qui lui accordC tin sursis jLisqu'at 12 duImois avant dengager contre 
lii tine procdur i de rsiliation di contrat connle cela est pr'6VL dins le Bail. 

Sil ne s'ex cite pas, il fait I'objet d'ie maise en denetire par tin Avocat chez leqtiel il 
petit aller payer le loyer avec tine phnalit6 Lie 10';. 

F'ante de r[glement , tne procedure judiciaire de resiliation di bail est engage. En 
principe an hoot Lie deux mois Lie retard un jogernent en r6f6rjt6 prononC IC retlrait Lie Ia 
parcelle qti irevien t 'IIa Sci6t6 pour tre attribtice 'ILin attre candidat. Si IClot a161 mis 
en valeur ati moment Lie Ia riSiliation du contrat, II SICOGI fait faire I'expertise des 
constructions et dc dommage 1'expuM compte tell ie ses dettes de hlyer. 

Le notiveao 111i16,lciaire dItin tel lot doit accepter tie rembot rser le cocit des investis
sements valt&. 

Pour 6viter ces sitoations d~licates. tin contr6le systhmatique des arri&r s de loyer et 
des,, duaotS iemise en valeur est eft'ectui par I SICOGI. Stir tin qoittancement d'environ 
8 millions de Francs CFA. noLs avons ConStat tiln montant d'environ 101*( d'impay s 'III 
date di 8 dtlpremier moiS di trimestre pLisque les moyers sont payables aIterme -,6choir. 
Avant I tin dIi Irninlm trimetrCe, avec le drclenClement des potrsolltes judiciaires, touls les 
retardataires ont Soldl1 leor conipte. 

Ati niveau des LEALN, notis pensons que le contr6e des mises en valeur est plus
important et plus di flici I 'aire que Cel ti des ar'rS de IoVer. 

/.a 16"uiuol (h, Iravai/ A~-3- h. Rv( 0uunu,('/,r Ct Ic a(,)cc' ~rt5 dwIu ii,,/ ,oh 
(I /Iicelv ./al Ko Ill dc hirrn/11 O oircj

2'.+
 

La I1cU iiim ' ahi -\ ' /ahi( If1r'ic I'l ll'( 1"'U (Ial'c..h'r, )I'./p r Illi e) /a 
Ruthnion d,' Travail 
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RiESUME DE LA 
REUNION DE TRAVAIL A-3 

President:Jean Konan-Ferrand,C6te d'Iivoire 

Aprbs lecture par le President de son rapport sur le recouvrement des arri&rs dans un 
projet de parcelles assainies, Le delegu6 Tunisien a demande s'il existait une l gislation 
prdvoyant I'expulsion si les conditions de remboursement n'6taient pas 
remplies. Le President a rdpondu qu'il n'existait aucun texte Acet 6gard. Le contrat lie la 
SICOGI et son client. En cas de litige, un expert agree estime les travaux effectu~s sur la 
parcelle. Un nouveau contrat faisant 6tat de la valeur ajoutte stipule que le rembour
sement du cost des travaux effectu6s par rancien locataire aura lieu imm6diatement pour 
permettre de ren dedommager sinon le Ioyer du nouveau locataire sera augment6. Le 
systtme Australien Torrens appliqu6 au Zaire, au Burundi et au Ruanda qui consiste A 
entamer une action judiciaire menant Aune vente publique en cas de d6faut de paiement 
pourrait etre retenu en COte d'lvoire comme I' a fait remarcvr 4!dCI6guk du Burundi. 

Le reprdsentant de la National Housing and Savings Bank du Liberia pose ieprobltme 
du recouvrement des arri6rs dans le cas d'un propri~taire au chdmage. En I'absence de 
legislation dans ce domaine, la SICOGI soumettrait ce genre de cas particulier Ason 
Dpartement Social. II est en general decide que le remboursement n'est pas exig6 tant 
que le propri6taire n'a pas retrouv6 d'emploi. IIfaut toutefois prouver que ]'on est bien au 
chbmage. Le delegue du Mali a signai que, dans son pays, ilexiste un systime de 
parcelles assainies de 120 a 750 m2 et que la Banque de D:veloppement du Mali sert 
d'interm6diaire entre ia Societe Immobilitre et les allocataires. IIa demand6 s'il existait 
en Cdte d'Ivoire comme au Mali un crittre d'Age pour I'attribution des parcelles? Le 
President a r6pondu n6gativement et a precise qu'en cas de d6c~s de i'attributaire, les 
hMritiers sont concern6s par le contrat dont les termes sont inchangks. 

En reponse Ala question du repr6sentant du Liberia sur l'6quipement des parcelles, le 
President a expliqut qu'il s'agissait en Cdte d'Ivoire de lotissements A 6quipement 
minimum donc pourvus des iquipements dejA mentionnes. Toutefois, si le propri~taire 
decide de ne pas se conformer au plan type de la Societe, son propre plan devra etre 
soumis Al'approbation de la Societe. 

A I'Ile Maurice, comme I'a expliqu6 le d6l6gu6 Mauricien, le recouvrement des arrieres 
est fait par les directeurs de travaux. Ce systtme ne pourrait-il etre adopt6 comme c'est le 
cas en Zambie oil un representant du groupe, membre du parti politique, est chargt de 
faire les recouvrements, a fait remarquer le repr6sentant du Botswana, en I'absence de 
d~l6gue Zambien. 

Qu'est-il pr6vu en cas de non entretien de la parcelle ou de gene des voisins a demand6 
le dEl~guC du Niger. A I'heure actuelle, a fait observer le President, la Societe assure 
I'entretien mais espere que ]a Muncipilitt s'en chargera dans i'avenir dans la mesure oil 
les parceiles sont int(grdes. 

II a alors rappel le systtme de recouvrement en vigueur au Liberia scion lequel 
l'employeur pr~ltve le montant des arri~rds sur la paie de son employe ou bien le montant 
est retenu automatiquement par le ministere des Finances. 
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En r6ponse Ala question du d616gu6 du S6n6gal sur les modalit6s de recouvrement dansle cas d'un propri6taire non salari6, le Pr6sident a fait pr6ciser par le repr6sentant duCr6dit de Ia C6te d'ivoire, que si la SICOGI n'a pas confiance dans le non salari6 quis'adresse Aelle, elle exige de lui qu'il se fasse avaliser par une personne digne de confiancequi se porte garante des remboursement. 
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REUNION DE TRAVAIL B-3
 

Pr(siid'nt:Samuel G. Ayany. Kenya 

ASSISTANCE ET CONTROLE DE LA
 
CONSTRUCTION PAR AUTO-ASSISTANCE
 

Renarqutes d'Introductionpar Samuel G. Ayanv. l)irecteur G(,ral, National Housing 
Corporation,Kenya 

A I'heure actuelle. la politique ouverte du Gouvernement du Kenya est de loger le 
secteur d~favoris6 de notre population grice a ['amnagemerit de terrains viabilisfs (sites 
& services). L'essence de cette prlitique est de r6Lunir d'une part les fonds limit~s du 
gouvernement qui servent Afournir l'infrastructure et un petit pret pour les mat.riaux et 
de I'autre les propres ressources du participant mesuries en avoir et en main-d'oeuvre fa
miliale. 

Le Plan de Dveloppement actuel, soit celui de 1974-78. et le prochain Plan 1979-1983 
dffinissent le secteur dffavoris6 comme 6tant la patie de la population gagnant tin revenu 
mensuel tombant entre KShs 300 et KShs 1.200 (US$37,5 a US$150). La propre
contribution du Gouvernement consiste en un pr~t s'6levant it K t 700 par terrain dont K t 
350 sont destinies A 1'6quipement, c'est h dire adduction, 6gouts et routes; le solde est 
attribu6 sous forme de prft pour les mat~riaux pour supplder les ressources du d~tenteur 
du terrain et lui permettre d'acheter les mat&iaux de construction dont il aura besoin pour 
bfitir une structure de base dun minimum de deux pieces habitables. 

VoilA donc, chers colIfgues, les codes rigoureux que doivent observer les participants 
aux programmes d'assainissement de terrains. II est inutile de souligner le fait que de tels 
codes doivent tre accompagnF- d'un contr6le tout aussi strict pour assurer la rfussite du 
programme. 

La rdussite dventuelle d'une telle politique dpend comme nous l'avons remarqu6 des 
facteurs suivants: 

I. Contr6le des normes et des coflts rdsultants. 
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2. 	 Formulation de r~glements et leur application efficace pour assurer ia participation des 
groupes defavorises qualifi6s. 

3. 	Formulation de codes suscepibles d'assurer l'utilisation maximum des ressources Ala 
fois connues et latentes des d6tenteurs de terrains. 

Comme dans nombreuses nations ind6pendantes du monde en voie de developpement,
les infrastructures bAties au Kenya par les entrepreneurs des secteurs aussi bien prive que
public, doivent se conformer Acertaines rfgles prevues par l'Urbanisme avant de pouvoir 
etre acceptees et entretenues par les Pouvoirs Publics ayant juridiction de ]a Zone oo ces 
infrastructures ont te construites. Les normes exigees par les Pouvoirs Publics locaux 
n'ont pas toujours te compatibles avec les objectifs primordiaux des programmes
d'assainissement de terrains-A savoir maintenir les coOts un niveau qui permette au 
detenteur du terrain de participer au programme de mani~re efficace et sans trop de diffi
cultes. 

La creation du programme d'assainissement de terrains a donn6 lieu Aun sfrieux conflit 
entre les planificateurs d'amenagement traditionnel et les Pouvoirs Publics au sujet de 
l'utilisation spatiale, Asavoir les densites des lotissements, les normes des 6quipements 
notamment des routes, et enfin les techniques de construction, c'est Adire structures 
permanentes par opposition aux structures temporaires pouvant etre am6liorees Amesure 
que le revenu du detenteur du terrain hausse, et si oui ou non ii faudrait accepter de prime
abord que iedetenteur ait le droit de sous-louer pour lui permettre d'augmenter son 
revenu. Le conflit au sujet des normes a atteint une telle envergure que la Gouvernement a 
te amene A le considerer comme un des nombreaux obstacles inherents Ala nature du 

programme qui posent un serieux danger quant Atla realisation du projet. Par consequent, 
le Gouvernement Central a maintenant charge un Comit6 de reexaminer le Code 
d'Urbanisme en entier en vue de prevoir des mesures qui soient compatibles avec la 
politique ouverte de programmes d'assainissement de terrains. 

Au Kenya, les lotissements urbains subventionn6s comme ceux des programmes
d'assainissement de terrains sont rares et ne sont pas offerts 'a tout venant. Ils sont 
reserves expressement aux secteurs sous-privilegies de I'economie. II va naturellement de 
soi que ces terrains constituent une cible lucrative de tout premier ordre pour les 
tendances predatrices du secteur Arevenus 6leves. II est donc n6cessaire d'avoir des 
methodes rigoureuses de selection definissant ia qualitd des d6tenteurs de terrain en 
foriction des critc.res suivants: residence dans ia localite, revenus (et ici nous consid6rons 
le revenu mensuel total du menage), et si le detenteur est dejA propridtaire d'autres 
terrains urbains. Ces critres sont les elements les plus importants sur lesquels se base la 
selection des participants pour nos programmes d'assainissement de terrains. La dernire 
dpreuve de la methode de selection que nous avons adoptee est le tirage au sort de tous les 
candidats qualifies. 

Au cours des derniers mois, d6 d'une part Ala hausse des cofits et de 'autre a ]a
situation inflationiste internationale, nous avons jug6 necessaire de vendre un certain 
pourcentage des terrains, et meme les structures achevees d'un programme d'assainis
sement de terrains aux prix du marche en cours. Ce syst me qui a le support total de ia 
Banque Mondiale a un double effet sur le programme en question. D'abord, les profits
realises d'une telle vente sont utilises pour renforcer ia subvention du reste des terrains, et 
deuxiemement, le systbme empechents es r,'.tenant a3U goupes de revenus 
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61ev6s d'emnpi6ter sur le reste des terrains puisqu'ofticiellellent on ri~pond A leurs be
soins. 

Outre ces rglcnients. le dMenteur dun terrain Wa pas Ic droit de vendre sit propriete 
dans les cinq MIs Lie la date de 'allocation afin d'empcher que ces terrains tombent entre 
les mains de personnes plus forttintes 1 'intention desquels ces terrains ntaient pas 
destins. 

Comnieje l'ii d6ja dit. Ic svsttnie d6pend de deux contributions: celle di gouve'nenent 
d'une part, ci celle du dMtenteur dii terrain ie I'autre. Presqu'en rgle gtn,2rale. 'i part son 
revenu indiqu, stir III feuille Lie pailC. on ne stit pas grand-chose. voire rien di tout. cii cc 
qui concerne le d~tcntCUr qutalifik. et nt.anmoins on attend beautcoUp ie ses ressources la

tentes. 

Atteler les ressources latentes du dtentCur Lie terrain pour aissurer li construction ties 
logements une fois que les terrains ont t, alttribu,2s est un programmle Compliqti eln 
lui-rn mle et il fliut que chaque itapc soit surveillUc de trs prs. 

En cc qui nous concerne. nous nots sommes rendu colptC Lie hIiposihilit, tie lie pas 
employer les prts pour les matriaux au.X tins qui IcUr taient LIcstiinCes el pir consequent. 
nous avons d6cid6 qu'ai lieu de donner de I'argent cornptant aux dhte ieCurs de terrains. 
de leur donner plut6t des bois tachat pour se procurer les natt'iaux. En outre. pour 
assurer que le travail personnel Ltin dtenteur ne soit pa1s employC ii mlalu\'atis Cscient. 
comme pour bi'tir des structures qui devront tre plus tird dnolics. nous avons entrepris 
sur tin des terrains hi construction d'tine maison tnmoin pour nontrer tin exeruple des 
normes que 'on attend 6%enttiellenient des dtentcurs de terrain. E-n plus Lie celi. nols 
avons stir chantier des inspecteurs pour les questions techniques et Wauleres pour Ics 
questions pratiques. CeS inspectetirs sont des contremraitres charizs Lie contr61er lc travail 
et daider les dttenteurs de terrains it construire leurs propres nialisons. 

Mesdames et Messieurs: II est impossible dC dCcrirc Cn quclques fiots cc qui se passe 
une fois qUe les occupants enmllnagent . 'ai done dci& tie m'afrrCter it cC point pour 
passer lIa parole Iux autres confrenciers qui doivent traiter plus loguenient cete 
question. Fesphre quen ,changeant nos idcs et en ctfmparant nos experienccs. noils 
retournerons chez nous mieux avertis qu'en venant. 

De iombreux participants owt pris note d'idc.Ms etIde question.s a l 1 r p,ndanl I's 
dis(:tts.sions des reulnionts tie ira 11ail. 
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RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL B-3 

President:Samuel G. Ayany, Kenya 

Le pr6sident a prdsent6 un rapport d'introduction. Son expos6 expliquait le syst~me
d'amknagement de terrains viabilisks en vigueur au Kenya et il a soulignk les diffkrents 
probI~mes se rattachant A i'ex~cution du programme, Asavoir: 

1. Le conflit entre les planificateurs tranditionnels et les responsables locaux au sujet de 
la densit6 de peuplement des parcelles, des normes acceptables d'infrastructure et de 
construction, et d'utilisation de ia sous-location comme moyen d'augmenter les 
revenus des dMtenteurs de parcelles; 

2. La n~cessit6 d'6tablir des crit~res de s~iection s6v0res pour les futurs d~tenteurs de 
parcelles, utilisant le tirage au sort pour la s~iection definitive; 

3. 	L'inflation internationale qu; entraine une augmentation des prix; devant cette situa
tion il a fallu vendre un certain nombre de maisons termin6es ]a valeur du march , les 
b~n6fices ainsi r~alisds 6tant utilis6s pour subventionner les parcelles restantes 
destinies aux groupes Afaible revenu; 

4. 	La difficult6 de r6unir les comp6tences et les ressources des d~tenteurs de parcelles et 
de les renforcer au besoin pour produire les uriit~s de logement. 

Pendant le temps consacr6 aux questions et r~ponses, les cinq points suivants ont 6t6 
abord(s: 

Risque de Criation de Nouveaux Taudis-L'une des preoccupations communes Aia 
plupart des d~l6gu6s est le risque que les zones d'auto-construction ne deviennent, A la 
longue, des taudis. 

Les participants ont ddfini diverses conditions qui favorisent la creation des taudis, 
comme par exemple la necessit6 de subvenir aux besoins de parents de degr6 6Ioign6.
Cette tradition sociale entraine trop souvent un surpeuplement dangereux et une utilisa
tion trop importante des dquipements sanitaires et des services publics. 

Les participants ont ddclar6 unanimement qu'il fallait prendre des mesures pour 
r6glementer le d6veloppement incontr616 des zones d'auto-assistance, apr~s I'attribution 
initiale des parcelles et apr~s I'ach~vement de ]a construction. 

Subventions Gouvernementales pour les Frais d'Infrastructure-L'infrastructure peut 
reprksenter une part importante des d~penses de logement des individus Afaible revenu 
qui veulent acceder Ala proprikt6 de leur parcelle. Les participants ont remarqu6 que ces 
frais constituent un pourcentage trop dlev6 du revenu mensuel des plus d~favorisds. Ces 
frais comprennent les imp6ts sur les baux fonciers, les remboursements des prets pour 
I'achat des matbriaux de construction, I'entretien des parents 6loignes, les d6penses 
scolaires et l'inflation annuelle galopante. 

Les subventions gouvernementales en mati~re d'infrastructure ont t reconnues 
comme un facte.u.Ed6terminant. qui permet de mettre les projets d'auto-assistance N la 
port6e des groupes Afaible revenu. 
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EnqdOtes Socio-Economiques-Certainsparticipants attachent une grande importanceaux enquetes socio-6conomiques mendes avant ]a conception du projet visant Ad~finir Aquel point les solutions du programme (unitds de logement et terrains viabilisds) sontacceptables et souhaitables. lis se prononcent en faveur d'approches plus approfondies
vis Avis des enquetes socio-6conomiques. Certains autres d~ldgues pensent par contreque les enquetes ne devraient etre entreprises qu'aprrs l'occupation des sites par lesd6'enteurs de parcelles. La plupart des personnes interrogdes dans le cadre d'une telleenquete pr~liminaire seraient en effet susceptibles de rrpondre sans tenir compte des 
limites budgrtaires. 

Evahiation-Il a t jug6 des plus importants d'6valuer des projets achev~s afin de tirerdes leqons des erreurs commises et des succ s enregistrds dans le cadre des programmesexistants. Par exemple, une enqurte mene t propos du programme appliqu6 dans uncertain pays, a montrd que 60% des personnes interrog~es 6taient m~contentes duprogramme. Si l'on fdisait une enquete au sujet d'un tel programme dans un autre pays,
elle r~v~lerait peut-etre que les gens sont tr~s satisfaits d'un aspect particulier duprogramme. Dans le programme qui nous occupe, on a entrepos6 les mat6riaux deconstruction Aproximitd des zones concern~es pour 6liminer les frais de transport trop6levrs pour les membres des groupes A faible revenu dont la plupart ach~tent les
 
mat~riaux petit Apetit.
 

Conception du Programine-L'une des solutions propos~es par certains programmesconsistait Aincorporer un nouvel 6lment comme une chape de baton par exemple. Selon
certains participants, un tel 6l6ment permet une plus grande efficacit6 et un meilleurcontr6le des normes de construction. Toutefois, certains autres ont l'impression que cetteapproche est incompatible avec lauto-assistance. Bien loin de simplifier la construction,
i'6lment en question empche les drtenteurs de parcelles d'utiliser leurs compltences
personnelles et leur esprit de cr~ativit6 pour concevoir un logement r6pondant A leurs
aspirations et Aleurs moyens financiers. 

Les participants Acette seance de travail ont conclu en d6clarant qu'il conviendrait 
d'examiner plus en dMtail les questions d6battues. 
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REUNION DE TRAVAIL A-4
 

Prisident: Nathaniel T. K. Mmono, Botswana 

LES CONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER A
UN PROJET DE "TERRAINS VIABILISES" ET LA
 
SELECTION DES PARTICIPANTS
 

parNathaniel T. K. Mmono, SecrtairePermanent, Ministbre des Pouvoirs Publics 
Locaux et des Territoires, Botswana 

A mon avis, si nous voulons qu'une runion de travail comme celle-ci puisse nousprofiter lorsque nous serons de retour dans nos pays respectifs, il faut que tous lesparticipants partagent leurs ides, leurs points de vue et leurs expfrience enfranchise. Ce n'est que de toutecette mani~re nousque pourrons d'une part, cerner nosproblmes communs et en discuter, et de l'autre, nc us mettre au courant des mesuresdlabor6es pour combattre ces problimes dans differents pays africains et d6cider si cessolutions pourraient etre utilement appliqudes pour faire face aux conditions locales quenous rencontrons chez nous. 
Je propose de commencer cet 6change de renseignements par une explication descritbres que nous avons appliqu6s et que nous sommes sur le point d'adopter au Botswanaen ce qui concerne ]a s6lection des participants, c'est A dire d'abord, les conditionsrequises auxquelles doivent rkpondre les candidats pour participer aux projets de"terrains viabilis6s" et ensuite le processus de s6kction proprement dit. Permettez-moid'abord de vous exposer bribvement comment nous nous sommes organises pour la miseen oeuvre des projets de terrains viabilisds, en premier lieu, parce qu'il se peut quecertains d'entre vous ne sachent pas grand' chose du Botswana et de ses caract6ristiques,et en deuxi~me lieu, parce que nous venons de rdaliser une 6tude globale de notrepolitique d'am6nagement urbain et que cette revision aura une influence directe tant sur'administration que sur le financement des projets d'auto-assistance. 

Si l'on veut dtablir un parall~le avec les pays d6velopps, le Botsvana a plus ou moins iameme superficie que la France, mais il poss~de moins de 1,5% de sa population. Malgr la 
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mise en valeur r6cente de nos ressources minitres, nous avons comme la plupart des pays 
africains, une 6conomie essentiellement agricole, et six sur sept des habitants de 
Botswana vivent dans les zones rurales, souvent dans des conditions de mis~re sordide. 
De ce fait, quatre petites villes industrielles, dont aucune ne poss.de une population 
depassant 40.000 habitants, sont extremement vulndrables Atl'immigration de masse. 
Chacune de ces villes a un passd historique different, mais aujourd'hui eiles ont toutes un 
point commun: le problbme de la croissance rapide de leur population. Les chiffres ont 
depasse le taux de croissance officiellement prevu. Gabarone, ]a capitale, prevoyait une 
population maximum de 15.000 habitants en 1990. Or, en 1976, ia population avait d~jAt 
atteint un chiffre approximatif de 37.000 habitants, et puisque le taux actuel de croissance 
annuelle avoisine 15%, on prevoit une population de 100.000 habitants pour I'annee 1985, 
ce qui veut dire que sa population doublera tous les 5 ans. 

Comme consequence de la penurie de main d'oeuvre qualifiee au niveau des collec
tivites locales, la planification Lu developpement urbain au Botswana, selon les 
paramtres 6labores par le Ministere des Finances et du Plan, est prise en charge par ie 
Ministare de l'Int6rieur et des Domaines. Ladite institution s'occupe Ala fois de fournir les 
elements necessaires aux travaux d'infrastructure dans les projets d'extcnsions des zones 
urbaines. En raison du fait que la majorit6 des nouveaux venus appartiennent au groupe t 
faible revenu, un pourcentage approximatif de 66% de I'amenagement urbain est destin6 
aux projets d'habitations bon march6 et d'auto-assistance. Lorsqu'un projet de terrains 
viabilises est mis sur pied il Cst confi6 au Conseil Municipal concern6, qui desormais est 
responsable de i'amenagement et de la gestion du projet, ceci comprenant entre autres la 
selection des participants au projet. A cet effet, on a cr6 une division autonome au sein de 
chaque conseil municipal. Cette division s'est vue attribuer la tfiche exclusive de 
promouvoir la creation de logements pour les classes d6favorisdes de la communautd, 
selon le principe de l'auto-assistance. Pour souligner l'importance de ce concept, nous 
avons donn6 Acette division le nom d' "Agence pour l'Auto-Assistance dans ]'Habitat." 

Bien qu'il y ait eu quelques changements par le pass6, nous nous efforqons actuellement 
de promouvoir un systime d'organisation normalis6 au niveau des Agences pour 
I'Auto-Assistance dans l'Habitat. Elles seront divis6es en trois services, chacun ayant un 
champ d'activite propre; ces services seront coordonnts par le Chef du Dpartement. 

Le premier service est charg6 des aspects financiers, de I'approvisionnement en 
materiaux de construction et de la collecte des revenus. 

Le deuxibme service est charg6 de fournir I'encadrement et l'assistance technique aux 
detenteurs de parcelles dans les zones de terrains viabilis6s, ainsi qu'aux habitants des 
zones de squatters, faisant l'objet d'un programme d'am6lioration. 

Le troisitme service est le service d'Am6nagement des Communaut6s. II est charg6 de 
tout mettre en oeuvre pour permettre les activitis des deux autres services. L'une des 
tfches qui incombent Ace service est en relation directe avec l'objet de notre r6union de 
travail: la s6lection des participants dans les projets de terrains viabilisds. 

Quelles sont les conditions Aremplir pour participer Aun projet de terrains viabilises? Si 
nous 6tions en mesure de combler notre retard et de disposer d'un nombre de parcelles 
sup6rieur Ala demande, les rfgles concernant les conditions requises deviendraient sans 
objet, mais nous savons tous, combien les projets urbains peuvent etre retardds par le 
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non-respect du programme et la reticence habituelle des agences d'assistance Aaccorder 
des facilites de financement ou des prets avantageux pour financer le d6veloppement 
urbain. C'est pourquoi le nombre des candidats depasse toujours celui des parcelles, ce 
qui necessite l'utilisation d'un systbme de priorit6s. Je ne doute pas que divers points de 
vue seront exprim6s A ce sujet au cours de la discussion d'aujoured'hui; je voudrais 
simplement vous indiquer les trois crittres principaux de notre action au Botswana: 

Un Critbre de Zones 

Un Critired'Ordre Social et Sanitaire 

Un Crit'rede Revenus 

Bien que le Botswana ait ]a chance de n'avoir que peu de zones de squatters, ils 
representent toutefois un pourcentage important de la population urbaine totale. Etant 
donne que leur nombre est relativement r~duit par rapport ANairobi, Lagos ou Douala, 
nous pensons pouvoir etre en mesure d'empecher ]a proliferation des zones de squatters, 
si nous concentrons nos efforts sur les zones dejA existantes b i'heure actuelle; dans le 
meme temps il nous faut fournir de nouveaux terrains viabilis~s destines aux nouveaux 
immigrants afin de rendre cette pratique inutile. 

Nous savons tous Aquoi ressemblent des quartiers de squatters et si l'on congoit un plan
visant A introduire un r~seau routier mieux adapt6 Maot il n'existait rien auparavant, a 
dkblayer des espaces pour des dcoles, des jardins publics et des 6quipements communau
taires et Areduire le surpeuplement, un certain nombre de logement de squatters devront 
alors etre d6molis. Outre cela, il faut egalement liminer les zones des squatters
construites de faqon anarchique et qui constituent un veritable danger, comme par 
exemple celles qui se trouvent aux bords des rivires oO les huttes sont menaces d'etre 
emportkes par les inondations ou lorsque des cAbles Ahaute tension surplombent les 
logements. Des lors, pour accdlirer le processus d'am~lioration, nous avons choisi de 
donner la priorit6, en allouant les parcelles dans des projets de terrains viabilists, Aceux 
qui sont expulsks des zones de squatters en voie d'am~lioration, et Aceux qui les quittent
volontairement, particulibrement si cela rdduit la densit6 de la population et les problmes 
sanitaires dans des zones surpeupies. 

C'est ce que j'ai appel6 le critbre des zones. Le second critre comprend une evaluation 
de la demande de logements, tenant compte des facteurs familiaux et sociaux. Cela 
consiste en une enqu~te sur [a situation familiale, le nombre des membres de la famille, la 
situation de logement actuelle, partag6e ou non avec une autre famille, ia proximite d'une 
source d'eau potable et ses tquipements sanitaires. Une autre question d'eligibilite du 
candidat A 'allocation du lotissement, est son Age et son dtat de santd, sa situation de 
travail, s'il est ressortissant du Botswana, sa dur6e de residence dans la commune en 
question, et ainsi de suite. Cette enquete est mende par systbme de points; chaque 
facteur mentionne reprisentant un nombre donne de points, mais une plus grande
importance sera donnee aux points attribuhs aux questions touchant la sant6 familiale 
comme par exemple le manque d'hygitne et le surpeuplement. 

Pourquoi un syst~me d'allocation de points? II y a des raisons evidentes, le principale 
etant l'impartialitd envers les candidates. Les r6sultats de I'enquete sont publies A 
l'intention de toutes les personnes concernes, qu'il s'agisse des responsables, des 
conseillers ou des candidats, pour dviter le favoritisme et le resquillage. 1 permet aussi de 
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s~lectionner d'une mani~re juste et simple. Une fois le systme de points adopt6 par un 
Conseil Municipal. le nombre de candidats pr6sentds par les responsables de la Self-Help
Housing Agency. est dtermin par le Comit6 d'Allocations du Conseil Muncipal (c'est ,I 
dire cetux qui ont le plus de points): Le nombre des candidats pr, sentts dpend du nombre 
de parcelles disponibles ,6vitant ainsi les palabres et les dbats interminables qui ont lieu 
quand aucun syst~mi: fixe de priorit n'est itabli. 

Le troisi~me et dernier critzre a tre appliqu, est celui des revenus et c'est celui-ci que 
nous avons trouv le plus difficile. Le projet de terrains viabilis6s vise i fournir des 
logements dcents aux secteurs les plus d6favoris6s de la communaut, mais F'une des 
clefs de vojite dIi Plan de Dveloppernent National de Botswana est que tout exc, dent de 
ressources doit tre utilis pour am6liorer le niveau Lie vie ies r6sidents des zones rurales. 
Le dtSveloppement urbain doit alors s'autofinancier autant que possible. Les dpenses de 
projets de terrains. viabilis6s. que ce soient des d6penses d'investissement pour la 
construction de routes et de canalisations d'eau, ou des dpevses p, riodiqtues comme soit 
pour les canalisation.; d'eau. soit pour rtSpondre au cofit de ramassage des ordures et 
d'autres services municipaux. doivent tre rcupIpres sur les b6n~ficiaires de ces 
quipements. Cela est fait par un systzme de charges de service. Lorsque le nombre des 

candidats ati logement d6passe le nombre de parcelles assainies disponibles, nous devons 
veiller it ce que les parcelles soient assignes ides personnes a faible revenu dont la seule 
chance d'obtenir tin logement d&cent consiste -tavoir recours ,tI*Agence de I'Auto-Assis
tance et non aux plus favoriss qui pourraient soit se permettre d'acheter leUr propre 
terrain et construire un logement sans I[intervention de IEtat, soit louer line maison de 
l'Agence Immobili&e du Botswana ou d'un propri6taire priv6. Donc, la politique du 
gouvernement a consist6 jusquI'a prt~sent a exiger un revenu minimal de trois cents Pula 
(345 U.S. Dollars) par an. sur la base suiv, nte: toute personne dont le revenu est inf rieur 
Aice chifre ne peut tre oblige de payer la charge de service que nous avons di imposer 
et tin revenu maximum de mille cinq cents Pula (1.725 U.S. Dollars) par ann6e en 
supposant que ceux dont le revenu est sip6rieur, sont plus a mme de. soit Iouer ou de 
acheter. soit de construire tine maison sans I'aide de ["6tat. Quant aux plus d6favoriss 
d'entre eux dont le revenu annuel est infrieur aices trois cents Pula. il existait aitrefOis 
des zones de logement sp6ciales ofil'infrastructure routiere et les canalisations 6taient 
moins d6velopp6s. et que nous appelions 'Zones Traditionnelles" car les d6tenteurs des 
parcelles pouvaient r~duire le coit de construction en employant des matriaux tradi
tionnels. Les charges y 6taient maintenues "tun nivcat. artificiellement bas grace a ati 
concours de subventions mutuelles et de versements b,3nvoles, mais malheureusement. 
ceci n'existe plus itI'heure actuelle. 

Lors de notre r~cente r6vision de notre politique de d6veloppement urbain, nous 
savions djai qu'6tant donn6e I[inflation de ces derni res annes. somme maximum delia 
mille cinq cent Pula allait devoir tre augment~e. Nous nous sommes aussi rendu compte
qu'avec les taux d'intdr&t Mlev:s que le gotivernement doit payer maintenant sur les pr~ts 
ext~rieurs, tels que ceux de la Banque Mondiale oti ceux n~gocids par USAID, et 
qu'avec ['augmentation des coats de construction et de d6veloppement, le sectetir le plus 
dpfavorisd de la communaut6 ne pourrait pas supporter les charges de services exigibles. 
si les normes des projets de terrains viabilisTs 6taient maintenues. 
11a 6t ddcid6 alors: 

I. De faire passer le revenu maximal pour I'allocation d'une parcelle assainie de 1.500 P 'I 
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3.500 P (4.025 U.S. Dollars) par ann6e. Cela encouragerait kts plus favorisds et les plusindustrieux qui ne pou valent atiparavant avoir droit inre desparcelle terrainsvia1hilises et 'I stimlUier 1i cooprltion sociale, ['initiative et la direction.
2. I)e supprimer comrltnement le seuil de minimtm.revenu 
3. De creer ,t I'avCnir ties projets ie terrains viahiliss scion diverses normes. Le pro jetminimum comprendra ie simplcs prllcIC, delimitces. sans tretC ,quipement qu'utllecanalisation Weatlc l,olnltif 1,11ndis tua'HI' trllrC botlt de I'chellC. i l tl' l ies projetscomprenat des rot Cs carroissabls en glav.lilt seal Lidrth'inC ie, eatIX it ciCl 

olivrt . p'aCliragcpeiit-pbli c
Les Charges " 

1irc mtlC danis cerlains cas. des gotlls.Lie ci.'c Va'icrontl lors la l ie cs,sion norme ser'iccs..\ insi. lescandidats, dont Ic rcvcnu tic hpasse pas 3.511,P 1Ctells en \'ort aldil sVstbmC Lie pointsliJIi iientions0, se c'rort allotier tilne piarcelc scon leIar option et lear capacit de pa erles charges qui s';tppliqlienil at projet ,tyant 1: noll'nlme ie services choisie par Cux.

Cest till ch angwnent siubstantiCl ie polilique d'habitat en 
nimtire ie terrains viabilisset otltre le tenlps pass' it I-i plin i tication I'31ahoratio na ct ie pro 'je:, Lie normes varies. cechangecntll le petit Ctrc inlnicdiateniei appliqtii rtant donn les dispositions des aIccotrds passs aVec Certain; agC icesLe11tianceient Cxtrietlr',,.

ln conclusion. jC Votidrahis 
 rstiuier les e1ement, qit le lotswana consid.re commeessenticls dans I'allocation tic parcelles viabilis,s.

1. [es r~glements gt6n16raux doivent &tre simples, Itciles it comprendre ct impartiaux.2. Les raisons pour lesquelles lIa prioril est accorde -i certaines cat6gories de candidats(par exemple. ceux qui ont 06 expls~s des zones de squatters) doivent tre
pr&is6ment mentionnees el puhli~es.

3. IXe svstinle de slcction doit -tleimpartial et doit comprendre des sYstbmes deprotection contre le, abus. De notr'C point de vue. le s'st~nme d'allocation de points estcompatible avcc cc crif~rc: il evt en outre facile ,t mettre en oeuvre ct il permet
dI;.CkCc1trcr le pr'ocessals Lie s~lection.

4. l.a capatcit Lie pavycr Ies services rendus devrait &tre d6terminante pour I'allocaion des
parcelles aux calndidats stlectniorirs. 

Je souhlaite tilue cette introducti Iotlurniral matire t discussion Picette shance ie travail 
ct .attelnds vos suggestions. 

I Iti .rawl' IlboI' 1c p'to 'oa'
t oxA i.Ii; a.t RIttitix /i Ira ril I'al,'L-Midi
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RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL A-4 
President: NathanielT. K. Minono, Botswana 

Sujet: les conditions requises pour participer Aun Projet de "Terrains Viabilisds" et la
SMlection des Participants. Les syst mes diff~reront dvidemment d'un pays Arautre, car
les priorit~s, les critres, les traditions et les institutions charg~es de la mise en applicationdes projets ne sont pas identiques. Toutefois, nous pensons qu'un certain nombre de
conclusions peuvent etre tir~es qui, si elles sont appliqudes, aboutiront A un syst~me
rationnel et valable. 
I. 	Les conditions requises doivent 6tre simples, faciles comprendre et impartiales. 
2. 	Les critres de priorit6 pour certaines categories de candidats devront 8tre clairement 

6nonc~s et publi~s. II doit exister un syst~me de prioritds bien 6tabli. 
3. 	Les m(thodes de s6lection doivent Wtre impartiales et comporter des garanties contre 

les abus, qu'ils soient le fait des candidats eux-m mes ou de pressions politiques. 
Au Botswana, ces principes sont appliques au moyen d'un syst~me de points qui donne 

un certain poids aux facteurs consid~r~s essentiels. On peut les diviser sommairement en
trois categories: un crit re de zone (]a priorit6 absolue est accordde au relogement des personnes d~placees pour des raisons de renovation de quartiers) un critre social et 
sanitaire et un critre de revenu. 

Au cours de ia seance de travail, on a fait allusion aux possibilit~s de fraude. Le 
caract~re restreint de ]a population du Botswana facilite le contr~le car la situation des personnes est connue. Dans des pays otb il y des dizaines de milliers de candidats, un
 
syst me de points s'avre complexe d'un point de vue administratif. Cependant, quel que
soit le syst~me adopt6, des garanties doivent 
 tre prises sous forme de vdrification des
d~clarations des candidats. Les personnes doivent ressentir I'impartialit6 des crit~res qui
leurs sont appliques. 

Les pressions politiques s'oprant sur la s~lection sont 6galement un 6lment ndfaste
qui, s'il est r6pandu, ruinera l'integrit6 de tout syst me d'allocation. Enfin, la pdnurie de
terrains urbains et de terrains viabilis~s en particulier et ]a n~cessit6 d'une distribution
6quitable qui en d(coule, exigent un systtme d'allocations sous l'autorit du Gouver
nement. Si nous pouvons nous attaquer aux causes profondes de cette pInurie, nous 
pourrons en meme temps r~soudre les probI mes d'allocation. 
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REUNION DE TRAVAIL B4
 

President:Atchroe Kouas.;, Togo 

NOTE INTRODUCTIVE SUR LES PARCELLES 
ASSAINIES 

parAtchro Kouassi, Directeur,Centre de la Construction 
et du Logement Cacavelli, TogoLes cites africaines 6voluent actuellement Aun rythme accelere, aliment6 par la pouss~ed6mographique, l'exode rural et ]'immigration. La peripherie des agglomerations s'encombre d'amas de materiaux heteroclites ayant 1'apparence de logements et abritant desmilliers de personnes en qu te d'un travail stable et r6munerateur. Les conditionssanitaires dans ces "abris temporaires" laissent 6videment Adesirer: foyers de maladies etde delinquance, ces zones insalubrcs contrastent 6trangement avec les nouveaux "quartier residentiels" abondamment 6quipes en voirie, eau, dlectricitd, 6goflt et oti vivent unefraction encore negligeable des populations i'rbaines. 

Partout en Afrique, les pouvoirs publics ont pris sur eux de loger Ameilleur enseigne leshabitants des villes, visant par IAdeux objectifs: harmoniser un tant soit peu les conditionsde vie des populations et amfliorer ]a sant6 physique et morale des travailleurs pour unrendement plus elev6 et un developpement plus rapide. Mais le coot extremement elevddu logement dO essentiellement Al'importation des matdriaux et des dquipements, met Alatouche la grande masse les economiquement faibles. Les solutions des pouvoirs publicsdans ce domaine revetent plusieurs aspects dont l'un est ]a parcelle assainie.La formule consiste A lotir un terrain et y installerd'electricit6 et d'egoot ainsi 
une voirie et des reseaux d'eau,que des equipements socio-communautaires Les lotsattribu~s aux individus font ensuite l'objet d'une mise en valeur avec ou sans l'intervention de I'Etat dans un delai plus ou moins long selon les moyens financiers desb6n6ficiaires. La premitre phase de l'operation qui est, en fait, celle de la parcelle ou de ]atrame assainie, se pr~sente comme un tremplin offert au postulant au logement.r~alisation est simple si on ]a compare 4 certains projets d'habitat; il n'en demeure moins 

Sa 
vrai qu'ille pose, elle aussi, des problimes Aces promoteurs, notamment en ce qui touche 
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les b~ndficiaires, le statut foncier, la nature et I'importance des dquipements, le finance
ment et son execution m~me. 

LES BENEFICIAIRES 
Les parcelles assainies ont 6td plus souvent conques pour satisfaire les besoins en 

logement des n~cessiteux. Mais par suite d'insuffisance de contr6le, bon nombre de lots 
passent dans les mains de personnes mieux pourvues, car la parcelle assainie, planche de
salut pour les moins nantis, est une aubaine pour les plus fortunes. Ds lors pourquoi un 
projet de parcelles assainies n'intgrerait-il pas toutes les couches sociales dans desproportions Ad~finir? Dans certains pays africains, la s6paration des classes au plan du 
logement n'existe pas: la cohabitation est recherche autant par les pauvres que par les
riches, les premiers tirant orgueil de la proximit6 des seconds, ceux-ci nourissant moins de 
complexe que s'ils vivaient at cC3t6 de leurs pairs. 

D'autre part lorsque le projet vise seulement une population ayant une tranche de 
revenus donnde, il West pas rare que des pressions ouvertes s'excercent sur les 
promoteurs par les travailleurs appartenant A la tranche de revenus immediatement
superieure. Cela est remarquable chez les moins nantis, car les tranches de revenus 
adoptdes gearalement t ce niveau par les 6conomistes sont relativement 6troites. 

Somme toute, il nous parait utile de recenser les besoins avec l'objectif de les satisfaire 
selon les proportions dans lesquelles ils se prdsentent. 

LE PROBLEME FONCIER 
L'6tude du financement des projets de parcelles assainies suppose genralement resolu 

au depart le probkme foncier: au mieux on le considere comme mineur et son examen est
indefiniment report6. Pour les beneficiaires le problbme demeure toujours entier et
prdoccupant. IIpeut meme remettre en cause le principe de I'habitat au moindre coflt pour
les pauvres. Sa resolution depend gendralement du degre de maitrise du sol par les
pouvoirs publics, mais, l'on ne peut pas admettre d'emblke que la possession Acent pour
cent des terres par l'Etat I~ve tout obstacle. En effet i'attributaire de lot qui ne debourse 
rien pour l'acquisition du terrain, mais investit au moins un quart de son revenu pendant
dix ou quinze annees de vie professionnelle pour le logement pose la question du sort qui 
sera reserve Asa maison. 

A I'autre bout de I'6chelle, IAob les terres relvent de la proprietd individuelle, le
travailleur Afaible revenu ne peut acqu~rir son terrain au prix cofitant si I'Etat n'intervient 
pas d'une faqon ou d'une autre pour souteni" son effort ou reduire les pr~tentions des ven
deurs. 

Somme toute, une solution claire et definitive au problme foncier s'impose lors de
I'laboration des projets de parcelles assainies. L'eventail des possibilites de reglement de 
cette question est aussi large que celui des politiques foncibres ou des politiques d'habitat
de nos pays. IIs'agit apres tout de mettre en oeuvre la formule adopt(e aussit6t qu'elle est
jugee susceptible de satisfaire les besoins de ceux que l'on veut loger au moindre codt. 

.LES EQUIPEMENTS 
L'objectif d'une operation de parcelles assainies est essentiellement de fournir les 

elements de base pour la constitution d'une milieu de vie decent. La voirie et I'eau font 
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"artie de ces 6lments, mieux elle constituent les principaux dquipments; viennent ensuiteles 6gofits, l'Mlectricitt, les dquipements sanitaires et scolaires, les march6s, les zones
artisanales et industrielles. 

La configuration de la voirie d6termine la densit6 de population Ainstaller; la largeur desvoies en particulier augure des transformations que pourra subir le nouveau quartier dansrtvolution de I'agglomdration dont ii fait partie. Quelles que soient ses caract6ristiques. lavoirie pose le problbme du remboursement de ses investissements. Certains attribuent auxpouvoirs publics le devoir de construite les routes: ils congoivent mal commcnt le colt dela voirie peut tre rtpercutt directement sur les charges des populations Afaibles revenus.Pour d'autres, le citoyen a le devoir de participer Aia mise en place des infrastructures quilui sont destinees. Dans le dtbat qui d6bouche finalement sur le partage des charges, ondistingue les rtseaux primaires, secondaires et tertiaires. Mais dans le cas des parcellesassainies pour les gens pauvres, on se demande encore qui paye It r6seau tertiaire. 
S'agissant de l'eau et suivant les moyens disponibles, il peut etrc fourni Ala populationsoit des bornes fontaines, soit I'eau courante Adomicile. On doit pour cela pr6voir lesbranchements individuels, ce qui accroit, certes, les investissements initiaux mais dviteles r~fections on6reuses de r6seaux. 
Une po!itique de production d'eau potable Aprix rkduit revet par ailleurs autant

d'importance qu'une politique d'installation gdn6ralise de r~seaux de distribution. 
Element important des projets de parcelles assainies, I'dvacuation des eaux ne reqoitpas toujours ]a solution qu'elle mdrite en raison du cotlt 6I6ve des infrastructures qu'elleexige. Trop souvent, le caractre dconomkiue des operations commande que l'on adoptedes formules individuelles simples utilisant peu ou pas d'eau. IIfaut souligner cependant Itcaract~re transitoire de ces solutions qui dans certains pays, sont conques de mani~re Aconstituer Aterme, un maillon d'un r~seau complet d'6gout. Nous n'oublierons pas leseaux pluvialcs pour lesquelles des canalisations Aciel ouvert suffisent en premiere phase Acondition qu'elles ne soient transform~es en conduites d'eaux usees par les habitants. 
L'6lectricitd est le premier 6lment de confort recherch6 par les populations. Toutnouveau projet doit prdvoir i'clairage public dans les lotissements tout en reservant auxpopulations les moins nanties ia possibilit6 de brancher leurs maisons au r~seau. Mais,pour ces populations, la question du remboursement des investissements se pose. 
Les quipements communautaires: L'amdnageraent de parcelles assainies reprdsenteun engagement financier important pour les pouvoirs publics. Outre les r6seaux primairesd'infrastructures techniques 6voquds plus haut, 'Etat a Asa charge la mise en place et lefonctionnement de services publics notamment des services sanitaires, scolaires etsociaux. IIimporte donc de pr6voir des espaces 6quip~s pour 6coles, dispensaire, centresocial, marchd etc... L'artisanat dtant une activitd inh6rente Ala condition 6conomiquedes moins nantis, on ne doit pas sous-estimer sa place dans l'6tablissement du plan demasse des lotissements. La tendance est actuellement au groupement des ateliers dans deszones artisanales afin de crder une 6mulation entre les travailleurs et de conserver auxzones de logement leur caract~re strictement residentiel. 
Des emplois peuvent etre crds avec des financements ext~rieurs Ala communaut6. Depetites industries implantdes Aproximit6 des lotissements feraient de ces derniers deshabitats intkgrds sur le plan socio-dconomique. 

103 



FINANCEMENT DES PROJETS 
Le relogement des populations de bidonvilles, donc de populations Afaibles revenus, 

requiert un investissement hors de proportion avec les moyens financiers des intress~s. 
Les ressources nationales sont bien souvent insuffisantes, non pas tant au niveau des
infrastructures tertiaires ou des 6quipements socio-collectifs, mais t celui des infrastruc
tures primaires et secondaires. D'oO la n~cessit6 d'une assistance ext~rieur., celle-ci 
pouvant porter aussi bien sur l'investissement remboursable par les acqureurs de 
parcelles que sur les charges de i'Etat. 

Le probkme majeur du financement reside dans le cofit de i'argent prt aux 
6conomiquement faibles ainsi que dans la dur~e du prt. Les projets de parcelles assainies 
exigent en la mati~re une attention particuli.re car l'effort financier demand6 aux 
acqu~reurs ne concerne qu'une partie de leurs aspirations, Asavoir le terrain am~nag6, le 
reste 6tant le logement lui-m~me. 

I!est souhaitable Ace sujet, que la question de bonification des inter~ts financiers soit 
s~rieusement envisag~e, non seulement au niveau national mais dgalement aux plans des 
accords bilat~raux, multilatdraux ou internationaux. 

REALISATION DES PROJETS 
Nous ne croyon pas devoir nous dtendre sur les modes de r~alisation pratique des 

projets de parcelles assainies, toutes choses que les communications nationales donneront 
avec force d~tails. Notons cependant qu'il apparait ncessaire que la phase pr(paratoire 
comportant l'6tude socioeconomique de la population vise et I'tude des dossiers 
techniques soient mendes avec autant de soin que la phase d'ex~cution proprement dite. 
Lorsqu'en particulier la mise en valeur immediate des terrains 6quip~s est pr~vue au 
projet, l'organisa.ion des acqutreurs dans les domaines de I'6pargne ouvrant droit au 
credit, de I'auto-assistance et de la cooperative d'habitat s'impose. 

Le respect des d~lais d'ex6cution par les entreprise adjudicataires met les projets A
I'abri des augmentations de coit., dues A]a hausse des prix. L'observation des r~glements
d'urbanisme par les attributaires de lots dvite des r~instailations anarchiques des habitants 
sur les terrains. II faut donc conduire les travaux d'infrastructure avec rigueur et contr6ler 
stuictement 'implantation des logements. 

L'amdnagement de parcelles assainies est une solution aux graves probkmes de 
logement posds par les habitants des taudis et des bidonvilles. 11 parait simple au prime
abord mais en fait il comporte un lot important de contraintes dont la resolution ressort 
des possibilit~s de chaque pays. 

Les 6changes d'information sur Iaquestion aidera certainement A faire de la parcelle 
assainie une formule d'avenir en mati~re d'dtablissement humain. 
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RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL B-4 
President: Atchro, Kouassi, TogoLa s6ance a 6t6 pr~sidde par le Chef de la D6I6gation Togolaise qui a fait,d'introduction, en guisi

assainies 
un expos6 sur les 6quipements techniques et socio-collectifs des parcelle,et prdsent6 quelques dispositions constructives susceptiblescomme normes d'amdnagement. C'est ainsi qu'il a 06 question de projets de 30 A40 lotspar hectare, soit, 

d'etre retenue, 
avec une population de 8 personnes par lot,personnes A 'hectare. une densitd de 250 A30CLe dimensionnement 

notamment les diverses 
des chemins a W 6galement 6voqudpossibilit6s de et 

largeur variant entre 7 et 30 m~tres ont 
largeurs de chauss~e: des rues et trottoirs de

W proposes.
Quant aux r6seaux d'eau et d'6lectricit6, les normes les r~gissant devront permettre'effectuer des branchements ult~rieurs sans investissements importants.Les matdriaux aussi doivent faire l'objet de normalisation avec l'objectif d'assurer unedurabilitd minimum aux constructions.
Les intervention enregistr~es au coursproblme de I'adaptation des 

de la seance de travail ont fait ressortir lenormes aux besoins reels des populations-cibles. Lesd6ldgu~s ont constat6 qu'en certains pays, les codes municipaux 6taient souvent d'inspiration 6trangre et demeuraient en partie inapplicables. C'est ainsi que la densitd des voies.arrossables 6tait tr~s 6lev~e dans les parcelles assainies alors que tr~s peu d'habitants desquartiers pauvres poss~daient une voiture. Des fonds importants 6taient d6pensds pourconstruire des chauss~es Arevetement dur alors qu'on pouvait avoir recours A la terresimple bien damde, du moins dans une premiere phase.

Dans la d~termination de la taille des lots, 
on ne r~duisait pas assez la largeur desparcelles en faqade alors que le coot des infrastructures en d~pendait dans une large mesure. 
Les dchanges d'information sur les diverses questions dvoquges ci-dessus ont conduitles deldguds Areconnaitre quc les normes d'6quipement constituaient des contraintes pourle planificateur, mais des contraintes ngcessaires,recherch6 entre les et qu'un juste milieu devait etredispositions techniques obligatoires et les interets financiers despersonnes visdes par les projets de parcelles assainies.
 

Ainsi, 
 l'on devra veiller Ace que les espaces des cites soient bien con~us et qu'unnombre suffisant de voies de degagements soit pr~vu tout en r~servant aux passages pourpistons une part prdpond~rante dans Ia voirie. On 6vitera de faire des groupementscompacts de maisons tout en r~duisant autant que possible la largeur des faqades; Acettefin une largeur minimale de 10m a W propos~e.
Traitant des normes de la maison proprement dite,l'inadaptation des constructions aux besoins des habitants provenait souvent de I'absencede difftrenciation dans les 

quele groupe de travail a not6 
normes entre les types de peuplement et entre les classessociales. ['on devrait dtablir des normes difftrentes pour les centres urbains et les centressemi-urbains, des normes pour les constructions des riches et d'autres pour les habitationsdes personnes A faibles revenus. S'agissant de ces derniires, l'accent a 6t6 mis sur landcessit6 de prdvoir des extensions dans les bfitiments qui tiendront compte de 'dvolution 
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normale Cie Ill Ilille ties rnc'nagegs. A ce propos. les ciiifties Lie 2 1i3 personnies ~Iloger Par 

chamilbre OLt eCor ie IOi2 Lie loge mient par personnle ont i6t6 avanec&s 

Pour ItermIli ncr. ICI'OLPC Lie a1recommanil lde tie conisiru ire. pouir chaque projet.o travail 
de,, probE1 \PC, tie mat~~l Ilnet tn! enl 0eu ITLies normies mininmales enl vue tie recuicilli r les 

;IVi Lie', t'lIurur occupants. line ICHe&ll ff~lac aulra Ie double a\anltagLi e satistaire tite 

grarnde parr1.kies be sojl d~te"atrb a e ie lot et die con! ribluer all dt~veioppelelt ties 

nlormIes enl fli;tiKre ki'abitl 6coloiqikil. 

lu /c/f~un du ii\1-iU owin s(t %tills S' ilIl .11./l1It p~.Ill? pow dcs~Io,1(OH tsfs d lisi 
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SEANCE EXTRAORDINAILE: RAPPORT
 
DES NATIONS-UNIES
 

President: Peter Kimm, Bureau de rHabitat, AID/Washington, D.C. 
Participants:Paul E. Mwaluko, ONU/U.S.A. 

Eric Carlson, ONU/Kenya 

EXPOSE PAR M. PAUL E. MWALUKO,
 
DIRECTEUR, CENTRE DES NATIONS-UNIES POUR
 

LE LOGEMENT, LA CONSTRUCTION ET LA
 
PLANIFICATION, NATIONS-UNIES, U.S.A.
 

Permettez-moi d'abord d'exprimer de la part des Nations-Unies notre plus vive 
reconnaissance pour ia participation si active des pays africains Ala preparation de la 
Conference sur l'Habitat tenue A Vancouver en 1976. J'aperqois parmi vous un grand
nombre d'amis qui se trouvaient A la Conference de Vancouver ainsi que certaines 
personnes qui 6taient pr6sentes Ala conference pr(paratoire africaine tenue au Caire avant 
la Conf6rence de Vancouver. 

Permettez-moi 6galement de vous rappeler que 'aspect international des recomman
dations faites AVancouver 6tait ax6 sur un certain nombre de points. Ces points sont les 
suivants: le type d'institution internationale, 'am~lioration du corps inter-gouverne
mental, le sifge de cette institution, 'emblme du sifge et les fonds n~cessaires au 
maintien d'une telle institution. 

Bien qu'il nous ait fallu pas mal de temps avant d'arriver t une d~cision concrete, je suis 
heureux de pouvoir dire que ]a dernibre Assemblee G~nirale des Nations-Unies s'est 
arrete Ades d6cisions assez importantes et completes. En d~cembre dernier, elle a d6cid6 
de transformer i'ancien comit6 sur l'Habitat, la Construction et la Planification, qui
comprenait 27 pays membres, en Commission sur les Etablissements Humains constitut~e 
de 58 membres. II s'agit certes d'une decision importante. En effet, ceci signifie que la 
participation des membres allait non seulement englober un plus vaste secteur g~o
graphique mais aussi que son 6tat allait etre 6lev6 de celui de simple comit6 Acelui de com
mission. 

Deuxibmement, 'Assembl6e G6n(rale de I'ONU a d6cid6 que le chef de cette nouvelle 
institution devrait appartenir Aun haut niveau, de pr~f(rence au niveau du Sous-Secr~taire 

107 



General ou Acelui de Secrktaire-Adjoint General, mais ie choix du niveau exact et de ia 
nomination serait laissk Ala facultk du Secrktaire-Gdneral. 

Troisi~mement, 'Assemblie Gknkrale a decide de fusionner un certain nombre de 
groupes qui composerait ainsi le nouveau Centre des Nations-Unies pour rHabitat. C'est 
donc le titre officiel de ce nouveau groupe. 

A mon avis. il importe de signaler que les dicussions de Vancouver avaient porte en 
partie sur ie fait que de nombreux groupes disperses un peu partout entreprenaient 
separement une multitude de petites choses par-ci par-lI, risquant ainsi de souvent refaire 
le m~me travail et faire double emploi. L'Assemble Generale a donc decide de creer une 
seule et unique institution dans le Centre de rHabitat des Nations-Unies, composde de 
notre propre Centre de rHabitat, de la Construction et de ia Planification existant dej , de 
la Fondation des Nations-Unies pour rHabitat et les Etablissements Humains dont le 
sifge est ANairobi et enfin du Centre d'information audio-visuelle des Nations-Unies qui 
se trouve A l'Universit6 de la Colombie Britannique AVancouver, au Canada. Voici donc 
les trois groupes principaux qui constitueront le nouveau Centre pour les Etablissements 
Humains. 

Finalement, 'Assemble Generale a decide que le nouveau groupe serait 6tabli A 
Nairobi, au Kenya, Aproximit6 de sifge de la Fondation de I'ONU de Nairobi, mais en 
toute sagesse, 'Assemblde Generale ajug6 qu'il valait mieux ne pas fusionner le nouveau 
centre avec IUNEP (Programme d'Environnement des Nations-Unies) mais plut6t de 
creer une unite qui en soit separ~e tout en dtant ndanmoins situee A Nairobi. Le 
Programme d'Environnement de I'ONU a son propre conseil de direction de 58 membres 
et, 6tant donne l'importance de Iaquestion, 'Assemblde Gdnerale ajug6 que ]a Fondation 
pour les Etablissements Humains devrait 6galement avoir sa propre commission sur les 
Etablissements Humains, elle aussi separ&e et composee de 58 pays membres. C'est avec 
plaisir queje remarque que de ces 58 membres, 'Afrique en compte le plus grand nombre, 
Asavoir 16 pays. 

Je crois bien qu'il va y avoir une dnorme expansion de certaines activitds dejA en cours 
au Centre de rHabitat, de la Construction et de la Planification, centre situ6 ANew York 
qui faisait prkcedemment partie du grand lpartement des Affaires Economiques et 
Sociales. Nous avons note une 6norme croissance depuis le processus preparatoire du 
Programme d'Habitat quant au nombre de pays, particuli.rement de 'Asie et de 'Afrique, 
qui se sont rendus au Centre pour y demander et y obtenir de 'aide que ce soit dans le 
domaine de la planification urbaine, de 'urbanisme, du logement bon marche, du 
bitiment, de la construction, de l'industrie ou de la planification du developpement 
regional. Je suis content de dire que cette croissance continue A progresser rapidement. 
Rien que le mois dernier, nous avons sign6 dans notre centre un accord avec IUNEP 
relatif A un grand projet totalisant 14 millions de dollars US avec le Gouvemement de 
'Arabie Saoudite pour ]'etude et la creation de II municipalit6s dans le Royaume 
d'Ar-ie Saoudite. En Afrique, nous avons de nombreuses activit6s ALagos. Nous avons 
des techniciens qui travaillent avec les Nigeriens. En Tanzanie, nous collaborons A 
i'6tude, 'Etablissement et la mise en chantier de la nouvelle capitale qt, Amon avis, une 
fois que nous serons ktabfs A Nairobi, nous pouvons nous attendre A participer plus 
activement que jamais aux efforts d6ployes dans cette region. Pour le moment, notre 
centre d6pense une moyenne d'environ 10 miflions de dollars US par an dans le domaine 
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des 6tablissements humains, et je m'attends certes A ce que ce chiffre augmenteenormiment dans les prochaines annees, une fois que nous serons ANairobi. 
Lors de la dernitre seance de ia Commission, il y a eu un nombre de discussions et dedecisions importantes qui mdritent d'etre signalees. D'abord, il a et6 deid6 que iapremiere seance de cette Commission devrait avoir strictement pour object son organisa

tion. Toutefois, le secretariat a profite de la presence d'un grand nombre de representantsde divers pays pour faire un sondage d'opinion parmi les delegations en vue de savoir quelgenre de programme d'habitat int6gr6 ils aimeraient que les Nations-Unies congoivent,
formulent et 6tablissent entre 1980 et 1983, ce qui, dans le cadre des Nations-Unies, est unplan Amoyen terme. Je suis content de pouvoir dire que, bian qu'elles n'aient pas 6tofficielles, les discussions d'antichambre que nous avons eues avec un certain nombre dedelegations de pays venant de diverses parties du monde, ont r6vel6 que ces gouver
nements sont toujours d'avis que nous devrions baser notre nouveau programme Amoyenterme sur les six points qui ont te decides AVancouver. Comme vous le savez, ceux-ci6taient: politique et strategies, planification de l'habitat, gestion, institutions, participationpublique et enfin 6change d'information et d'exprience. Donc, pendant que le plan A 
moyen terme 1980-1983 sera Al'etude, nous aurons encore 'occasion en juin, ANew Yorkde nous reunir avec les commissions regionales pour essayer de formuler un type de programme qui rdponde aux besoins de toutes les regions, comme par exemple la v6tre enAfrique. Si vous avez des ides quelconques Ace propos, je serais tr~s heureux que vousm'en fassiez part avant mon depart demain matin pour la Seance du Conseil d'Administra
tion de rUNEP. 

Une autre decision de ]a Commission pour les Etablissements Humains se rapportait Ala fr~quence des reunions de cette Commission. Je suis content de vous dire qu'6tantdonne l'importance et la complexite des questions h resoudre, il a te decide que, pour
commencer, la Commission se reunirait annuellement pendant les premieres annes. Lapremibre reunion de 1979 sera tenue ANairobi et le lieu de ia reunion de 980 sera ix6 plustard. Un certain nombre d'autres decisions ont dgalement 6t6 prises. C'est avec plaisir queje remarque que Mme. Hancock, des Etats-Unis, un des delegues distingues de cetteCommission, est ici preseate. Mme. Hancock a pris part aux discussions des delegationsdes Etats-Unis etje crois bien qu'il se trouve ici aussi une ou deux autres personnes qui
ont egalement assiste Acette reunion. 

En conclusion, permettez-moi de souligner encore une fois le fait que lorsque qu'on se
penche sur les problimes et les tendances concernant rHabitat, notanment en Afrique,on voit se d6gager un certain nombre de thtmes. En premier lieu, et Amon avis ce qui estd'une importance primordiale, c'est la cadence incroyable A laquelle l'urbanisation vaprendre place dans cette region au cours des prochaines d6cennies et A laquelle elle ad'ailleurs dejA lieu. Vous etet tous au courant de la situation au Caire oO les retards deconstruction se chiffrent Apros d'un million d'unites de logements, et il en va de meme auNigeria, AAbidjan ou partout ailleurs en Afrique. Je pense donc que nous devrions, vouset moi, considdrer si oui ou non les efforts dkployes actuellement, que ce soit au niveaunational, local ou meme international, suffisent vraiment pour rdsoudre le problimeauquel I'Afrique va devoir faire face dans les annes Avenir. Faites-moi savoir ce quevous en penser si pas aujourd'hui meme, tout au moins prochainement. Je vous remercie 
de votre attention. 
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DISCOURS DE M. ERIC CARLSON, DIRECTEUR
 
DES RELATIONS ET POLITIQUE EXTERIEURES,
 

FONDATION POUR LES ETABLISSEMENTS
 
HUMAINS, NATIONS-UNIES, KENYA
 

Permettez-moi d'abord de vous saluer au nom de C6sar Quintana, Administrateur de ia 
Fondation pour l'Habitat et les Etablissements Humains. 11 tenait beaucoup 4 se trouver 
ici parmi vous, mais malheureusement il en a W empech du fait qu'il devait assister au 
Conseil de Direction de I'UNEP qui va s'ouvrir cet apr~s-midi. Par consequent, j'ai
l'honneur de le remplacer. A mon avis, cette conf6rence est formidable et je voudrais 
rendre hommage AM. Kimm et Ason 6quipe comp~tente et exp~rimentde d'avoir mis sur 
pied cette s~rie de reunions portant sur I'am~lioration de I'Habitat en Afrique. Leur 
contribution dans ce domaine est bien connue A '6chelle internationale. 

Paul Mwaluko vous a fait part de ce qui avait W d~cid6 Aia Conference sur l'Habitat de 
Vancouver et je suis cens6 d'ajouter quelques remarques concernant la Fondation pour
l'Habitat et son 6tat actuel. J'ai not6 dans le compte rendu de ]a Conference de Tunis que
M. Karim qui repr~sentait ia Fondation l'annde dernire avait fait un rapport relativement 
extensif dont vous avez tous une copie. Comme ]'a dit Paul Mwaluko, il existe une 
demande en matire d'assistance technique et de capitaux d'investissement. 11 y a certes 
un grand march6 Aservir dans ce domaine. 

Comme vous le savez, les pays en voie de d(veloppement aspiraient Ala creation de la
Fondation et ce n'est pas sans peine que ce d6sir s'est r6alis apr~s bon nombr-• de 
discussions internationales qui ont fait suite Ala conference de Stockholm de 1972, oa il 
avait W recommand6 qu'un fonds ou une institution financitre soit 6tabli dans le but 
spcifique de promouvoir la mobilisation des ressources pour ce secteur. Cependant, A 
I'heure actuelle, la Fondation n'est pas encore parvenue Asusciter comme elle le voudrait 
l'int~ret de pays donateurs. Ceci est dO en partie aux facteurs que Paul Mwaluko a 
mentionn6s en parlant de la pdrode d'incertitude manifeste A l'6gard de la structure 
institutionnelle depuis la Conference sur rHabitat. Ces questions ont W r6solues grace A 
la decision de l'Assemblee G~n~rale de d~cembre. Mais il reste toujours quelques 
problmes auxquels nous pourricons nous heurter. 

Le Directeur G~n~ral du Centre de l'Habitat n'a pas encore W nomm6. Nous nous 
attendons A ce qu'il le soit trts prochainement. Le programme fusionn6 du Centre de 
rHabitat et de la Fondation en sa qualit6 de membre constituant de ce Centre n'a toujours 
pas t6 compltement pr6par6 et soumis, bien que le travail Acet effet doive se poursuivre 
en juin. M. Quintana a t nomm6 Administrateur de ]a Fondation le ler juin de I'an 
dernier et a pris les affaires en main. 11 a organis6 la Fondation. 11 existe maintenant une 
r~glementation financitre des Nations-Unies qui autorise la Fondation A faire des 
emprunts auprts des gouvernements et des agences bilat6rales et multilatdrales. Nous 
chercherons rannde prochaine Aemprunter 10 millions de dollars US au fonds special de 
I'OPEC qui va se r6unir A Vienne. J'espre que nous r~ussirons Aobtenir ce pret qui
renforcerait beaucoup nos capitaux. Ceux-ci seraent utilis6s directement comme capitaux
d'investissements modestes destin6s Aconsolider les institutions financitres des pays en 
voie de d~veloppem'nnt. L'objectif de la Fondation qui, comme je l'ai d6jA dit, fait partie 
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du Centre de I'Habitat, a dtd 6galement accepte. IIa t6 discut6 par l'Assembl6e G6neraleet le sera 6galement par la Commission sur les Etablissements Humains. C'est un objectiftr~s modeste de 50 millions de dollars US sur une pdriode de quatre ans. I y aura uneconference de promesse de fonds cet automne pendant 'Assemblee G6ndrale au profit decet objectif de la Fondation, les fonds promis devant etre utilis6s pour le Centre de'Habitat. Autrement dit, nous considerons maintenant la Fondation plut6t comme uneAgence de consolidation d'emprunt, ou peut-etre comme un interm6diaire de financementqui pourrait exdcuter certains programmes restreints d'assistance technique et aiderdirectement Adtablir et soutenir les institutions de financement des pays en voie ded6veloppement. Toutefois, elle agira de plus en plus en tant qu' agence de consolidationd'emprunt et de financement pour I'ensemble du Centre de I'Habitat. Elle rempliranaturellement d'autres fonctions pour I'UNEP et il se peut qu'elle en remplisse d'autres pour le Centre en qualit6 d'agence d'ex6cution pour diverses autres agences.
Le fait que le Centre de I'Habitat se trouve en Afrique, ou du moins y sera bient6t, etque ]a Fondation est ANairobi depuis sa creation ily a deux ans et demi, est d'une grandeimportance. Comme 'a signa6 Paul, 16 pays sont actuellement membres de la nouvelleCommission sur les Etablissements Humains. Les pays Nlus la semaine dernitre sont: LeBdnin, la Republique de 'Afrique Centrale, 'Egypte, le Kenya, le Malawi, le Nigdria, leRuanda, le Senegal, Ia Sierra Leone, le Soudan, le Togo, la Tunisie, 'Ouganda, leCameroun et la Tanzanie, c'est Adire un bon groupement de pays. Ceux-ci n'entrerontvraiment dans leurs fonctions que lors de la premiere reunion reguliere de ia Commission

le lerjanvier 1979. 
Comrie vous le savez bien, la Conference sur I'Habitat a ete un 6vdnement majeur. Ellea avanc, des recommandations importantes concernant I'action nationale et internationale. Bien que les besoins humains fondamentaux soient un sujet fort discute dans lesmilieux internationaux, jusqu'A present tres peu de contributions volontaires ont et faitesdans le cadre des Nations-Unies Al'intention du domaine du logement et de l'equipementcommunautaire-autrement dit, 'ensemble de 'Habitat. A 'heure actuelle, la Fondation
a requ des des promesses de fonds ne totalisant que 1,56 millions de dollars US, dont seuls
quelques 365.000 dollars US ont et 
 verses. 

Vous voyez donc qu'il nous reste encore un long chemin Aparcourir en ce qui concemela question des besoins humains en logement avant de commencer Aegaliser meme1/lW.me ou 1/20eme des activites de I'ONU clans d'autres domaines comme par exemplecelui de I'alimentation. Naturellement dans ce secteur, on a 'Organisation des ProduitsAlimentaires et Agricoles qui emploie plusieurs milliers de personnes. On a aussi leProgramme Mondial d'Alimentation, et des programmes comme "Food for Peace"(I'Alimentation au service de la Paix). 11 existe 6galement '6norme consortium d'entreprises internationales pour les recherches agricoles totalisant bien au-delA de 100 millionsde dollars US par an; il y a en plus les prets de la Banque Mondiale, des banquesregionales et maintenant depuis decembre un nouveau fonds a te dtabli, Asavoir le FondsInternational pour le Developpement Agricole qui totalise Imilliard de dollars US. Donc,en ce qui concerne le domaine de I'Habitat, malgre les chiffres que Paul a cit6s, noussommes toujours bien insignifiants, et ii nous reste encore beaucoup Afaire avant qu'onnous accorde une plus haute priorite. La t~che ne va pas 8tre facile. 
Nous avons eu des discussions Ace propos Anotre sitge de Nairobi et principalement 
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sur ce qu'il faudrait faire pour renouveler de manitre positive l'inttret accorde Ace 
domaine. Le directeur general de IUNEP, qui restera directeur gen~rai de la Fondation de 
'Habitat jusqu'A ce que notre nouveau chef soit nomm6, a donne son accord pour que 

nous continuions conjointement avec d'autres organisations Aparrainer une sdrie de 
reunions reg;onales portant sur le financement et la gestion de projets d'Habitat au niveau 
intergouvernemental. Nous irons donc de l'avant avec ces reunions en collaboration avec 
I'UNEP (I'USAID a bien voulu se proposer d'en etre co-parrain), 'Union Internationale 
des Pouvoirs Publics Locaux et naturellement les Etats qui acceuilleront ces reunions qui 
seront tenues dans les diverses regions du monde. En outre, nous nous attendons Atce que 
les pnncipales agences participantes y collaborent, peur-tre financirement dans une 
certaine mesure, mais surtout en nous fournissant la documentation, les iddes et les 
initiatives voulues. Avrai dire, ces reunions font suite en partie aux recommandations de 
la Conference sur l'Habitat. Leur but est d'aider Aformuler un cadre plus large dans lequel 
pourront s'inscrire les actions et les programmes regionaux. Les objectifs generaux sont 
les suivants: faire en sorte qu'un plus haut rang prioritaire soit accorde A]a cooperation
humaine, fournir aux niveaux r6gionaux et nationaux des informations sur les syst~mes et 
les institutions de financement et de gestion se rapportant aux Etablissements Humains; 
faire mieux comprendre i' norme importance du r61e que joue le financement des 
ltablissements Humains en ce qui concerne d'une part la mobilisation des ressources 
pour les Etablissements Humains tout aussi bien ruraux qu'urbains, et de I'autre, la 
canalisation de ces ressources vers ceux-ci; formuler des mesures pratiques susceptibles 
d'ameliorer la gestion des Etablissements Humains; formuler des recommandations 
concretes concernant la formation du personnel de gestion de ce secteur au niveau local et 
au niveau national; mettre au point des programmes specifiques d'action en collaboration 
avec des organisations non-etatiques et des institutions financitres et enfin discuter de 
nouvelles modalites d'aide internationale pouvant etre requise dans le cadre de la 
Commission sur les Etablissements Humains et le nouveau Centre de I'Habitat. 

Le premitre reunion de ce genre, pour la Region Africaine, aura lieu du 9au 14 octobre 
ANairobi en collaboration avec le Conseil Municipal de Nairobi et le Gouvernement du 
Kenya. Les invitations officielles Acette conference seront envoy~es Atous les Etats d'ici 
une dizaine de jours. La Reunion de 'Amrique Latine sera tenue AMexico du 27 
novembre au ler dicembre. D'autres reunions sont prkvues pour les regions de 'Asie et 
du Pacifique en avril 1979, pour ia region Equatoriale au debut de 1979 et pour la region de 
I'CEE en collaboration avec la Commission Economique de 'Europe, egalement au debut 
de 1979. IIy aura ensuite une reunion globale or1 on rassemblera les recommandations de 
ces diverses reunions regionales. Nous esp6rons que ces reunions auront une influence 
considerable sur l'opinion publique et qu'elles feront beaucoup pour lever I'Habitat Aun 
plus haut rang prioritaire. 

Je suis entitrement d'avis avec ce qu'a dit precedemment Peter Kimm, Asavoir que 
nous sommes Aune nouvelle dtape d'ex6cution. Nous le sommes certes Atous les niveaux 
par rapport au point oil nous nous trouvions voili 25 ans si on en juge d'aprts les idees 
et les projets pilotes qui sont maintenant generalement accept s et mis en oeuvre par un 
nombre d'agences internationales. La Tfiche que nous avons devant nous est enorme. Le 
Centre de 'Habitat de meme que la Fondation auront des r6les extremement importants A 
remplir. Le fait que le Centre se trouve ANairobi et donc dans la region Africaine, est une 
raison de plus pour que nous aspinons Ace qu'il soit un succts notoire. 
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En conclusion, permettez-moi d'insister sur trois ou quatre points essentiels. En
premier lieu, L'ONU est votre organisation. La Commission sur les Etablissements 
Humains et le Centre de rHabitat sont les nouveaux instruments qui serviront Aformuler 
des recommandations et Aassurer Faction dans le cadre de 'ONU. Amon avis, il importe
que tous les gouvernements qu'ils soient oui ou non membres de la Commission, envoient
des obsrvateurs aux reunions de cette Commission pour prendre part aux d6lib6rations.
Je pense que le fait que la Commission se compose de 16 pays Africains dynamiques
aidera beaucoup Arendre plus dynamique le rdle de la Commission de faqon Ace qu'elle ne
d~gdntre pas en un club de vieux boy-scouts ot) on se contente de parler sans accomplir
grand chose. 

La Fondation a besoin du support des gouvernements. Nous avons besoin de promesses
de fonds et de contributions de tous les pays en t6moignage de leur intret et de leur d6sir
de nous soutenir. Nous sommes tr~s reconnaissants Aplusieurs pays d'Afrique de leurs
contributions actuelles et des promesses qu'ils ont faites Ala Fondation. Mais en fin de 
compte, ce qui forcera les pays donateurs clef de se prdoccuper un peu plus de rHabitat,
c'est pouvoir leur montrer une liste de 65 ou 70 pays en voie de.d~veloppement, au lieu de
25 ou 30, ayant contribud leur modeste part. Les montants promis par les pays en voie de
d6veloppement ne doivent pas etre n~cessairement irnportants, ce qui compte, c'est 
pouvoir montrer qu'il existe un grand t6moignage d'int6ret. 

Nous avons aussi besoin d'une forte participation aux reunions r~gionales. Nous 
aimerions voir tous les pays repr6sent~s par des d(l~gations 6quilibr~es et exp6rimentes
dont les membres appartiendraient, si possible, au niveau ministdriel et auraient des
fonctions se rapportant au financement et au gouvernement local. 

Je pense que tous les payr ont le devoir de tenir le Centre de i'Habitat et la Fondation au 
courant de leurs progr~s et de leurs problmes. Iinous reste encore quelques ressources
disponibles en matire d'assistance technique et ilnous reste 6gaement un montant tr~s
modeste d'aide destin6e aux capitaux d'investissement pour lequel on peut d6poser une
demande aupr~s de la Fondation, et, naturellement, nous connaissons d'autres sources de
capitaux ot nous pourrions agir en quait6 d'intermddiaire. Ces ressources n'ont nen A 
voir avec les limitations et les indications de rUNEP. 

.'ai quelques enveloppes contenant des informations de base concernant la Fondation, 
ses bulletins d'information et son rapport de gestion. J'espre que nous pourrons en 
remettre une Achaque pays. Nous disposons de quelques bulletins d'information 
suppl~mentaires que vous pouvez vous procurer en 6crivant Ala Fondation. Je tiens A vous assurer que nous vous r~pondrons promptement et que nous vous ferons parvenir 
toute la documentation Anotre disposition. Je vous remercie de votre attention. 
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TROISIEME SEANCE PLENIERE DE
 
TRAVAIL
 

President: Peter Kimm, Bureau de l'Habitat, AID/Washington, D.C. 

SITUATION DU PROBLEME: LA COTE D'IVOIRE
 
ET ABIDJAN
 

Expos; par la del;gation ie Ia C1'e ,l'ivoire 

Pendant les 25 derni6res ann~es, la Ctte d'lvoire a enregistrd un dfveloppement
dconomique dont le taux se situe aux environs de 7%par an. en moyenne. En corollaire qcette croissance, la population urbaine est passte de 0.3 million en 1955 A2,2 millions en1975. De 125.000 Habitants en 1955 la population d'ABIDJAN. ]a capitale, atteignait ie
million en 1975, soit un taux de croissance dgale a 11,5% par an. 

La cause principale de cette 6volution est constitude par le ph~nom~ne de migration despopulations rurales vers les villes ainsi que celle des pays voisins vers la C6te d'lvoire.
Malgr6 les mesures et dispositions prises par le Gouvernement Ivoirien pour fixer lapopulation rurale, et orienter vers les zones rurales le maximum d'immigrants ,trangers, ilest admis que ]a croissance de la population de la ville d'Abidjan se maintiendra au taux de
10,5% par an dans la prochaine dc~nnie. 

Cette 6volution de la population de la capitale ne se fait pas sans poser de s~rieuxprobl mes d amenagement parmi lesquels les operations de renovation et de restructura
tion. 

Nous dirons qu'il y a renovation lorsque les 6tudes de factibilit, dftermineront qu'il estopportun et plus profitable de d~molir un vieux quartier existant pour le reconstruire
totalement. Ce genre d'opdration est en cours de rfalisation par la SICOGI - ABIDJAN 
dans le quartier d'Arras. 

La restructuration et l'opfration par laquelle les 6quipements d'un quartier existant,reconnus insuffisants pour son bon fonctionnement, sont revus, repris ,ventuellement etcompl6t~s. Elle s'efforce de conserver la trame du lotissement existant et ne pr6voit queles d(guerpissements indispensables A la mise en place des nouveaux ,quipements. 
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Les am6nagements de quartiers existants men6s jusqu'a pr6sent par la S.E.T.U., 
rentrent dans cette derni re cat~gorie. 

L'AGGLOMERATION D'ABIDJAN 

Situ6e au Sud-Quest de la Cbte d'Ivoire, ia vile d'Abidjan couvre une superficie de 261 
km2. Le relief est assez chahut6 sur le plateau continental plat et tr~s bas dans les zones 
lagunaires et le cordon littoral. 28 km 2 6taient urbanis~s en 1%3, 51 km2 en 1973, 80 km2 

en 1978. Les 100 km2 seront atteints en 1980. 57% de cette superficie est destin6e A 
i'habitat. La densit6 urbaine atteint 500 et 600 personnes A l'hectare dans les quartiers 
populeux anciens. La densit6 de 1000 habitants/Ha a 6t6 atteint dans certains quartiers. 

La topographie d'ABIDJAN est caract~ris~e par son site lagunaire au relief dicoup6 en 
p6ninsules, presqu'iles, et lies marquees par la presence de nombreuses baies plus ou 
moins grandes, que prolongent des thalwegs plus ou moins accentu6s. I en d6coule pour 
le r6seau de transport urbain des contraintes 6normes et des charges financi~res assez 
lourdes. 

La situation est aggrav6e par le des~quilibre habitat-emploi. Le rythme de croissance de 
la population est telle qu'elle prend une grande avance sur l'dvolution des activit6s. 11 en 
r6sulte la creation, dans les quartiers p6riph6riques, de zones d'habitation rapidement 
occup~es et d6velopp~es pendant que les activit6s se concentraient, se densifiaient et 
s'6toffaient paralltlement dans les zones existantes des ancians quartiers. 

Avant la S.E.T.U., la creation des lotissements neufs destines aux particuliers ne 
s'accompagnait pas toujours de la mise en place des 6quipements n~cessaires. Les 
lotissements 6taient sommairement dquip6s. Pendant tr~s longtemps, la situation de
meurait. Les conditions d'hygine et de vie se d~gradaient progressivement pendant que 
I'environnement subissait l'assaut d'une pollution lente mais sOre. 

Tous les quartiers que nous avons d~cid6 de restructurer ont connu ce processus Ades 
stades plus ou moins avancds. 

Nous pouvons m~me annoncer que sur 51 km2 de zone urbaine existante en 1973, 50%,
 
soit 25km 2 dtaient a restructurer.
 

Par ailleurs, le grand projet d'assainissement g~n~ral de la ville d'Abidjan en cours de 
r~alisation, implique, pour le raccordement des quartiers existants, la mise en place des 
r~seaux amonts. Cela oblige AI'am~nagement de ces quartiers. 

Conscient des probl6mes 6voqu6s ci-dessus et, soucieux du bien-tre des citadins. le 
Gouvernement a arrWt pour les besoins d'extension de la ville, un programme annuel de 
800ha de zone neuve Aam6nager et 200ha d'anciens quartiers a restructurer. 

Zone ARestructurer 

Le programme actuellement en cours comprend quatre quartiers anciens t restruc
turer. 

Critere de Choix 

Le choix des quartiers s'est fait suivant les critires ci-apr~s: 

1. Le niveau des 6quipements existants. 
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2. La classe de revenu de ]a population du quartier. 

3. La topographie suflfisamment favorable a ]*habitat 6conomique. 

4. Les possibilit~s rdelles de densification apr~s am~nagement. 

dinfrastructures primaires et5. L'existence inmdiate ou projet~e court terme 
d'6quipements sociaux servant au quartier et situ~s soit dans le quartier lui-m~me, soit 

dans les quartiers voisins. 

Methodologie 

Pour rdaliser cette operation, nous nous sommes fix6s la methodologie ci-aprs: 

1. D6finir les contraintes de la Zone. 

2. Arr&er nos intentions de base. 

3. Fixer nos objectifs. 

Contraintes 

Les contraintes se pr~sentent sous deux aspects: 

1. Les contraintes internes h la zone. 

2. Les contraintes lies au plan Directeur du quartier. 

Les contraintes internes s'obtiennent apr s une identification pr6cise de la zone. 

* 	On cherchera h connaitre la topographie, I'habitat et les dquipements en 6tablissant 
un lev6 topographique d'etat des lieux. 

" Une etude sommaire de circulation fournira des connaissances sur le trafic du quar
tier.
 

" Une etude geotechbique indiquera les caracteristiques du terrain.
 

" Les dornmes sur la population et ses activit6s seront fournies par une etude socio
6conomique. 

Avant de passer A la dtermination de ces contraintes, il faut rdunir au prdalable les 
documents suivants s'ils existent: 

1. Le plan d'urbanisme de details des quartiers limitrophes et di quartier interessd. 

2. Le plan cadastral du quartier. 

3. L'6tude socio-economique dejAt effectu~e et ayant un rapport avec le quartier. 

4. Le plan d'assainissement. 

5. Les plans d'adduction d'eau potable et d'dlectricit6. 

6. L'avant projet des rgseaux primaires. 

7. Enfin, tous les documents ou plans concernant les pro.,',s envisages t plus ou moins 
long terme dans ]a zone. Ces documents sont n6cessF.ires pour adapter le projet aux 
objectifs du plan directeur de la zone. 
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Apr~s donc ces recherches, on passe Ala phase de la confection des documents qui 

serviront A l'6tude du projet proprement dit. 

Confection de ces Documents 

I. 	Les levis topographiques seront executer Agrande chelle ce qui nous permettra de 
representer les r~seaux s'ils existent, d'obtenir des indications sur le bfiti, la nature des 
constructions, leurs hauteurs, le degr6 de densification. 

2. L'6tude sommaire de circulation sera faite en liaison avec le bureau de la circulation et 
la Socitd des transports en commun. 

3. 	L'6tude g6otechnique d6terminera les caract6ristiques, m~caniques et granu
lom~triques des sols de plateforme pour connaitre leur aptitude A 8tre utilis~s en 
terrassement dans ]a confection des chauss~es. 

Etude Socio-lEconomique 

Le but de cette 6tude est de parvenir Aune meilleure connaissance du milieu urbain dans 
le p~rimtre d'intervention afin 

" d'une part mesurer la factibilit6 de l'op~ration envisage.t, c'est-A-dire: capacitd et 
vitesse d'investissement des propridtaires, taux d'effort possible des locataires en 
faveur de I'habitat, densification des parcelles. 

" d'autre part de pouvoir observer ? partir d'une situation de depart, I'6volution des 
caractres principaux de la population et du domaine bftti. Elle fera apparaitre les 
principaux groupes dominants par classe socio-6conomique, les statuts d'occupa
tion, les origines et ethnie. 

Des Enquites Definiront: 

La Structure de la Population 

* ]a pyramide des figes 

* la population active 

* la population scolarisable 

* 	le sex-ratio 

* la nationalit6 et l'ethnie 

* 	la composition des families 

Les ActiitWs de cette Population darts h' Quartier 

" On d~terminera les categories socio-professionnelles des habitants et la courbe de 
revenus en distinguant les revenus des nationaux de ceux des 6trangers. 

" On essaiera notamment de completer ces renseignements par la perception autant 
que fairc se pourra des revenus informels. 

" On dressera un inventaire des activit(s organis~es et spontanes du quartier: 
artisanat, commerce quotidien, services publics. 
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La MobilWit de la Population 

L'enqu~te donnera des indications sur la mobilitd: 

- le motif de la venue dans le quartier concern6 

- la date d'arrivde dans ledit quartier 

- le nombre des logements occupfs avant celui-ci 

- dans le meme quartier 

- dans un autre quartier 

- dans une autre ville 

- dans une autre circonscription 

En fonction de ces objectifs, on 6tablit le plan d'amfnagement et on confectionne le 
projet des Voiries et Rdseaux Divers (V R D). 

L 'habitat 

Une enqufte portera sur
 

" la mise en valeur de la parcelle
 

* les constructions ddifides et une estimation de leur valeur 

* le taux d'occupation du sol, la densification 

* le statut des occupants: propriftaires, locataires, locataires titre gratuit 

" les loyers perqus par type de logement et les revenus encaiss6s au titre des Ioyers 
par parcelles 

" on complItera par une enquCte parcellaire identifiant les propri~taires et la nature 
de leur droit 

Toutes ces donnfes recueillies permettent d'annexer les options fondamentales Apartir 
desquelles sont dffinis les objectifs. 

En fonction de ces ob'jectifs, on dtablit le plan d'am~nagement et on confectionne le 

projet des voiries et Rseaux Divers (V R D). 

A titre d'exemple nous allonis examiner en commun la restructuration d'une zone du 

quartier d'ABOBO-GARE. 

SITUATION DE LA ZONE 

ABOBO-GARE est situd Ai10 km du centre d'Abdijan et au nord sur la route 
d'ADZOPE. II est bien desservi par deux axes: le chemin de fer et une nouvelle voie 
express en construction. Ce quartier s'est d~velopp6 rapidement en raison de I'afflux 
d'immigrants et de la r~instaIlation des d(guerpis provenant de quartiers spontan~s 
assainis et de quartiers anciens rknovfs. 

L'importance 6conomique d'ABOBO augmentera avec la mise en fonction des zones 
industrielles, le transfert dans son p(rim tre des ateliers de la RAN (c'est notre socit6 des 
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chemins de fer) et lorsque seront construites les Halles d'Abidjan dans sa zone Industrielle 
Nord. 

Le projet concerne le centre d'ABOBO dont la superficie est I l2ha. C'est IAque setrouve le marche central, la zone commerciale et ie centre social d'ABOBO. La densite
actuelle est d'environ 450 habitants par ha. 

La route ABIDJAN-ADZOPE est bitumee. Les autres rues sont en terre et l'erosion ycause de graves degits. 11 n'y a pas de drainage d'eau pluviale ni de reseau d'egout pourl'evacuation des eaux usees. Seule ]a partie Nord est reliee au reseau d'adduction d'eau.L'electricite a ete installee sommairement aussi 'eclairage des rues est-il insuffisant. 
Dans le cadre de la restructuration de cette zone, ii est prevu de realiser un ensembleWinfrastructures primaires pour I'6vacuation des eaux pluviales et des eaux usees. 

Enquite ocio-Economique 
Une enquete socio-economique a te effectuee dans le quartier et a abouti aux 

conclusions suivantes: 
* La taille du menage nucleaire moyen est de 4,4 personnes 

Le nombre moyen de d6pei.dant est de 0,8 personnes par menage (75% de cesdependants sont permanents et sont en Age d'actif) 
" La population d'5ge scolaire (7 At12 ans) est d'environ 19% de la population .o

tale 

" Le taux de scolarisation totale est de 14% 
* Par manque d'ecoles publiques 'effectif des 6coles privees represente 59% des sco

larises 
" Les actifs forment pr.s de 26% de la population totale. Dans la tranche d'Age de 15A59 ans les actifs forment les 80%. Si ]'on consid.re la tranche de 25 A59 ans, 92% 

sont actifs 
" Les salaries forment 53% des actifs 
" Les revenus moyens et medians des menages se situent A42.000 frs et A34.000 frs 

par mois 
" Une enquete parcellaire a ete faite pour connaitre les proprietaires des lots, lanature de leur droit, leur revenu egalement. L'enquete fcurnissait le taux moyen

b, ti par parcelle. 
Les leves topographiques ont te etablis Al'6chelle uu 1/500. Ils foumissaient uniquement des plans de corps de rue. Les renseignements obtenus se sont averes inuffisants,aussi avons nous decide de faire etablir un dncument complet pour les oprations A

venir. 

lfgagement des Intentions 
Aprts analyses des donnes fournies par les documents 6tablis, nous avons decidt deconserver la trame du lotissement existant, de rdaliser tous les VRD et d'apporter tous lesequipements faisant defaut. Notre objectif dtait de maintenir en place la population 
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existante et de favoriser la densification par le m~me type d'habitat amdlior6 par un cadre
mieux 6quip6. Eviter tous facteurs qui pourraient amener les pronridtaires Achanger le
standing du quartier et Aprovoquer le transfert de la population. 

OPTIONS TECHNIQUES 
Eaux Uskes 

Une dtude a conclu qu'un r~seau collectif d'assainissement dtait plus avantageux queles losses sceptiques qui fonctionnent mal et reviennent cher A 'entretien. Par ailleurs il
fallait dviter de polluer ]a nappe qui constituait la source d'eau potable de ia ville. 
Drainage 

IIa W d~cidd de r~aliser un rdseau d'assainissement d'eaux pluviales enterr6 en raisondes meilleures conditions d'hygi~ne qu'il procure et de son coat d'exploitation moins 
dlev6 que le r6seau Aciel ouvert. 

Voirie 

Les principes suivants ont W adopt~s: 

" assumer les liaisons inter-quartiers indispensables 
* favoriser le transport en commun en pr~voyantjudicieusement un bon itin6raire au

tobus 

* permettre une densification verticale de 'habitat 
* assurer I'acc~s Achaque concession des v~hicules Ausages spciaux. 

La decision a donc W prise de maintenir les emprises et de bitumer le maximum de 
voies. 

Eau Potable 

Le rdseau existant sera enti~rement complt. 

Equipements Collectifs 

Quatre nouveaux groupes scolaires ont W pr6vus portant A 5 leur nombre total. 
Un dispensaire et une PMI (Protection Maternelle et Infantile) ont W 6galement pro

grammes. 

Coat de Projet 

Le projet a 6t estim6 A3.185 Millions de francs dont 755 millions de r~seaux primaires 
et 2.429 de r~seau secondaire et tertiaire. 

Financement 

Assurd conjointement par ia BIRD, L'USAID et L'Etat de la C6te d'lvoire. 
Recouvrement des Coats 

Le coOt de ia voirie primaire est rdcupdr6 par la taxe habituelle des usages de la 
route. 
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Les r~seaux primaires eaux pluviales et eaux us~es sont r~cup~rds par deux taxes: 
* taxe d'assainissement comprise dans le tarif d'eau 
" taxe de drainage compris dans l'imp6t foncier. 

Ces taxes sont affect~es Aun fonds National d'Assainissement. 
'50% seulement des coOts des r6seaux secondaires et tertiaires sont r~cuper~s sur les 

b6n~ficiaires sous forme: 
1. soit d'indemnit6 de plus value dgale au maximum Ala moiti6 des avantages acquis par

les propri~taires par suite des travaux executes. Elie est payee sous forme de taxefonci~re recouvr~e par les services de la conservation foncire pendant vingt ans y
compris frais financiers. 

2. soit d'une augmentation du prix de cession des parcelles domaniales au moment de
I'acte de concession ,AI'attributaire. Le recouvrement est effectu6 par les services 
charges des recettes domaniales. 

MAY8t-2thfj8 i 

IVORY COAST E IOHRE 

11 y a eis ensuite une Seance de Questions et de Rtponses 
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AMELIORATION DES ETABLISSEMENTS 
HUMAINS: PROBLEMES ET SOLUTIONS 

(EXPOSE SUR L'AMELIORATION DES ZONES 

DE SQUATTERS EN TANZANIE) 

Programime National d'A ssaii.sejewt'desD 	,(-c. rpir Joram . I.. li, l)ihwire 


T'rrainsc d' rellovaion d's zones de squ it'es. Tanzanie,
 

INTRODUCTION 

Cet expose a pour objet I'analyse du processus d'amlioration des zones des squatters 

Projet National de parcelles assainies et 
en Tanzanie. pendant la premiere phase du 

cours de r6alisation. De 
zones de squatters. qui est actuellement en 

d'amlioration des 
mettre ci lumi~re les problemes rencontres au cours de 

plus, cet expose se propose de 
cc projet et de proposer des solutions plus efficaces. 

I'ex~cution de 

Les sujets abordis dans Ic cadre de cc rapport comprendront une explication historique 

du svstlmc d'occupation des terrains. la nature actuelle des donn~es socio-6conomiques 
mises au point par le 

les zones de squatters, et les strategies
et 	 physiques dans 
gouvernement pour traiter le problme des &tablissements de squatters. En dernier lieu, 

zones de squatters qui a W choisi
d'amdlioration des nous aborderons le processus 

comme approche la plus rationnelle. 

un guide de travail i partie
ne se -eut pas un manuel ou

Toutefois. cet expos, 
des zones de squatters. Cepen

domaine I'ameliorationinternationale dans le de 
cet expos6 prfsentera aux dkldgu~s de Ia 

dant. dans cet ordre d'id~es. le contenu de 


certain nombre d'observations d'ordre opfrationnel et des experiences de
 
conference un 

des projets similaires. 
travail. susceptibles daider nos colkgues travaillant 

OCCUPATION DES TERRAINS 

zones de 
comprendre les processus d'amfnagement et d'amflioration des 

Afin de 
il est nfcessaire d'avoir une ide claire du syst~me d'occupation 

squatters en Tanzanie, 

pays.
des terrains en vigueur dans cc 

assujettis . des loisenAvant la p~riode coloniale, les terrains Tanzanie 6taient 
Les piliers de la 

coutumires. selon lesquelles la sociWtf 6tait responsable des terrains. 


en mati~re de terrains 6taient les suivants:

politique traditionnelle 

mais pas aux individus (cest maintenant le 
I. 	La terre appartenait "i la soci~t6. 


gouvernement qui assume cette responsabilit6).
 

2. 	L'acc~s des individus aux terrains dfpendait de l'utilisation qu'ils comptaient en faire. 

sont p, s une dcnr6e commerciale.3. 	Les terrains ne 
s le partage et le morcellement 

A la suite de la conference de Berlin de 1884-1885, et apr 

de l'Afrique, le Tanganyka a vu se dfvelopper un ensemble de rfformes importfes qui ont 

communautaire des terrains, et 
d~truit les fondements et l'esprit du principe de propri&t6t 

cc domaine la proprit6 individuelle. A l'origine, les chefs locaux 
institutionnalis6 dans 

de menus cadeaux, mais, avec la 
terrains aux 6trangers en 6changedonnaient des 
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promulgation de l'ordonnance imp~riale de 1895, tous les terrains en Tanzanie sont
devenus propri~t6 de la Couronne d'Angleterre, sauf ceux appartenant djh A des 
particuliers ou aux chefs de communaut~s indig~nes. L'administration allemande se
trouvait ds lors on mesure de vendre des terrains en propri~t6 fonci~re libre. Depuis cette 
6poque, la vente et l'occupation des terrains constituent des objectifs prioritaires. En
1919, I'Allemagne renonqait Atous ses droits sur ses possessions coloniales on faveur des 
Allies qui ont alors mandat6 la Grande-Bretagne pour I'Administration du Tanganyka. Au 
cours des 42 anndes de presence administrative britannique au Tanganyka, peu de ventes 
de terrains en propri&t6 fonci re libre ont W r~alisdes. 

Conform~ment AI'article de la Socit des Nations sur les terrains dans les Territoires 
sous Mandat (section 113: ordonnance sur les terrains), qui pr~voyait la sauvegarde des 
lois, coutumes, droits et int~rets indig~nes, la Grande-Bretagne a d~clar6 que la totalit6
des terrains du pays, qu'ils soient occup~s ou non, entraient dans le domaine public. Aux 
termes de cette loi, ]'acquisition des terrains s'effectuait selon un "Droit d'Occupation".
Toutefois, les terrains vendus en se trouvaienttoute propri~t6 et les baux pr~existants 
confirm~s.
 

En 1953, le gouvemement colonial publiait un texte connu sous le nom de "Circulaire
No. 4." Celle-ci d~finissait clairement la politique du gouvernement en matinre de 
r~glementation fonci.re, et slipulait en particulier "qu'un africain ou une communaut6 
d'africains utilisant ou occupant I6galement un terrain aux termes du droit coutumier local 
a le droit d'occuper ce terrain, mme s'il n'existe aucun titre de propridt6 6crit". Ce meme 
droit d'occupation a continu6 Ad~finir et r~glementer les droits des Africains dans le 
domaine foncier y compris les zones p~riph~riques des villes que l'on devait appeler par la
suite "zones de squatters." LP. Tanzanie est devenu ind~pendante en 1961. Son 
gouvernement avait mandat de crier un 6tat socialiste. 

En 1963, on s'est aperqu que les ventes en toute propri~t6 donnaient lieu Ades abus qui
tenaient au fait qu'elles comportaient une notion de perpetuit6. C'est pourquoi, cette 
ann~e-IA, ]a loi sur les titres de propri~td fonciire libre (Conversion et Baux Gouver
nementaux) a transform6 les terrains faisant l'objet de tels titres en baux gouvernemen
taux. C'est-i-dire, que des clauses de d~veloppement 6taient attaches aux baux, chacun 
d'entre eux 6tant accord6 pour une p~riode de 99 ans, Adater du ler juillet 1963. 

En 1968, une 6tude a W consacr~e au probl~me de la propri~t6 coutumire des terrains 
qui 6taient de nature changeante et faisaient l'objet de speculations. Cette mme annie, la 
Ioi d'Affranchissement (47) sur Ia propri~t6 coutumi re a aboli toutes les formes de 
propri~t6 f~odale des logements. En d'autres termes, on est plus ou moins revenu au 
syst.me d'occupation traditionnel, tout en y apportant les modifications et amunagements
n~cessaires A une meilleure justice socio-dconomique. En Tanzanie, tous les terrains 
relvent maintentant du domaine public. 

L'annde 1969 a vu i'av nement d'un type unique de propridt6 fonci~re, " savoir le 
syst.me de Droit d'Occupation, en lieu et place des trois syst~mes en vigueur auparavant:
la vente de Conversion de 1968 est entree en rigueur le ler Avril 1970. Ce nouveau syst.me 
ne cont~re pas I'occupant le titre de propritaire exclusif du terrain, mais de propridtire
de bctiment construit sur ce terrain. Ii ne peut donc transformer ce terrain en denr~e 
n6gociable. Ii peut seulement vendre le bfitiment (ou tout autre type d'am6nagement). Le 
gouvernement peut acqudrir tout terrain dans l'int6ret public, en payant des sommes A 
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pour les rkcoltes, batiments, et autres types d'amanagement.titre de dedommagement, 
Aucun dedommagement West verse pour le terrain lui-mrme. Une telle politique foncihre 

en oeuvre de faqon efficace tout projet de developpermet au gouvernement de mettre 

pement visant it I'amelioration de la qualite de la vie dans les 6tablissements humains.
 

SITUATION URBAINE 

Bien que la Tanzanie. dont la population est de l'ordre de 15.000.000 d'habitants (chiffre 
un tauxde 1977), soit P'un des pays les moins urbaniss du monde. elle a connu 

par an. La
d'urbanisation rapide. On estime que la population urbaine s'accroit de 9% 


population vivant dans les agglomerations urbaines est passee de 5% en 1967 a. 9%/( en
 

1976. 

Une consequence des ces taux d'urbanisation 6leves est la grande crise du logement qui 

sevit dans le pays. Cette crise affecte particuli rement 80, des families de Dar-es-Salaam 
on assiste h un developpementqui gagnent moins de T.Sh. 500 par mois. D'autre part. 

incontrl66 des zones de squatters. En 1969. plus de 40% des logements abritant 65% de la 

population de Dar-es-Salaam (cette dernizre represente plus d'un tiers de la population 

taient situes dans des zones de squatters incontr6ldes. On estimeurbaine de la Tanzanic) 
1963 t

qu'A Dar-es-Salaam cc type de logements a augment6 at un rythme de 16.6% de 

un de 1973. Dans les principales villes1973, avec rythme annuel 24% de 1968 
70,7% des habitants vivent actuellement dans des zones deTanzaniennes environ 40%7 i 

squatters incontr6les. Bien que. par rapport aux normes internationales. leur densit6 soit 
partie des terrains soient salubres etrelativement modeste. et bien qu'une bonne 

inadapteesusceptibles d'ameliorations, I[infrastructure de ces communautes est ou 

et leurs habitants accident moins facilement aux 6quipements coltotalement absente, 


lectifs que les autres citadins. En 1969, par exemple, appris que 25% des families
on a 

avaient I'eau courante sur leur parcelle, que 38% utilisaient des points d'eau et que 37% 

navaient pas l'eau courante. Environ 73% des logements navaient pa, I'lectricit6. Cette 

depuis le lancement de la campagne d'amelioration dessituation a quelque peu 6volu 

zones de squatters en 1972.
 

LES ZONES D'ETABLISSEMENTS DES SQUATTERS 

La plupart des zones d'6tablissements de squatters se sont developpees clans les 

anciennes zones urbaines pdripheriques. Compte tenu de 'extension des limites des villes, 

ces zones relvent maintenant des conseils municipaux de ces villes. Dans ces conditions, 
tre abordd sous deux aspects. 11fautle problme du ddveloppement de ces zones doit 

considerer dans un premier temps le developpement intervenu avant 'extension des 

limites des villes, et dans un deuxi me temps celui intervenu au sein des limites des villes 

apr~s I'extension de ces dernieres. 

dans le paragraphe concernant l'occupation des terrains,Ainsi que nous I'avons pr&is 
domaine public le faisaient deles autochtones qui occupaient les terrains appartenant au 

plein droit aux termes du Droit d'Occupation, dans Ia mesure o6i leur mode d'occupation 

et d'utilisation de ces terrains dtait conforme aux lois et coutumes africaines. Cependant, h 

dater de la creation ou de 'extension des villes, les terrains urbains ont cessd d'etre 

assujettis aux lois et coutumes locales. 

11 est donc prevu que I'ancien proprietaire qui est devenu un squatter doit faire acte de 
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candidature pour l'obtention d'un Droit d'Occupation, qui ne ldi sera accord6 que si cette 
requete est conforme au plan gouvernemental de r6amdnagement de la zone dans laquelle 
il vit. 

Aux termes de la Loi sur la Conversion des Titres en toute Proprit6 et de Loi sur les 
Baux Gouvernementaux de 1963, les propri~taires 6taient tenus de prendre un bail 5tlong 
terme. Un grand nombre d'individus qui cultivaient ou occupaient les terrains situ~s Ala 
p6riph6rie des villes, aux termes des lois tribales ou coutumi res, n'ont pas compris
l'esprit de la nouvelle Ioi, et ne se sont pas vu accorder de bail, faute d'avoir fait acte de 
candidature. Alors que le processus d'urbanisation 6tait en cours, ils ont continu6 h 
subdiviser "leur" terrain et 't le "vendre" par petites parcelles Ades prix raisonnables, A 
des fins de construction. Cette pratique s'est poursuivie au meme rythme, et de vastes 
zones urbaines ont W occupies de cette faqon. Le gouvernement n'6tant pas en mesure 
de proposer une mesure de remplacement de cette procedure anarchique, il 6tait difficile 
de l'enrayer pour des raisons d'ordre politique et social. 

CARACTiRISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
Les caractiristiques socio-6conomiques du d~veloppement des zones de squatters

conditionnent dans une large mesure leurs conditions d'am~lioration. Les squatters ont 
tendance a se regrouper par ethnies ou par tribus, maintenant ainsi leur mode de vie 
traditionnel. En 1976, une 6tude effectue AManzese, l'une des zones de squatters de
Dar-es-Salaam, dont la population est d'environ 100.000 habitants, a montr6 que 50% 
d'entre eux 6taient des membres de deux tribus r~parties sur 3regions. Rappelons que la 
Tanzanie compte environ 122 tribus et 20 Rgions Administratives. Chaque regroupement
de type regional fait fonction de structure d'accueil pour les immigrants d'origine rurale, 
ce qui contribue t r~duire leurs problmes d'insertion dans le contexte urbain, en 
fournissant un cadre communautaire. Ainsi qu'il a W dit auparavant, une grande partie
des zones de squatters est formie d'anciens villages de la p~riphirie des villes qui ont 6 
absorb~s par elles. Bien qu'apparemment int6gr s dans les villes, ces anciens villages ont 
gard6 leurs structures physiques et sociales. Les nouveaux arrivants qui s'installent Aia 
p~riphrie de ces villages ont souvent maintenu et mame 6tendu la structure existante. 

Dans ces v;'Iages existent un souci d'ordre et un sentiment communautaire ir
remplaqable dans les communaut~s ricemment planifiies. La plupart des logements dans 
les zones de squatters sont occup6s par leur propriitaire, bien que certains d'entre eux 
soient mis en location. Cet W1ment ajout6 A1'616ment potentiel de didommagement, incite 
les propriitaires Ase soucier de l'entretien des logements, ce qui donne l'impression que
les zones de squatters sont en perp~tuel 6tat de construction ou reconstruction. 

En ce qui concerne I'emploi, la plupart des chefs de famille dans les zones de squatters 
ont un emploi. L'6tude rialisie en 1976 A Manzese, zone actuellement en cours 
d'amilioration, a montr6 que 65% er-,iron des chefs de famille sont employ~s A plein
temps dans le sectcur structur6, 22% sont Aleur compte et les autres sans emploi. A peu 
pros 22% de ceux qui travaillent sont employis dans les industries de transformation, et 
17% dans I'Administration. Les autres sont employ(s dans les communications. 80% de 
ceux ayant un emploi dans les industries de transformation sont des travailleurs 
manuels. 

Parmi ceux qui sont employ~s Aplein temps, 55% ont un revenu mensuel de T.Sh. 380 A 
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T.Sh. 500, 24%, de T.Sh. 500 AT.Sh. 750, tandis qu'environ 10% d'entr'eux gagnaient 
moins de T.Sh. 380 par mois, bien que ce dernier chiffre reprdsente le salaire minimum 
officiel. Ces derniers sont les personnes employdes dans les secteurs o6 les r~glementa
tions concernant le salaire minimum ne peuvent que difficilement tre mises en vigueur. 
En plus de leur salaire, la plupart des propridtaires de logements perqoivent des Ioyers en 
sous-louant certaines des pieces de leur maison. Environ 30% des families sont loca
taires. 

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE AVANT 1972 

Jusqu'en 1972, date du lancement de la campagne d'am~lioration des zones de 
squatters. le gouvernement. et plus particulibrement les planificateurs. d6plorait le 
manque d'organisation et I'anarchie pr~sidant au d~veloppement des squatters. Les 
planificateurs consid6raient que les matdriaux de construction traditionnels 6taient de 
mediocre qualit6 et avaient une vie 6conomique limitde. En d'autres termes. ils 'as
similaient les zones de squatters ft des taudis. Les technocrates insistaient sur la n~cessit6 
de crder des logements de haut standing, tout en sachant parfaitement que la demande en 
logements 6tait tr~s importante. Si l'on ajoute htce fait le problme du manque de fonds, 
on comprend pourquoi les technocrates ont chou6 dans le domaine de la satisfaction de ]a 
demande. De plus, on peut ajouter qu'ils Wont mis stir le marchd que peu ou pas de 
logements destines aux groupes i bas revenu. II va sans dire que, tout en d~plorant l'tat 
de la situation du logement dans les zones de squatters, les technocrates ont en fait 
contribu6 a accdl~rer l'extension de telles zones. Cruelle ironie du sort, les projets 
d'amdlioration du gouvernement 6tablis par rapport "i leur approche pessimiste du 
problme des zones de squatters ont contribu6 a leur probkme. 

Conform6ment a 'attitude gouvernementale vis-A-vis des communautds de squatters, 
les conseillers prdconisaient dans le Plan Directeur de Dar-es-Salaam de 1967 la 
destruction intensive de ces zones. Le gouvernement a vu ses intentions confirm~es par 
un rapport allemand r6alis6 en 1967-1%8 sur I'limination des taudis ADar-es-Salaam. Sur 
le vu de ce rapport, le gouvernement de l'Allemagne Fdrale a dcid6 de participer au 
programme de d~molition et de reconstruction de Buguruni, l'une des zones de squatters 
de Dar-es-Salaam. Cette zone avait une superficie de quelque 70 acres et comportait 
environ 1.400 maisons reprdsentmrnt b peu pros 5.600 unitds de logement, soit une 
population approximative de 22.000 habitants. Le montant global des d~dommagements A 
verser s'dlevait AT.Sh. 4.000.000. Le programme de reconstruction pr~voyait I'rection 
de 2.800 unitds de logement destinies Aabriter 11.200 personnes. Dans le cas d'une 
application complete du programme on en arriverait r~duire le nombre de logements de 
2.800 unites, et h.devoir reloger 11.000 personnes. 

Au niveau de I'attribution des terrains, il 6tait prdvu de donner [a priorit6 aux anciens 
habitants des zones de squatters, mais il semble que I'on n'ait pas tenu compte de cette 
intention. Le mode de vie de ces gens et le manque ou I'absence totale de subventions h 
l'habitat dtaient susceptibles de les emp~cher oe b6ndficier de ces programmes de recon
struction. 

La mise en oeuvre de la premiere phase du programme amorc~e en 1975 prdvoyait ia 
demolition de 450 logements. Les d~dommagements s'dlevaient A quelque T.Sh. 
2.000.000. La municipalitd mettait en place l'infrastructure requise. 
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Dans un premier temps, la National Housing Corporation, qui dtait responsable du 
r6amdnagement de la zone concern~e, a fairporter son action sur 100%de ]a surface totale 
ddblay~e. Depuis lois, le reste de ia surface d~blay&e est rest6 inoccup6; quant aux unites 
6rig6es par ]a National Housing Corporation, elles ne sont construites qu'A 50%. Alors que 
ce processus 6tait en cours de r~alisation, le gouvernement dtait en train de reddfinir sa 
politique de I'habitat. 

Les phases non ex~cut~es du programme de Buguruni devront se conformer aux 
principes directeurs de la nouvelle politique, ce dont ilfaut se f~liciter. 

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DEPUIS 1972 
Quand ils'est attaqu6 A ]a politique d':: .!ioration des zones de squatters, le 

gouvernement a remarqu6 que: 
1. 	Il existerait un volume d'6pargne disponible important dans la mesure oO 1'6prgne

int6rieure des individpjs, repr6sentee par leurs investissements consacr6s aux loge
ments dejA existants, ne serait pas detruite. 

2. 	IIexisterait un volume d'6pargne important au niveau gouvernemental. En effet, on ne 
s'adresserait plus au gouvernement pour le versement de capitaux importants aux fins 
de dedommagement; d'autre part, ilne se verrait plus oblig6 de rechercher des fonds 
destin6s aux subventions consacrees aux projets concernant les groupes Abas revenus. 
en ce qui concerne les loyers. 

3. 	Ii ne serait pas necessaire d'augmenter les d6penses ponctuelles et les frais de 
mair.-d'oeuvre pour developper rapidement les organismes gouvernementaux charges
de la construction de logements residentiels. 

4. 	 11serait possible de realiser des 6conomies dans le domaine social, dans la mesure oO 
les communautes viables prdexistantes ne seraient pas d6truites. 

En 1972, le gouvernement a crU un Departement au sein du Minist~re des Domaines, 
du Logement et de I'Amenagement Urbain, dont ]a tciche consisterait Asuperviser la mise 
en oeuvre de la nouvelle approche definie. Non seulement, ce Departement s'occupe de 
'execution des projets d'amelioration des zones de squatters, mais ilest aussi charge

d'entreprendre un Projet National de Parcelles Assainies. 

En ce qui concerne I'amelioration des zones de squatters, le Dpartement avait pour 
mission de: 
1.Entamer le processus de legalisation de la proprietd des terrains par les squatters en 

leur consentant des baux A long terme, tout en relevant l'image de marque des 
logements des squatters, en les debarrassant de leur caract~re provisoire. Une telle 
initiative l6galiserait totalement le statut des squatters et 6loignerait la menace d'une 
destruction future de ces zones. Ce probi~me disparu, on peut espdrer que Ia qualit6
des logements pourrait s'61ever au-dessus du niveau minimum fix pour le versement 
de dtdommagements. 

2. 	Dfinir un mode d'agencement des zones de squatters qui respecte les communaut6s 
existantes et fournir des services importants comme la voirie, les 6gouts, I'adduction 
d'eau, I6lectricit6, les 6quipements collectifs, (centres 6ducatifs, march6s et centres 
medicaux). 
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3. Trouver des rnoyens susceptibles de permettre d'affecter des fonds assortis de faibles
taux d'int&r t aux membres des groupes i faible revenu d~sireux d'am~liorer leurs 
logements existants. 

PROCESSUS D'AMIELIORATION DES ZONES DE SQUATTERS 
Le Dpartement charg6 du Projet Parcelles Assainies et de I'Am~lioration des Zones deSquatters a dcid de diviser son action en plUsieurs dtapes. La prernire a ddbut en 1973;elle concernait l'amrnioration des zones de squatters atDar-es-Salaam et itMbeya. Lasuperficie de la zone choisie ,iDar-es-Salaam tait de l'ordre de 500 hectares, ellecomportait 10.000 unit6s de logement devant abriter de 80.000 '1 100.00) personnes. Lazone choisie ,iMbeya avait une superficie de 78 hectares environ, elle comportait 1.200unites de logement devant abriter de 10.000 A 13.000 personnes (Etudes rdalis~es en 1973).La mise en oeuvre du pro jet devait se faire grfice ,Lin credit AID de 8.5 millions de dollarsUS. qui est aussi emptoyd it l'ex~cution d'un Projet de Parcelles Assainies et d'Assistance 

Technique. 

CHOIX DES SITES 
Une fois en possession des donndes budg~taires du probl~me, le Dipartement a pu seconsacrer au choix des zones de squatters sur lesquelles ilallait travailler. Cette d~marcheetait indispensable, car. mrme dans le cas de Dar-es-Salaam. les possibilit~s d'allocationde ressources 6taient insuffisantes pour couvrir latotalitd des zones de squatters.
 
Dans un premier temps, le Dpartement 
a fait des 6tudes de probabilitd sommaires.

C'est-At-dire qu'it s'efforcera de convaincre les personnes influentes des zones desquatters de 'importance de I'amdlioration de zones.ces Etant donn6, que c'6tait lapremi&e fois oue cette ide 6tait exprim~e devant ces gens, le Dpartement a dO faireporter ses premiers efforts sur les danszones lesquelles it pourra compter unesurcollaboration optimale de la part des personnalit~s locales et des rdsidents. Cette approchedu probI~me comporte des risques: en effet, elle risque de susciter de faux espoirs chez leshabitants de ces zones, car. compte tenu de 'existence d'une selection, tous les besoins 
ne pourront tre satisfaits. 

Apris 6tablissement d'une liste de priorit6s pour chaque zone de squatters sdiectionne,
if a W proc~d6 diverses 6tudes: 

(a) La zone choisie devait tre conforme au Plan de Ddveloppement Municipal A long
Terme, c'est- -dire qu'elle devait avoir 6td conque comme zone rdsidentielle. Si tel n'dtait
pas le cas, et si elle 6tait peupl6e par un grand nombre de squatters, on 6tudie n~anmoins
ies implications A long terme qui r~sulteraient de I'assimilation de ces zones de 
squatters. 

(b) L'dtablissement devait avoir des proportions raisonnables pour permettre la production de masse lors de ]a construction des dquipements ncessaires. En outre, les
logements devraient tre de type 6volutif. 

CRITERES ET NORMES DE CONCEPTION 
Au stade de la prdparation du plan, on jetai. sur le site choisi, les bases d'uneinfrastructure routire adaptge Ala circulation automobile, pour permettre un acc6s facileaux zones r~sidentielles et aux 6quipements collectifs, assurer lajonction avec les routes 
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principales tout en veillant A6viter 'engorgement des artres qui traversent cette zone. !1 
a 6galement W procd6 t la mise en place d'un r6seau de voies pitonnires s'offrant 
toutes les garanties en mati~re de s6curit ces voies reliant les parcelles aux zones 
publiques et donnant acc~s aux divers moyens de transport. On utilise les espaces libres 
pour installer des 6quipements collectifs, qui sont agenc~s les uns par rapport aux autres 
de telle faqon qu'ils profitent tous de leur interpenetration mutuelle, et permettent une 
utiliation diversifi~e des batiments et des zones qui les entourent. 

Les normes devant servir Ala mise e~n place des infrastructures ont W adopt~es apr~s 
6tude des conditions n~cessaires I'application d'un projet de squatters, et ces normes 
sont fix(es t un veau suffisamment bas, de telle mani~re que les cofits unitaires des 
parcelles ne d~passent les possibilit~s financi~res des m~nages que leur revenu place dans 
les tranches les plus basses de 1'6chelle des salaires. Toutefois, des ameliorations sont 
pr~vues par la suite. 

La Voirie 

Quatre types de routes sont pr~vus dans le cadre du projet. Les routes de type A sont 
destinies au trafic lourd (autobus, etc). L'ensemble chaussfe-berme a une largeur de 33 
metres avec 4 voles de 6 mtres chacune. La chauss~e comportera un revetement de 
macadam see reposant sur un lit de graviers stabilis'6 mfcaniquement. Les bas-c6t~s font 
4,50m de large, et pourront permettre un 6largissement ult~rieur de la route. Les routes de 
type B doivent constituer les principaux axes d'acc~s aux 6tablissements en question. 
L'ensemble chauss~e-berme de ces routes aura une largeur totale de 20 metres avec 3 
voies de gravier roulI de 4,50 chacune. Les bas-c6tfs font 3,25m de large, ils servent de 
piste cyclable et de vole piftonni~re. Les routes de type C sont des pistes utilisfes par I
vdhicules et les pistons et donnent acc~s aux unites de logements individuelles. Ces routes 
de ce type ont une largeur totale de 10m, dont 5m de chaussde. Elles pourront atre 
transform~es ultdrieurement en routes Adeux voles. 

L'ciacuationdes Eaux 

Le syst me d'6vacuation des eaux est conqu pour les eaux pluviales et les eaux 
mnag~res; seules les latrines n'entrent pas dans ce syst~me. I s'agit d'un r~seau de 
tranch(es Aciel ouvert, qui traversent les routes au moyen de conduites souterraines. II 
s'agit de tranchfes sans revftement, sauf dans les zones d'drosion de A '6coulement 
rapide de I'eau le long de pentes accentu(es. Les latrines ne sont que des trous dans 
lesquels les propriftaires des logements ont coul6 du btton. 

L'Adductio d'Eau 

Le projet pr~voit que tous les logements auront i'eau courante. Toutefois, dans un 
premier temps, les residents utiliseront des points d'eau. I! y aura un point d'eau pour 
cinquante maisons: ia distance maximale des points d'eau aux logements est de 150m. Les 
points d'eau desservant 50 maisons sont 6quip~s de 4 robinets, alors que ceux qui er 
desservent un nombre inf(rieur n'en comportent que 2. Le r~seau de distribution est 
calqu6 sur le r(seau routier. 11 est subdivis6 en zones, chacun3 6tant command~e par une 
vanne. Des bornes d'incendie ont 6ga~ement W install(es. 

Alinentation en Electricit 

Les plans du syst me d'alimentation en Mlectricit pr~voient que le courant sera 
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principalement utilis6 aux fins d'clairage public: par la suite. aprts conversion des 
transformateurs en unit6s plus importantes, chaque maison devrait disposer de raccor
dements au rdseau Mlectrique. Dans tin premier temps, on installe uniquement les 
rdverbbres dans les rues principales et 1"dlectricit6 dars les batiments communautaires. 

L'amnagement des parcelles destinies aux installations communautaires (march6.
centres 6ducatifs. dispensaires) est. i bien des 6gards. conforme aux normes nationales. 
Ces normes comprennent une &ole de 3classes pouvant acceuillir 45 61kves chacune pour
4500 a 5000 habitants. Lin dispensaire pour 15.000 personnes et tin centre medical pour
50.000 personnes. Les 6quipements scolaires absorbent la moiti6 de la population en Age
d'aller a 1"6cole. A l'heure actuelle. ces normes sont rvis~es en fonction de la dclaration 
d'Enseignement Primaire Universel du Gouvernement. 

Le D6partement n'a pas r~ussi a satisfaire tous les besoins. C'est pourquoi des plans 
sont 6tablis pour permettre l'extension fiture des installations ds que cela sera possible.
Si ]'on ne petit proc6der aux am6nagements pr6liminaires, les terrains sont r6servds et mis 
en attente. 

Les normes de conception des infrastructures ont souvent 6 remises en question: les 
conduites d'dvacuation des eaux sans rev~tement exigent tin entretien constant et 
favorisent la proliferation des moustiques. 

Toutefois ce syst~me a constitu6 un premier stade dconomique de d6veloppement. Dans 
un deuxi~me stade (dont la r6alisation interviendra quand les ressources seront dispo
nibles) on proc~dera au rev~tement des tranch~es et a I'installation du syst~me central 
d'dvacuation. 

Une institution locale assure IFentretien du rdseau routier sous peine de voir sous peu
tous les investissements r6duits A n6ant. Si les institutions locales sont d6ficientes. le 
Dpartement prdvoit d'assurer un entretien minimum. 

L'alimentation en eau grAce aux points d'eau pose des problmes d'ordre administratif 
et financier. Les institutions locales sont charg~es de ['entretien des points d'eau. On 
avarice cependant que, " la longue, les frais d'entretien seront trop dlev6s et qu'il serait 
plus rentable d'engager des frais suppldmentaires pour installer l'eau courante dans 
chaque maison, les frais d'entretien incombant alors aux rdsidents. Toutefois, une telle 
opdration est techniquement difficile h r6aliser dans une zone de squatters. Dans I'dtat 
actuel des choses, les habitants des zones de squatters doivent utiliser collectivement ces 
6quipements. On peut r6duire les frais d'entretien en expliquant aux r6sidents comment 
utiliser ces dquipements de faqon rationnelle. 

Etude physique 

Dans la plupart des cas, on aeu recours Aune enquete pr~liminaire minutieuse effectu~e 
par des techniciens. Cette enquite 6tait indispensable pour rdunir toutes informations 
n~cessaires dans les domaines suivants: 

(a) L'6tablissement de cartes sur lesquelles apparaissent les limites 6ventuelles des 
terrains, les principales caract~ristiques topographiques, les bfitiments et 6quipements 
d~jA existants. 

(b) L'dvaluation des 6quipements existants sur la zone elle-mfme et dans son environ
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nement immediate (routes, adduction d'eau, r~seau 6lectrique, syst~me d'6gouts et
d'6vacuation des eaux). 

(c) Une carte sur l'utilisation des terrains. 
(d) Une 6tude g~ologique qui permettra de connaitre les donnes n6cessaires au choix 

d'un r~seau routier et d'un syst me d'6vacuation des eaux us~es. 
(e) Une 6tude sur les modifications Aapporter aux normes eyistantes pour r6duire les 

frais. 

Planification 

On a fait appel Ades planificateurs pour d~gager un certain nombre d'ides-force dans ledomaine des infrastructures Atimplanter dans les zones de squatters. II faut fournir unequantitd suffisante d'infrastructures; il convient d'autre part de d6molir le moins demaisons possible. Les planificateurs ont dfi 6galement 6viter la construction de logements
coflteux pour r~duire les frais de d~dommagements. 

Dans le domaine des dquipements collectifs. les planificateurs ont dOiutiliser au mieuxles espaces libres, toujours afin de rdduire les frais de d~dommagement. 
Apris avoir 6tabli les premiers plans, les planificateurs les ont montr6s aux chefs descommunautes. Avant d'entamer les discussions ai ce sujet, les planificateurs leur ontexpliqu6 en dMtail les services proposes et les principes ayant guid6 leurs travaux. Lesplans qui doivent faire l'objet des discussions avec les chefs des communautds sontprepards a partir dagrandissements de photographies a~riennes r~centes. L'expdrience amontr6 que les chefs des communaut~s. s'ils dprouvent des difficultds Acomprendre unplan dessin6, s'orientent parfaitement sur une photographie adrienne. On utilise dgalementces vues a(riennes pour dcfinir I'agencement des infrastructures et pour situer lesemplacements destin6s a accueillir les equipements collectifs. 
Lors de la discussion du plan propose. les r~sidents s'intdressent plus au choix desmaisons a d~molir ou Ala distance de leur maison des futures installations communautaires. Les urbanistes doivent trouver un 6quilibre entre I'application de principes

d'organisation primordiaux et les aspirations des dirigeants de la communaut6. 
Les plans pr6limiraires sont alors achev~s et soumis AI'approbation des comit~s locaux 

d'urbanisme. 
Tandis qu'ils maitrisaient I'6tablissement de squatters, les urbanistes ont d3 s'attacher Aplanifier le relogement, quartier par quartier, des personnes dont le logement devait etred6moli pour implanter les nouvelles infrastructures et installations communautaires. Ondevait donner une parcelle aux personnes concern~es le jour du paiementmeme dud~dommagement de la demolition des maisons. 
La zone de relogement doit etre aussi proche que possible de i'ancienne zone desquatters, ceci en raison des caract.res socio-dconomiques sp~cifiques aux communaut~sde squatters. !1 s'est av~r6 que les squatters pr6f~raient un terrain nu dans la memecommunaut6 Aune parcelle viabilisee 6loigne. Les urbanistes Wont pas encore d6termin6la distance max-mum que les squatters sont disposes a accepter, ni les mouvements 

socio-dconomiques qu'ils toltrent. 
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Projet Technique Dtaill 

Apr~s I'approbatio, des autorit~s locales comp tentes. les plans sont soumis aux 
ing~nieurs charges de la conception technique d~taillke de toutes les infrastructures. 
JusqI'a maintenant cc travail a 6td r~alis6 par des conseillers. Les consult~s sont 
sflectionn~s par un Appel d'offre International, syst~me adopt6 dans ces projets financ6s 
par la Banque Mondiale. On demande alors aux ing~nieurs de faire: 

(a) des arpentages de terrains comprenant des levws par intersections. des bornes et des 
r~pbres disposes pour les travaux d'infrastructure. 

(b) Des recherches go'ogiques complkmentaires. 

(c) Des dessins et des plans d~taill~s destips au travaux d'infrastructure d'apr~s les ar
pentages. 

(d) Des relev~s cadastraux pour determiner les priorit~s de d~dommagements. 

(e) Des arpentages pour delimiter et signaler clairement les limites des terrains destinds 
aux installations communautaires au moyen de bornes. 

(f) Des estimations de chaque travail a entreprendre. 

(g) Des documents d'appel d'ordre. A cc stade de la conception technique, le projet 
prfliminaire doit etre respect, dans la plupart des cas. Cependant, de petits changements 
peuvent y tre apport~s au cours de I'approbation des procedures pour 8tre conformes t la 
situation reelle sur le terrain lors des arpentages. Ces conseillers peuvent 6galement 
demander une rdunion des normes. Ces suggestions visent "tameliorer le projet initial tout 
en ne perdant pas de vue que cc projet est destind a des groupes atfaible revenu, il faut 
donc que les suggestions aillent dans le sens de la r6duction des cofits. 

Estimation et Ddommagement 

Le cadastreur au gouvernement ou son representant agree fait le relev6 de tous les 
terrains figurant sur le cadastre. Un rapport est alors prepare dans l'optique du 
dedommagement. Ce document comporte le nom du propriftaire. son adresse, la 
description du terrain itudi6. ainsi que sa valeur monetaire presumee. 

(a) Le Departement prepare d'apris cc document du cadastre des cheques qui sont 
payes aux interesses "tune date determinde. Le hneticiaire doit produire tine pibce 
d'identitd et doit tre presentd per son representant local comme 6tant bien le propri~taire 
du terrain qui fait 'objet du dfdommagement. Le repr6sentant devra alors avoir r6gl6 tous 
les litiges quant At]a Iegitimit6 de la proprite de terrain d6dommag6. 

(b) Lejour meme du payement du dfdommagement, surtout s'il s'agit d'une maison, le 
propridtaire e'proprie devrait recevoir uric parcelle dans !n zone de terrains viabilis~s et 
8tre force de vider les lieux. Cette procedure s'est averee necessaire car les attributaires 
depensent cet argent "tdes achats autres que celui de leur nouveau logement et il est tr~s 
difficile par la suite de les faire ddmenager. 

(c) La loi stipule qu'une fois le dedommagement payd, les bfndficiaires doivent 
debarasser le logement de leurs effets personnels et le laisser intact. En rdalit6, compte 
tenu du fait que les revenus des attributaires sont trbs bas et que Ic dfdommagement n'est 
pas fonction d'une valeur de remplacement, le Departement autorise les attributaires A 
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d6molir eux-memes leur maison et Aten r~cup~rer les mat~riaux de construction 
r6utilisables pour leur nouveau logement. L'on considre que ces mat~riaux plus la 

de construire un nouveau logesomme allou~e comme d6dommagement permettraient 
ment d6cent. 

(d) Au debut, le T"ipartement laissait les attributaices se charger de leur d~m6na

gement. Le lEpartement, dans le cadre de 1'Mlargissement dc son aide, s'occupera du 

transport des affaires des personnes touch6es par les. operations de demolition et de relo

gement. 

Construction des Infrastructures 

Le Idpartement ne s'occupe pas de la construction. Jusqu'A maintenant, le travail a W 

confiU Ades entrepreneurs priv6s par des appels d'offre. 

(a) Les ing~nieurs-conseils servent d'agents du Dpartement pour la selection pr6limi

naire des entrepreneurs priv6s, les lancements d'appels d'ofifre et la recommendation des 

entrepreneurs i retenir. 

(b) Apr~s conclusion du contrat, les conseillers sont charges de la supervision gen~rale 

du 	projet jusqu'A son ach~vement. Ce faisant, les conseillers, au nom du Ddpartement,
 
temps voulu et pr6sentent les bons de
veillent Ace que les travaux soient rialis6s en 

paiements au Departement qui paie les entrepreneurs. 

W avanc6 que le Dpartement pourrait faire des economies si les entrepreneurs(c) IIa 
travaillaient en collaboration avec les habitants des communaut~s de squatters. Ces 

communaut6s feraient tous les travaux initiaux par elles-mnmes. Ces travaux pourraient 
pour les canalisations d'eau. Lescomprendre par exemple le creusement de tranch6es 

entrepreneurs pour leur part apporteraient les mat~riaux et complteraient les installations 
W adopt6 par le D6partement. Toutefois, 'on en question. Ce syst~me Wa pas encore 

genre de procedure serait quelque peu difficile 	 Aappliquer administraestime que ce 
tivement car elle n6cessiterait une coordination trop minutieuse des travaux. De plus, l'on 

estime que les squatters sont assez occup~s par leurs emplois dans les secteurs formel et 
reconstruction d'uninformel et par la construction de leur nouveau logement ou la 


logement existant.
 

Installations Communautaires 

(a) Des plans ddtaill6s d'installations communautaires ont W prepares par une 6quipe 

de conseillers, d'employds du DEpartement et d'employ6s du D6partement de la construc

tion du Minist re des Travaux Publics. Les normes des plans r&fiRtent assez bien les 

normes nationales existantes. 

(b) Comme dans le cas des infrastructures le Ddpartement confie la construction des 

installations communautaires a des entrepreneurs priv6s par appeis d'offres. Le controle 

des travaux se d6roule de la meme mani~re que dans le cas des infrastructures sauf qu'au 

le Minist~re des Travaux Publics et des lnginieurs du genielieu d'ing~nieurs-conseils, 

Civil Regional font fonction d'agents du lepartement du Projet.
 

Le pays a, de longue date, entrepris la construction d'installations communautaiies(c) 
On fournit les matiriaux de construction aux gens, qui, engr:ce N 'auto-assistance. 

retour, foumissent ]a main d'oeuvre et organisent eux-memes 'ex~cution des travaux. Ce 
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des pro.merurales a post,de bons r.sultats dans les zones 
syst~me, qui a donn 

dceler les signes d'une telle activit6 dans 
d'application dans les zones urbaines. On pet 

les zones de squatters. 
par ce syst mc. La 

rendu compte des avantages prsent~s
Le Dpartement s'est 

cadre administratif plus rigide que lorsque V'on traite 
r~alisation effective n6cessitera un 

avec tin entrepeneur prive. 

Entretien des Infrastructures et des Equipements Communautaires 

Le fonctionnement et l'entretien des infrastructures et des installations communau
(a) 

I la charge des autorit~s locales et leur financement, en principe. doit tre 
taires sont 

I leur budget. Le fonctionnement et Ientretien des infrastructures sont assures par 
intgr, 
le personnel local des ministres concerns (Mini, try of Water Development. Energy and
 

Le recrutement du
and Ministry of Works).of CommunicationsMinerals. Ministry 
personnel. le fonctionnement et ['entretien des installations communatildres. sont assures
 

D6velop-
LIautorit du Directeur du 
par le personnel des administration-, locales sous 

pement Regional. 
tin maximum de coordinations'est aperqu qu

(b) Lors dti premier stade dII Projet. on 

entre le Dpartement et les entities charges de I'entretien serait ncessaire. Si les fonds 

I temps, cest-at-dirc immdiane sont pas disponiblesdestin6s aux charges d'entretien 
que les installations se 

tement apr s 1*ach6vement des travaux. I'on peut craindre 
s on, reuse. Cette degradation 

dtgradent tr~s rapidement et que leur remise en 6tat soit tr 


rapide est dOe au fait que la plupart des installations sont construites scion des normes peu
 

,lev&es et qu'un entretien constant est necessaire.
 

Etat des Logements; Services Socio-EconomiquesRemise en 

(a) 	La remise en 6tat des logements dans les zones de squatters am6liores s'effectue it 
zone

niveau individuel pour les personnes qui habitaient la 
deux niveaux. D'abord au 

t ces personnes qui vivent dans des logements 
avant les travaux d'amdlioration. On offre 

des facilit~s de credit pour les am~liorer. La Tanzania Housing Bank 
am~nageables 
s'occupe de cc type de client dans le cadre d'un syst~me de pr~ts pour V'am~lioration des 

a dO guider la Banque dans I'attribution de ces pr~ts pour 
logements. Le D~partement 

la proliferation des constructions faites par les 
pouvoir maitriser le surpeuplement dO i 

nouveaux arrivants. 
niveau de la communaut6. en tat des logements se fait au

(b) Par ailleurs, la remise 
Dans cc cas. on incite les gens h se regrouper en cooperatives de logement qui sont le plus 

ces cooperatives sont 
souvent des groupements entre voisins. Dans un premier temps, 


constitutes pour procurer des logements at leurs membres puis pour servir de catalyseur
 

l'auto-assistance. 
aux ameliorations socio-economiques obtenues grAce a 

(c) Une assistance technique est apport~e aux habitants des zones de squatters en cours 

Les gens peuvent recevoir des conseils pour l'utilisation de mat6riaux 
de renovation. 

et bon marchd aupr~s du Service de Recherche en matibre de Construction du 
locaux Urbain. Un programme de 
Minist~re des Domaines, de MHabitat et de I'Am~nagement 

construction de d~p6ts de mat~riaux sur tous les projets est mis au point en collaboration 

Ia Tanzania Housing Bank. Ces d~p6ts sont destines "t faciliter la fourniture des 
avec 

mat~riaux de construction aux habitants de ces zones.
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(d) Dans le cadre de I'am6lioration globale du Bien-Etre Social des habitants des 
squatters, le Dpartement s'occupe 6galement de r~soudre leurs probl~mes de nutrition. 
Le programme pilote de nutrition comprend I'6ducation en matitre de gestion domestique 
et d'alimentation, des cours de puriculture et la creation de jardins-t6moins dans les 
divers centres des zones concerndes. 

(e) On envisage la construction de petites industries g~n6ratrices de revenus autour des 
zones am~nagdes. Ces industries doivent fournir des emplois aux residents. L'implanta
tion de ces industries qui sera effective au cours de la deuxiime Phase du projet
rehaussera le niveau des revenus et am6liorera les conditions de vie des populations des 
zones de squatters concern6es. 

CONCLUSiON 
Dans un pays en voie de ddveloppement tel que la Tanzanie ofi les populations urbaines 

vivent en grande partie dans des zones de squatters, I'am6nagement des villes serait 
d~pourvu de sens s'il l'on n~gligeait les problmes que posent ces zones. Une politique
d'am~nagement des villes bien conque devrait s'attacher Aamdiiorer les conditions de vie 
misdrables dans lesquelles vivent ]a majorit6 des squatters. 

La Tanzanie a montr6, en adoptant sa politique, qu'elle 6tait parfaitement consciente de 
l'exitence de zones de squatters et qu'elle 6tait dispos~e Ales am~liorer. Elie a adopt6 
cette attitude apr~s s'etre rendue compte du fait que ses premieres tentatives d'61imination 
des squatters n'avaient abouti qu'A une escalade des probkmes poses par les conditions 
de vie des pauvres. 

L'application du programme d'am~lioration des zones de squatters en Tanzanie nous a 
dclair~s sur plusieurs problmes, dont: 
I. Problimes de relogement. Quand les squatters sont expuls~s pour permettre la 

construction d'installations communautaires, de routes, etc. ils sont relog6s dans 
d'autres zones amdnag~es normalement. En fait, un grand nombre d'entre eux ne vont 
pas s'installer dans les nouvelles zones et pr6farent retourner dans les zones oO ils 
6taient auparavant. Certains utilisent la somme qu'ils ont reque comme d6dom
magement pour construire des baraques dans d'autres zones de squatters de la ville. 

2. Problimes d'entretie,. L'dquipement communautaire des zones amdnag~es, tel que les 
robinets, est tr~s vite endommag6, faute d'Etre entretenu comme il devrait l'tre. Les 
infrastructures de ces zones se d~tdriorent 6galement tr~s rapidement pour les memes 
raisons. 

3. 	Le caracttre al~atoire de l'occupation des zones de squatters emp6che les propri6taires
de faire des amdnagements dont la r~alisation est soumise Ades textes l~gaux precis. 
On ne peut d6livrer des Droits d'occupation Along terme car l'arpentage est difficile A 
r~aliser et donc les parcelles ne sont pas d~limit~es avec precision. 

4. 	L'autc-assistance n'a pas produit les rt~iultats escompt&,. Elle suppose une lourde 
administration et il n'existe pas de coordination dtroite entre les entrepreneurs et les 
communaut~s locales. L'auto-assistance Alaquelle on aurait pu avoir recours pour la 
construction d'installations communautaires et 'entretien des infrastructures n'a pas

t6 utilisde. De plus, I'auto-assistance aux niveaux individuels et communautaires est 
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lirnite par des plans de trvail rigLdes. le manque de connaissances techniques et de
motivation. 

Tanis ue eslandlis que les geens soiln,1nt senises du'amliorer leir logement grt'ce aux pr~ts qui leur sontaccords. ceralins d'ent re eux ne se conforment pas aux rbglements de la TanzaniaH ousing Baink. au nombre desquels on tronve I1 possession d'un emploi stable el d'uncompte en hanque. Un grand nonibre Lie squatters, petits colmCranls ou employ~stravaillant hIleur comple episodiqtenientl ne peuvent obtenir des flcilits ie cr&lit flauteLie ripondre au\ exigences Lie a Tanzanian Housing Bank. 
En d~pit des imperfections, ci-dessus mentionnes. le Dipartemnent fai en sorte ie t irerdes enseignements de la premiere phase du projet pour appliquer plus rationnellement leprocessus d'amhlioration Ilors ie ,1 denu.xirme Phase dud'actions doi(ent 

Projet. Plusieurs politiquestre e.iayes pour surnionter les prohl~nes en question. Pour cela. IcD-partement veut s'lssnrer que: 
(a) Les habitants des zones concern es sont disposes 'Icomprendre que le Dipartementagit dans leur intr ,t c qtilIs doivent maintenir les installations commtnautaires ci lesinfrastructures en bon ftat Lie marche. Cola West possible que si onaux intgre les habitantsprocessLIs Lie planification et de r alisation. l.'&ducation Lie ces populationsprimordiale el dolt esttre nen,&e en collaboration avec les autoritor s locales. 

(b) Dans la mesure o6i les populations ies zones de squatters ont 6t6 reconnues et que leCredit Bancaire et les autres organismes de divehoppenient ont besoin de squatters pour['occupation des terrains. il fiaudra offrir aux dMtenteurs des parcellesd'occupation at des Droitscourt terme renouvelables. Cela perrnettra aussi de r soudre le problmedes nouveaux occupants des zones amr51iores. 
(c) Les infrastructures econorniques qui sont installkes dans les zones arn6liordesnecessitent Un entretien frtjquent et addquat. Pour ce faire, une collaboration 6troiteentre le Dpartement. les altorits locales et la population de ces zones estDes travaux d'entretien n~cessaire.mineurs. tels que le nettovage des tranch6es peuvent ,tre
effectus par les gens. dans le cadre de I'auto-assistance. 
 Les travaux plus consequentsrel~vent des autorits locales. 
(d) L.'auto-assistance sera plus efficace si elle se fii sous I'tgide de coopratives cr6esaucet effet. II ne scra possible d't6tablir des Cooperatives de logement dans les zones desquatters. que si 'on explique clairement ,' Ia population quc les coopratives son( descellules de dveloppement 6conomique et social, pour leUrs membres et pour la cornmunau[6 dans son ensemble. 11est donc n~cessaire d'entreprendre une 6ducation desmasses, et de mener Line campagne active en ftiveUr des coopdratives.
(e) ['un des movens d'aider les rSsidents i 61lever leur niveau de revenus, et partant,leur niveau de vie. consiste it leur fournir des possibilitls d'emploi, L'tablissernent depetites industrie-; prgs de leurs zones de residence permettra it bon nombre d'entre euxd'exercer un emploi, soit individuellement, soit en groupe. Ce type d'activitds pourraitenglober des mctiers comme la menuiserie, ha ferronnerie, la cordonnerie, etc., suivant lesbesoins des march6s locaux. On leur donnera une formation dans les domaines dufinancement, de ['6quipement et des connaissances techniques, d'une faqon convenue audepart. Par Iasuite. les residents seront totalement aulonomes dans l'exercice de ces ac

tivit~s. 
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QUESTIONS ET REPONSES A LA SUITE DE LA
 
TROISIEME SEANCE PLENIERE DE TRAVAIL
 

President:Peter Kimm,. Bureau de IHabitat, AID1Walshington. 1).C. 

M. Kimm a orient6 la seance de questions et r6ponses en demandant pour commencer 
comment les enqutes socio-6conomiques taient nen6es dans Its divers pays. puis 
comment les informations ,taient recueillies ct enfin comment celles-ci intervcnaient dans 
la prise de d6cisions. 

Le dlgu de la Tanzanie a indiqu6 qu'en ce qui concerne le programme qu'il avait 
prt sent aucune enqute dttaille n'avait 6t,6 faite au pr&alable 6tant donna que les 
priorit~s fondamentales de I'opration 6taient dija bien connues. !1 a toutefois signal6 
qu'ils auraient besoin de donn~es relatives aux revenus et . la situation sociale g nrale 
afin d'6valuer le programme. 

Le d1t6gu6 du Mali a indiqu.]6 que des cnqul.tes avaient t, men6es dans les zones de 
logements spontan6s de Bamako et de ses alentours. comportant environ 100 hectares et 
tine population d'environ 45.000 habitants. Une 6quipe d'cnquiteurs 6tait allce de porte en 
porte avec Lin questionnaire pour obtenir des donn6es quant au nombre de personnes par 
m~nage, au revenu, a l'emploi. etc. Les rdsultats de cette enqute ont permis de micux 
connaitre les besoins notamment en matizre d'6quipement communautaire et de niveaux 
de revenus. On a pu ainsi dterminer ce que les r6sidents pouvaient se permettre de 
d~penser pour les services. 

M. Kimm a alors demand au dtl1gu& du Mali i quel type d'enqutteurs il avaient eu 
recours et quelle formation ceux-ci avaient reque. Le ddl6gu6 du Mali a fait savoir qu'il 
s'agissait d'6tudiants qui avaient t6 form~s par le gouvernement dans Line 6cole spciale. 
II a signal6 que les enqu&teurs avaient d6 ensui,.L passer un test et mettre en pratique cc 
qu'ils avaient appris dans une petite zone d'essai. 

Un reprdsentant du secteur priv6 du Libdria a f61icitd les d616gu~s de la Tanzanie et de 1a 
C6te d'lvoire de leurs exposs et a demand6 au d616gu de la CCte d'voire quel type 
d'organisation existait dans son pays pour mettre en oeuvre leur programme. Le dd1dgu
lvoirien a indiqu6 qu'une agence de dveloppement des domaines avait tt fonde, 
celle-ci se composant de plusieurs services chargs de responsabilites sp6cifiques. Dans Ic 
cas des enqutes socio-6conomiques. a-t-il remarqu6, une ,quipe 6tait rtunie pour 
prdparer I'enquete avant d'envoyer les enqu~teurs sur le terrain, cette dquipe se 
composant d'un architecte, d'un urbaniste oU d'un sociologue venant des divers ser
vices. 

Lenqute ainsi formulke dtait alors men6e dans 5(7( repr6sentatifs d'une totalitd de 
1.211 parcelles. Le d61kgu6 de la C6te d'Ivoire a recommandd d'dtablir un service 
spdcialisd en enqu~tes pour mener "ibien la collecte des donnees ainsi que leur an
alyse. 

Le d~lgu6 de la Banque Africaine de D~veloppement a demandd au d6gu6 de la 
Tanzanie de bien vouloir pr6ciser si, en allouant des parcelles, I'Etat donnait la priorit6 a 
ceux qui avaient dO quitter les zones qui allaient tre r6novdes, si les membres d'autr-s 
communaut6s pouvaient tre 6galement consid6r6s lors d I'attribution de parcelles dans 
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les zones d'accueil et si ceux-ci devaient satisfaire des criti~res sp~cifiques de revenus, etc. 
II a notamment demand6 si les personnes d6plac~es pouvaient b6n6ficier de credit soit 
pour I'achat de mat~riaux de construction soit pour celui d'une habitation et enfin dans 
quelle mesure on avait recours A l'auto-assistance. Le d6l gud de la Ta.'-anie a r~pondu 
qu'en attribuant des parcelles dans les zones d'accueil, une priorit6 de tout premier ordre 
6tait accord~e aux personnes qui avaient dO quitter les zones de squatters et qu'en outre 
celles-ci ne devaient r~pondre h aucun critire de quote-part. Mais, si d'autres parcelles 
6taient disponibles, les membres d'autres communaut~s devaient, eux, satisfaire certains 
crit~res avant d'Etre admis. Le ddldgu6 a'signal que les residents d~plac~s recevaient un 
d~dommagement en contrepartie de I'abandon de leur habitation, qu'ils avaient 6galement 
droit de r~cup~rer autant que possible de mat~riaux de leur ancien logement et enfin qu'on 
les aidait A transporter ces mat~riaux. 1ia ajout6 que dans les zones d'accueil, il existait 
des bureaux obi ces personnes pouvaient obtenir de I'assistance technique pour construire 
leur habitation et que ces bureaux servaient aussi de centres d'information. La population 
d~plac~e pouvaient b~ntficier de credits sous reserve de critres fixds par les banques 
concernees. 

Un des ddlkgu6s Egyptiens a signale que son pays 6tait en train de formuler un 
programme d'am6lioration dont allaient b~n~ficier 10.000 families de six r6gions 
diffdrentes. 11 a demand, au d~kgu6 Ivoirien en quelle mesure la communaut6 participait 
la construction. Le d~kgu6 Ivoirien a r6pondu que ia responsabilitd de fournir I'6quipe
ment communautaire appartenait AiI'Etat et qu'on n'attendait pas des attributaires qu'ils 
prennent part h sa construction. 

Un d~lkgu6 de la Banque Mondiale a demand6 aux autres ddl~gu~s de bien vouloir 
donner plus de details sur leurs experiences relatives aux programmes d'am~lioration. !1a 
signal6 que la Banque Mondiale avait remarqu6 que plusieurs domaines posaient de graves 
pr6occupations. On avait trouv6 que les communaut~s Aam6liorer devaient vraiment 
s'intresser au programme qui allait 6ventuellement les concerner. Quant aux 6valuations 
d'avant-projets, on avait not6 que les enqutes d6taill~es 6taient souvent superflues mais, 
par contre, qu'il 6tait utile de tenir de frquentes r6unions communautaires afin de 
determiner les priorit~s et les besoins des r6sidents. IIa aussi d~clar6 qu'ils avaient trouv6 
que ces priorit~s variaient fort d'un pays AI'autre. IIa dgalement fait remarquer que la part 
prise par la communaut6 pouvait varier 6norm~ment Amesure que le projet progressait. !1 
a mentionn6 que le recouvrement des coats posait un s6rieux problme soit parce que les 
residents ne payaient actuellement rien pour les services dont ils b~n6ficiaient soit encore 
parce qu'ils ne s'attendaient pas Adevoir payer quoique ce soit. !1a enfin demand6 aux 
autres d61kgu~s s'ils jugeaient que leurs programmes d'am~lioration 6taient vraiment un 
succ~s. 

Revenant ai ses questions initiales, M. Kimm a demand6 au d~kgu, de la Banque 
Mondiale si cette derni~re avait adopt6 une m~thodologie sp~cifique pour mener ses 
enquEtes socio-6conomiques. Le d~kgu6 de la Banque Mondiale a r~pondu qu'ils 
n'avaient pas de m(thodologie fixe mais qu'ils poss~daient n~anmoins une quantit6 
considerable d'informations sur ce genre d'enqu~tes et sur les techniques s'y rappor
tant. 

Un d~I~gu6 des Etats-Unis a soulign6 I'importance d'6tablir des enquites et a jout 
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qu'il 6tait n6cessaire d'informer bien A I'avance les communaut~s dans lesquelles les 
enqutes allaient 8tre menses pour assurer I'utilit6 maximale des r~ponses. 

Un reprdsentant du Bureau des Etats-Unis pour I'Habitat et le D~veloppement Urbain a 
demand6 au d~lkgu6 de la Tanzanie en quelle mesure on pouvait faire appel aux r6sidents 
des zones en cours d'am~lioration pour crder I'infrastructure par auto-assistance. Le 
d~ldgu6 de la Tanzanie a r~pondu qu'il 6tait difficile d'imposer aux entrepreneurs qui ils 
devaient embaucher. I1a remarqud qu'une telle approche n'6tait pas actuellement utilis~e 
mais que ce serait certes une excellente ide si cela pouvait se faire. 

Un d~Igu6 du Kenya a demand6 ce qu'il conviendrait dventuellement de faire des 
zones qui selon toute probabilit6 ne pourraient pas tre amdlior~es. 11 a dgalement 
demand6 si les banques accepteraient de consentir des pr~ts hypothdcaires pour I'achat 
d'habitations rdnov~es. Si pas, a-t-il ajoutd, ce serait injuste surtout si les pays concerns 
recevaient d'institutions internationales des fonds pour encourager la renovation. Finale
ment, if a demand6 ce qui pouvait tre fait de faqon gdn~rale pour emp~cher la formation 
de taudis. 

Le dlgu6 Ivoirien a r~pondu que les zones qu'ils 6taient en train de r~nover avaient 
d6ja atteint un niveau de salubrit6 relativement modeste et que les problmes dont avait 
parI6 le d~lgu6 du Kenya ne s'appliquaient pas A leur cas. 

Comme il 6tait temps de lever la s6ance, M. Kimm a sugg~r6 que peut-8tre l'ann~e 
prochaine une dvaluation complte d'un programme d'am~lioration achev6 pourrait etre 
pr~sent~e afin de traiter la question en plus de profondeur. 
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REUNION DE TRAVAIL 5 

Prhsident:Marc Emile N'Difo, Cameroun 
Participant: Aly Hanne Diop, Sdn~gal 

EXPERIENCE DE LA PARTICIPATION DES 
HABITANTS DANS L'AMELIORATION DES 
QUARTIERS EXISTANTS AU CAMEROUN 

par Marc Emtile N'Difo, Directeur di Logemnent et de la Planification Urbaine, 
Ministbre de I'Equipemnent et de I'Habitat.Cam,roun 

L'expos6 ci-apr.s concerne une operation en cours de realisation, dans le cadre d'un 
programme test d'amenagement urbain integre. Elle est assez particulibre dans son genre 
parce qu'elle a permis de mobiliser non seulement des ressources financires classiques,
I'assistance des Services Administratifs habilites, mais la population concernee pour son 
execution. 

11 s'agit de l'operation de renovation d'une zone dire "ZONE NYLON", constituee par 
un ensemble de quartiers "d'urbanisation sauvage" ADouala. 

Cette opration pour nous, a valu exemple Apartir du iioment oO l'on a pu obtenir de 
manire definitive une organisation rationnalisee A parti! des contraintes immobilibres 
existantes et avec la participation volontaire et planifie des Populations. Ii a te en effet 
possible d'6viter le recours A des methodes classiques, comme le deguerpissement
generalis6, la destruction systematique et ]a reconstruction compitre des quartiers. 

II s'agit ici d'une dvolution certaine de I'approche sociologique des probltmes urbains: 
le developpement urbain progresse de manitre satisfaisante avec le concensus des 
residents urbains concernes. 

Cette prise de conscience des populations urbaines permettra Al'avenir de lutter contre 
les effets nfastes du phenombne d'urbanisation destructeur des personnalitds indivi
duelles, abandonndes Aleur apathie et peu averties des effets positifs d'un d6veloppement
construit grAce Aractivisme de communautes urbaines. 
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SITUATION ET SITE DE LA ZONE NYLON 
La zone concemtne couvre une superficie d'environ 400 hectares. Elles est situ~e au 

,ud-Est de l'actuelle agglomeration de Douala, entre: 
" la zone industrielle de Bassa, au Nord et au Nord-Est: 

" I'a~roport et le quartier de New-Bell AI'Ouest et au Sud: 
" une "for&t" de pa!dtuviers au Sud et A 'Est. 

Le site g~n~ral est caract~risd par I'existence d'une cuvette centrale aux rebords 
faiblement relev~s, install1 en partie Sud de la plaine c6tire des Bassins de Douala et en 
bordure d'un crique d~bordant la mer dans 'embouchure du Wouri. 

Son altitude g~n~rale avoisine celle de la mer et par endroit lui est inf6rieure. 
La pluviom~trie est extr~mement abondante: elle d~passe les cinq mtres d'eau par 

an. 

HISTORIQUE DE "L'URBANISATION" DE LA ZONE NYLON 
Zone relativement rcente de Douala, NYLON est n~e en 1958, constituant A1'6poque, 

une zone p~riph~rique tout Afait marginale par rapport at l'organisation urbaine qui elle, 
6tait contemporaine. 

En 1964, le Plan d' Urbanisme Directeur de Douala pr~voyant I'affectation de cette zone 
Ades "activit~s sportives et A des espaces verts"' une procedure d'expropriation et 
d'affectation des terrains ArEtat a W engag~e Acet effet. 

Faute de moyens financiers et techniques pour 6quiper la zone en conformit6 avec les 
dispositions du Plan d'Urbanisme, aucune action d'amdnagement n'a W pratiquement 
conduite. 

Les populations antdrieurement installkes sont rest6es sur place en attirant de nouveaux 
migrants qui se sont fixes de manire totalement anarchique, sans plan pr~alable de 
lotissement et d'assainissement. en investissant cependant dans un habitat 
salubre. 

La population estim~e i 5.000 habitants Ala fin de 1958 6tait 6value Ala fin de 1977 A 
85.000 habitants. Dans certains quartiers de la zone,' la densit6 de population atteint en 
moyenne 240 A250 habitants AI'hectare.2 

Durant cette longue p6riode de sa croissance, la zone NYLON a t6 consid6ree comme 
une "zone dortoir". Sa situation 6tait excentrique par rapport aux "Centres d'Activites" 
de la Capitale Economique du Cameroun (ports, commerces, chemin de fer, a6roport, 
activit~s industrielles, secteurs administratifs). 

Progressivement, les activit6s de Douala se sont non seulement confirm6es sur place,
mais elles se sont 6tendues vers l'Est, au point qu'aujourd'hui, elles encadrent presque
totalement les quartiers consid6rks autrefois comme marginaux. La situation a 6volud 

Ila zonm comprend une dizaine de quartiers
2il convient de rappeler que la ville de Douala compte plus de 500.000 habitants et croit sur la base d'un taux de 
croissance dimogpraphique de 10% I'an environ. 

144 



dans ce sens, au point que la zone NYLON s'est int6grde dans le circuit 6conomique 
urbain Ad~faut de l'etre int6gralement par les r6seaux et les 6quipements. 

L'INTEGRATION DE LA ZONE NYLON 
Ce d6d eloppement aurait pu 6voluer vers une situation catastrophique comme nous leconnaissons dans de nombreux cas de d6veloppement urbain ot les "bidonvilles"

constituent des "chancres" insupportables; heureusement iln'en a ien t6. Les donnees
g~n6rales dvoluaient favorablement vers une int6gration globa.! de la zone dans l'organi.
sation urbaine de Douala. 

Dans le meme temps, les Populations de diff6rents quartiers ont reagi au phnomne de
d6personnalisation et au sentiment d'apathie qu'il engendre. Diff~rentes communautes At
l'intdrieur de la zone ont pris en main leur d6veloppement et ont rdalis6 des am6nagements 
et des equipements. 

Progressivement, cette zone informelle acquiert une nouvelle dimension: les quartiers
imptnetrables deviennent accessibles, des rdseaux d'assainissement rendant les condi
tions de vie plus supportables. 

Toutes ces dispositions constituent ]'aspect ext6rieur le plus facilernent perceptible.
Elles ne constituent que la forme visible d'une importante transformation en profondeur
qui est opfrde dans la conscience et le comportement des habitants de ces quartiers
abandonn6s et livr6s Aeux-memes. 

Prise de Conscience des Habitants 
Ces habitants se sont rendu compte de la possibilit6 de vivre le d~veloppement urbain

de mani~re communautaire. De temoins passifs, ils se transforment en agents dynamiques
et crdateurs de leur cadre et de leurs conditions de vie. 

L'initiative individuelle prend progtessivement une dimension communautaire, puis
dclate au grand jour, grice A la participation des Services Publics concem6s par les 
diff6rents aspects sociaux et 6conomiques. 

Les comitts de base du Parti apportent leur encadrement. Du fait df, J'ampleur des
effectifs Aorganiser et de I'importance de I'op6ration vis Avis de son propre d6velop
pement comme de celui de Douala qui doit l'int6grer, cet apport extirieur a la zone est in
dispensable. 

Comment cela s'est-il devolli 
A la p~riode d'intervention sans coh6sion des difftrents Groupes d'habitants des

quartiers, a succ6de une p~riode de sensibilisation et d'organisation volontaire du travail 
de 1971 A 1975. 

Chaque dimanche, des groupes de travailleurs viennent apporter leur concours pour
r6aliser ponts, routes, r6seaux d'assainissement, march6, et maison sociale. Trente
maisons ont meme dtd d6plactes avec le concours des Populations. Plus de 21 millions de
francs CFA ont t6 ainsi investis grAce aux cotisations, aux tontines et aux investis
sements directs des habitants de la zone. 

GrAce Ala constance et AI'inttret actif manifest6 par ces populations pour ameliorer 
leur cadre de vie, il a 6ti possible d'atteindre h partir de 1976, une nouvele itape de 
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croissance: CELUI DE DEVELOPPEMENT AUTOCENTRE, d6fini par le President de 
]a Republique Unie du Cameroun3 c'est-ih-dire, le developpement par le Peuple et pour le 
Peuple. 

ORGANISATION ET INTERVENTIONS 

Les populations interessdes constituent une entite reconnue et organisee; elles doivent 
maintenant s'integrer dans I'organisation urbaine en assurant leur developpement 6cono
mique et culturel. 

L'int6gration dans l'organisation urbaine s'opre maintenant sans problme avec le 
concours des Services Techniques et Sociaux publics qui contribuent i faire 6voluer !a 
situation. En meme temps, l'organisation spatiale fait i'objet d'une 6tude de planification 
et de programmation toujours avec la participation des populations. 

Encadrement Administratif et Technique 

Un comite d6partemental d'actions urbaines a tt crY6 et fonctionne sous la Pr6sidence 
du Pr6fet du Departement. 11 comprend: 

" les Sous-Prefets (Presidents des Comites d'arrondissement), 

" les Chefs de Services Publics (qui sont des Conseillers Techniques) 

* les Responsables du Parti; 

* les Chefs Superieurs (Responsables de comite de quartier); 

* les Chefs de quartiers;
 

" les Chefs de blocs4 ;
 

" les Populations concernees. 

Ce comit6 se r~unit une fois par trimestre ou quand necessitd le veut, sur convocation 
de son President. 

Les comit6s d'Arrondissement par contre, organes tampons entre le comite depar
temental et la population, se doivent d'etre en rapport constant avec ladite ponulation aux 
fins de formuler tous les desirata des Populations. 

11 existe donc tout moment, une relation verticale constante entre la Population et les 
Services Administratifs. Les motivations sont donc ascendantes. 

L'intervention des Services Techniques de 'Etat (urbanisme, habitat, VRD) consiste en 
I'C1aboration du schema d'amenagement, la pr6sentation de ce document dans des seances 
de travail aux populations et Autorits-et-'encadrement de ces populations pour son 
ex6cution. 

On peut donc dire que les problbmes poses sont ceux du "Peuple," ]a recherche des 
solutions aux probltmes etant un concensus. 

Congrs de IaMATURITE, UNC. Douala 1976. 

"le bloc esi compost d'un pftf de maisons dilimitt par des routes. 
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Le r6le d6volu A]'Administration est, et d~meure: 

L'Encadrement (dans le sens discipline) le Dispense des Conseils Techniques ;w tous les Ni
veaux. 

Entre autre, I'Administration harmonise les rapports ent.-e l'apport des pays 6trangers 
amis int~ress6s par l'op6ration et la Population. 

Aide Etrangire 

Cette aide se r6alise sous deux formes: 

* en personnel 

* en nature... 

En Personnel 

Des pays amis tels: la Suisse, ie Belgique, la Hollande, I;Allemagne se sont interess6s 
des premiers r~sultats de l'op6ration. Ils ont tenu, dans le cadre de la coop6ration 
technique, Aapporter leur aide, par la mise Adisposition du Responsable de l'op6ration, 
des Experts en matire d'amenagement urbain (urbaniste, Economiste urbain, Hydrauli
cien urbain, etc.). 

Compte tenu des probl~mes spdcifiques dans cette zone, la disponibilit6 totale de ces 
cadres 6tait n6cessaire. 

Les r~sultats enregistr~s jusqu'alors sont le t6moignage de la saine collaboration qui 
existe entre les Experts, les Autoritds Administratives et ]a population. 

En Nature 

Intdress~e au premier Chef par le caract~re social de l'optration, la Suisse aentre autre 
financd ia construction de certains dquipements de premiere n6cessit6 et dont le cofit 
d'investissement monte A 180.000.000 Francs CFA. 

Apport de Ia population 
L'estimation des investissements de la Population n'est pas une tfiche facile. En effet, 

hormis les mat~riaux achet~s, l'investissement humain se traduit par des heures de travail 
manuel. 

Bilan approximatif des travaux r~alis6s de 1971 bi1975: 

" Routes (Voiries) 1.089.850 
" Ponts 8.935.000 
" Petits travaux 6.807.932 
* Dpenses diverses 1.141.000 
" March6 provisoire 681.700 
* Maison sociale 1.170.000 
" Travail communautaire 1.341.450 

TOTAL 21.166.932 

Structuiation locale 

Le d6veloppement 6conomique de la zone a 6t6 appr6hend6. La zone constituant 
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toujours un r6servoir de main d'oeuvre5 . Le problme consiste Arechercher i'allongement 
du circuit montaire A l'int~rieur de la zone. 

Dans ce sens est n~e une menuiserie m~tallique avec un capital financ6 par l'6pargne lo
cale. 

Par ailleurs, l'organisation du march local, la formation 6conomique de la population, 
le lancement d'une Caisse populaire pour stimuler l'6pargne et faciliter le credit, le 
regroupement des jeunes ch6meurs en petites entreprises cooperatives ont constitu6 des 
r~alit6s qui n'auraicnt pu etre envisag~es sans I'adh~sion massive de la population. 

Le diveloppetnent culturel s'est manifest6 dans le cadre de la maison sociale avec: 

" ]a creation d'un groupe th6itral 

" la creation d'un orchestre 

" ia mise en place d'une biblioth que 

" Ia mise en place de campagnes d'6ducation (nivaquinisation, preparation d'6duca
trices, etc...). 

Tous les programmes, projets, et actions ont W rendus possibles grfice A une 
organisation methodique qui a rassembl des Groupes de travail sous forme de commis
sions au nombre de six et siggeant les soirs, suivant le calendrier ci-apr.s: 

Lundi Commission 6conomique 

Mardi Commission technique 

Mercredi Caisse Populaire 

Jeudi Commission de la Jeunesse 

Vendredi Sous-traitance et petites entreprises 

Samedi Comitd des travaux 

Dimanche dans la matinee, execution des travaux d'investissement humain. 

11 convient de rappeler 6galement I'adage bien connu "Aide-toi et le ciel t'aidera". Dans 
le cas que nous vivons, il a pris une valeur singulire puisque des Pays Amis notamment ]a
SUISSE et I'ALLEMAGNE, ont reconnu cette volont6 de d~veloppement et ont apport6 
outre un concours financier, des 6quipes d'animateurs et d'encadreurs qui ont su aider 
l'dquipe cam6rounaise, A canaliser les profondes aspirations des populations dans la 
recherche de ]a construction de leur propre d6veloppement. 

LEI ONS ET CONSTATS 

Que peut-on ajouter de plus Acette operation qui entre maintenant dans ia phase
d'6quipement et qui s'int~gre d~finitivement dans le developpement g6neral de la ville? 

Cette exprience ne doit pas etre considree comme un simple anecdote du ddvelop
pement urbain. Elle met en 6vidence deux faits importants: 

sUn comptage a fait apparitre une sortie de 4.000 travailleurs durant une heure A I'une des sorties de la 
zone. 
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Premier fait. La fragilit6 des plans d'urbanisme, qui par leur formalisme constituentdans certains cas, des freins au dveloppement. II faudra alors leur substituer desprogrammes pragmatiques, associant les Communes et les Pouvoirs Publics dans leurmise en oeuvre aprbs une evaluation tr~s realiste des moyens et des possibilit6s
permettant cette mise en oeuvre. 

La planification urbaine doit acqu6rir une souplesse d'appr6ciation et d'exdcution-si 
elle veut permettre sans heurts violents, les changements d'6chelle urbaine. 6 

Second fait. Concernant I'aspect fondamental de ia prospection de la planificationurbaine, il est possible d'envisager un developpement favorable des probl mes futurs decroissance des villes avec la mise en place d'une structure d'animation urbaine. 
Le developpement urbain aliment6 par la croissance de l'industrie des commerces etdes services, et l'importance accrue du r6le de 'Administration et des services educatifs 

et sanitaires ira en s'accentuant. 
Quels que soient les efforts diriges pour activer le d6veloppement rural, donc pourfreiner i'exode des campagnes, la vile demeure le centre de decision, d'6changes et depromotion sociale. A ces differents titres, elle continuera d'accueillir de nouveaux

migrants. Cet aspect indluctable est renforce encore par: 
" 	Ia fragilit6 de nos economies qui ne sont pas suffisamment structur6es et diversifies: elles reduisent ainsi les marges d'intervention en matire d'am~nagement

du Territoire; c'est-A-dire de repartition spatiale et humaine du d6veloppement. 
* 	 'extraversion de nos economies qui par suite de leur fragilit6 ne permettent pas dedegager des ressources suffisantes pour r66quilibrer nos economies internes. 

EN GUISE DE CONCLUSION 
La dimension humaine du problme, (car il y en a une) que l'on a n6gligee jusqu'A ce

jour, permet d'envisager l'avenir avec plus de serenite. 
L'animation urbaine devait permettre, grAce Al'investissement humain, de r6aliser les6quipements que ne peuvent faire directement les usagers. Si cette solution pr6sente desavantages financiers par une heureuse repartition des charges d'investissement, elle a unedimensionplus grande par sa porte ducative et formatrice. 
Dans les decennies Avenir, la ville sera appelde Ajouer un r6le plus important. 
Le taux d'urbanisation au Cameroun laisse prdvoir qu'en 1990 la moiti6 des populationstotales pourrait resider en ville. Cette hypoth~se sous-entend que de 1970 A1990, troismillions de personnes nouvelles viendront se fixer en milieu urbain. 
Des solutions techniques permettent de rdsoudre les probI~mes d'organisation etd'implantation. Les moyens financiers sont limitds et on ne peut envisager ia mise en place

des 6quipements essentiels. 

6L'urbanisation doit 6tre intentionnelle et indicative pour les prdvisions t long terme, et extrement directionnellepour les op6rations A court terme. Cette double apprEciation suppose une solide connaissance des problEmesurbains, de leurs donnies et de I',valuation r6aliste des programmes. La planification urbaine doit donc
s'appuyer sur des structures permanentes d'analyses et de syntheses, type agence d'urbanisme, pour appr6cier
le d6veloppement urbain, le d6vancer et l'encadrer par des 6tudes d'Aminagement et des Etudes op6rationnel.

les d'quipements.
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La creation de quartiers nouveaux et 'adaptation de quartiers anciens seront enti~re
ment r~ussies dans la mesure ofi le Resident aura la possibilit6 et l'envie de: 

" 	s'exprimer sur l'opportunitd et la qualit6 de la structure d'accueil qui doit iere
cevoir; 

" imprimer le quartier qui le reqoit de l'empreinte de ses r~alisations qu'il aura 
lui-meme choisies en accord avec les autres membres de ]a communaut6. 

Ainsi, on a I'avantage d'obtenir des "Residents Urbains" qui raffermissent leur 
personnalit6 au contact de leurs frres de quartiers, qui s'6panouissent collectivement en 
citadin responsable, r~pondant ainsi au voeu du Chef de 'Etat.: En devenant toujours 
plus maitre de leur destin, par une action syst~matique et consciente dont le but est de 
changer ia Socit6 Cam(rounaise. 

La meilleure faqon de maitriser les problmes d'am~nagement urbain et, notamment 
ceux de la renovation urbaine passe par 'impdrieuse n~cessit6 dIMduquer les populations
urbaines et de les rendre conscients de leur force de creation pour organiser leur vie col
lective. 

Ce concept de participation suppose des contraintes d'insertion de formation et 
d'encadrement. Les pouvoirs publics devront susciter les structures ad~quates. 

Enfin, le mouvement d'urbanisation, c'est-A-dire celui de restructuration des soci~t~s 
coutumi~res Africaines est lent. i ne faudrait pas non plus que 'Thomme Africain" y 
perde sa personnalit6. II dispose d'un atout essentiel: son sens de I solidarit el de la 
communaut. 

Toute atteinte Aces sentiments naturels profondement enracin6s constitue une atteinte 
Ason environnement. 

A partir de ces donn~es de base et en lui offrant les possibilitis de les vivre de mani~rc 
positive, ildoit pouvoir les assurer pour conduire son propre d~veloppement urbain par 
rapport aux autres modes d'urbanisation qui s6vissent a travers le monde. 
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RECUEIL ET UTILISATION DES DONNEES
 
SOCIO-ECONOMIQUES POUR LE PLANNING DES
 

PROJETS D'AMELIORATION
 
par Aly Hanne Diop, Directeur Giniral, Office des Habitations b Loyer Modir;, 

Sin~gal 
L'Office des Habitations A Loyer Modr6 (O.H.L.M.) dont j'assure la direction 

gdn6rale est un organisme d'habitat Acaractbre social. 
A ce titre il est appel6 parce qu'entirement d6volu Ala population, Aconnaitre celle-ci.

Mais plus que de raisons, son objet social l'y oblige. En effet quoiqu'entreprise soumise 
aux rfgles du march6 6conomique, elle est en devoir de fournir aux couches sociales 
moyennes auxquelles eile s'adresse, des habitations Ades coOts qui leur sont accessibles. 
Ces deux limites que sont la bonne gestion pour ne pas parler de rentabilit6 et encore
moins de profit joint Ason caracttre social qui ne saurait signifier gratuit, lui laisse une 
marge de manoeuvre fort 6troite qui ]a contraint Aanalyser les structures de la population
constitutive de la demande potentielle qui lui est adressee. 

A ]a question "Quelles couches sociales pour l'OHLM?" ilest toujours confront avant 
de savoir si cette population est en mesure de supporter les cofats qu'il pratique, dtant
entendu que ceux qui ne dependent pas totalemant de son bon vouloir ne pourraient etre 
reduits en deqa d'un certain plancher. 

Cependant, i'OHLM, avant toute analyse, doit disposer des donn~es socio- cono
iniques qui rint&essent. 

II doit donc les collecter et les compiler. Nous verrons ci-apr~s comment il s'y em
ploie. 

Par ailleurs, les rcsulr:ts de ses analyses doivent dans le cadre de sa politique 
prialablementdfinie guider son action gingrale ou ponctuelle selon le cas. 

Des exemples prdcis vous seront donnes Ace sujet. II va sans dire enfin que tout ce 
processus n'exclut pas des problnes de choix, des difficults d'interpritationet autres 
que l'office a tentd de r~soudre selon ses moyens et pour lesquels iiattend vos suggestions 
et critiques constructives. 

LE RECUEIL DES DONNEES
 
A lieu g~n6ralement par le biais de deux m6thodes.
 

La preinire est systbnatique et s'apparente de ce fait aux enqutes exhaustives que 
sont les recensements. 

La deuxibme voie est celle oO nous procedons par des enqutes partielles le plus 
souvent apr~s 6chantillonnage. 

Elle me donnera l'occasion de vous exposer les grandes lignes d'une projet d'habitat des 
populations urbaines pauvres, projet financ6 cojointement par la Banque Mondiale et
I'Etat s6n6galais dont l'6tablissement que je dirke a la charge: je veux parler du Projet
PARCELLES ASSAINIES que la plupart d'entre vous sans doute connaissent. Ce projet 
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vise en effet A tenter de juguler 'explosion d~mographique urbaine, copsdquence de 
I'exode rural auquel tous nos pays font face. 

LES METHODES DE RECUEIL DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

A. 	 La demande de renseignenents en vue de ia constitution d'on dossier aupr(is e 
I'Ofjfce 

Elle concerne tous les chefs de m.nage disposant d'un revenu r~gulier que nos 
constructions int~ressent. Sa particularitd reside dans le fait qu'elle touche ) tote 
population statistique dynanique qui ne saurait 8tre pr(alablement d(limitfe avec
precision. Cest vous dire donc qu'il s'agit d'une operation quotidienne. Tout adulte en 
fait 	peut postuler Aun logement dans le cadre de la rfglementation en vigueur. C'est A 
nous justement qu'il appartiendra de proc(der A la selection en fonction de crit~res 
precis. 

Des formulaires approprifs servent d'outil de collecte. Cest aux postulants d'en faire la 
demande de s'y confirmer sincbrement et le plus exactement possible. Du reste, des 
documents justificatifs les accompagnent. 

B. 	Les enqutes dans le cadre do Projet Parcelles Assaities 

Je 	vous l'ai d(jt dit, il s'agit d'un projet d'habitat des populations urbaines moins
favorisdes, voire dfshfrit~es. Celles-ci en effet ne peuvent tre clientes de la SICAP, une 
socidt6 immobilibre semi-priv~e qui tend de plus en plus Ase tourner. par ses construc
tions grand-standing, vers la population aisle de la Capitale. L'OHLM a 6galement fcart6 
de son champ d'action cette population-cible du projet en question, soit parce qu'elle ne 
remplit pas les conditions de solvabilit6 exig~es, soit simplement parce que I'office 
lui-m~me ne peut, compte tenu de ses moyens et de ses structures, faire face A 
l'importante croissance de la demande et qu'il en d~coule un surplus qui se voit oblig6 de 
recouvri: , d'autres solutions. 

Le Projet PARCELLES ASSAINIES pour en revenir -i lui, compte distribuer 13.305
parcelles s'6tendant sur une superficie de 407 ha pour une population future d'environ 
133.000 habitants. 

Son objectif fondamental est de permettre aux populations Atfaible revenu d'amfliorer

leurs conditions de vie. Pour ce faire, des zones d'habitation viabilises (avec syst me
 
d'adduction d'eau potable, d'assainissement des eaux us~es et d'approvisionnement en
 
6lectricit6) sont mises A leur disposition en meme temps que des 6quipemen.s collectifs
 
indispensables: 6coles, dispensaires, 6dicules publics, march~s, cin(mas etc.
 

Ici 6galement les m~thodes de collecte des donn&es s'apparentent aux demandes de 
renseignements dejA 6voquees b ia difference qu'en l'occurence suite A l'inscription des 
candidats, ce sont des agents de l'office qui se d~placent sur les lieux d habitation desdits 
candidats pour recueillir les informations en meme temps qu'ils constatent les conditions 
d'habitat du demandeur. 

Mais ce sont davantage les enquetes partielles que nous menons auprbs de la 
population-cible une fois d6finie, qui nous semblent pr6senter plus d'intbrets. En effet, le 
cours d'ex6cution du projet pose ne problbmatique dont la solution passe par une 
6valuation, confi6e Aun service special. Celui-ci est appelW Ase pencher sur les 6ventuels 
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goulots d'ntranglement du projet et de proposer aprbs etude, des solutions aptes Ales sur

monter. 

En outre, ledit bureau doit prendre les devants et pr6voir compte tenu de la situation 

actuelle, les directions 4 donner au projet. 11 ne faut en effet pas perdre de vue que ce type 

de projet est pour nous tout A fait nouveau et des indications rigoureuses tir6es d'une 

banque de donnees precises doivent nous 6clairer. 

LE CHOIX DES CRITERES DE COLLECTE 

Si N i'6vidence notre collecte de donnees socio-6conomiques est surtout axee sur les 

enquetes partielles, c'est Acause de la particularitd du Projet Parcelles Assainies, mais 

aussi et surtout de notre inexperience dans ce domaine nouveau. 

Du reste des enquates exhaustives parce qu'elles sont des operations de grande 

trop cotiteuses et surtout destinees A des recensements demographiqu s envergure 

depassant notre contexte, ne retiendront pas notre attention.
 

A. 	Le probline de la fiabilitW des renseignements contenus dans les dossiers de de

monde 

Dans ce domaine precisement, les difficult6s sont moindres. Sans doute, devons nous 

veiller Ace que nos formulaires soient aussi concis et complets que possible. 

Le probinemajeur reste en l'occurence la fiabilitW des informations recueilies. 

Dans le meilleur des cas, la dur6e de conservation des donn6es est telle que l'on se pose 

la question de savoir si elles sont encore actuelles, au moment de leur utilisation (lors de la 

en commission d'un dossier datant dejAt de quelques ann6es auparavant).repr6sentation 

un ds lors que le renouvellement systematique des
Ce 	 problme n'en est plus 

a trait t la
documents constitutifs du dossier est assur6. C'est davantage pour ce qui 

credibilit6 de ces pieces justificatives qui accompagnent le dossier, que la question de 

fiabilit6 reste enti~re. 11 ne fait aucun doute que nombre d'entre elles sont de complaisance 

et ne concordent pas avec la r6alit6. Meme si quantitativement nous estinic:as en 1'6tat 

actuelle de notre conscience du probleme, que la situation n'est pas tres grave, il n'en 

demeure pas moins que la suspicion s'est installe. Par delh le rejet systiematique des 
en

demandes comportant de fausses declarations, nous essayons de juguler le mal 

constituant des archives completes et exactes en vue d'empacher la duplication, (entendez 

par lM qu'un candidat puisse etre servi plus d'une fois), soit par lui-meme personnellement, 

soit par un de ses allies. 

En attendant linformatisation complete de nos services, compte tenu de nos moyens, 

une collaboration plus franche et plus suivie entre organismes d'habitat similaires sur le 

plan national voire international est plus quo necessaire. 

B. 	Pour ce qui est des enqutes partielles sur kchantillon' 

Notre choix est guid6 par le fait qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'k des analyses 

ponctuelles de probleme. Ce qui est tres souvent le cas dans les projets nouveaux. De plus 

des contraintes de temps et de moyens nous les font pr6ferer aux enquetes sur ufe grande 

echelle d'autant plus que nous disposons dej& d'informations de base sur l'univers 

'Echantillon: sous ensemble du domaine A tudier 
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statistique de reference (n'oublions pas que ces 6tudes portent sur les donn6es recueillies 
sur I'ensemble des demandeurs s6lectionn~s ou pas bien apr~s la collecte des informations 

initiales). 

A ce niveau les problmes qui se posent, i notre avis, sont de 2 ordres: techniques et 
d'application. 

(a) probmines techniques 

Hormis la p~riode d'dchantillonnage qui peut tre longue, nous inanquons souvent 
d'informations prcises sur la base de sondage2. 

En effet, tr~s souvent. sur le plan socio-dconomique la raret6 des etudes ou tout au 
moins le fait de leur m~connaissance sont tels que l'on part toujours de rien, les lacunes 
suv !a structuration du budget des m~nages sont h ce propos 6loquentes. Presque tout est A 
faire. Sans doute les r~cents recensements effectu~s au niveau de certains pays africains 
grfice au concours des Nations Unies, ainsi que la multiplication des 6tudes sur des 
probl~mes divers aideront-ils grandement dans ce sens. 

Ces probflmes d'ordre technique touchent par ailleurs 'unit" de sondage3 lui-meme. 
Doit-on par exemple retenir le chef de menage disposant d'un revenu mime s'il faudrait 
tenir compte de certains trav.sferts de revenus qui 6chappent la plupart du temps Anos 
calculs. (Sur ce point il serait peut-etre int~ressant de discuter de la contribution de 
l'6pouse aux dfpenses du menage) ou devrons nous considdrer le menage, la famille... 
comme unit6 de reference. 

(b) les probl'mes d'application 

Sur le champ de l'enquete 6galement, lorsque tous les problmes techniques internes 
sont r~solus, nous ne sommes pas pour autant au bout de nos peines. 11 est quasi certain 
que nous devrons faire face aux refits de ripondre, reticences et dtclarations ranifes
tement erronniesdes individus abords. 

La n6cessit6 de convaincre ces elements de 'dchantillon est d'autant plus grande que 
ceux-ci n'ont aucun int6ret envisageable dans l'op6ration. 

Je citerai ici un cas dans notre projet. En vue de disposer de references de comparaison 
ult6rieure, & ct6 d'6chantillons exprimentaux issus de la masse des attributaires de 
parcelles assainies, nous avons tire des 6chantilions de contr6le aupr~s des populations 
pr6sentant les memes caract6ristiques et vivant dans les memes conditions et quartiers 
que les attributaires avant la naissance de notre projet d'habitat. La reaction des deux 
groupes n'est pas ia meme, ce qui ne veut pas dire que ces problemes sont absents auprbs 
des groupes dits experimentaux. Bien au contraire, tine insatisfaction quelconque de leur 
part peut engendrer une r6action plus hostile que dans le second groupe. 

Or il n'echappe Apersonne qu'il s'agit d'un problbme important car toute erreur au 
niveau de l'6chantillon se reprdsente fficheusement sur I'interpr6tation des r6sultats d'en
semble. 

Des problimes tels que ia n6cessit6 d'avoir des enquateurs bien form6s pour pouvoir 
surmonter les refus et reticences et le respect des consignes reques en passant par une 

2et 3base de sondage: liste exhaustive des unit6s de sondage (village, quartiers, mtnage, chef de menage) que 

l'on se propose d'tudier. 
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bonne connaissance du terrain d'enquete peuvent etre considdres comme moins impor
tants. 

L'UTILISATION DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES COLLECTEES: 

Elle passe par un traitement de ces dernibres (entendez les donnees) et par une analyse 
des r~sultats. Cette operation que voilk d~bouche sur des recommandationsque nous fait 
le bureau d'Evaluation charge de 'etude. 

Par suite dans le cadre de siances de travailappropriies,ces points sont discuts car 

bien souvent ils mettent en cause une decision dejA adoptee ou le fonctionnement d'un 

service dont le chef doit etre entendu. 

Je passerai rapidement sur le traitement des donn6es A l'ordinateur ainsi que sur 

l'analyses des resultats. Je l'ai dejA dit plus haut l'utilisation faite de ce travail de collecte 

et d'analyse est de guider notre action ponctuelle (le plus souvent) ou generale. 
J'6voquerai pour terminer l'exemple de quelques etudes que nous avons men6es et les 

recommandations qu'elles ont engendres. 

LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE DES INFORMATIONS 

A. Traitement' 

Elle sous-entend avant tout Anotre niveau, la d6finition des tiches dont la codification 

des donnees et des variables Atraiter ainsi que des donnees (conditions de validit6 d'une 

information, contr6le de vraisemblance ainsi que de comptabilit6 sommaire en cas de 

croisement de variables par exemple). 

Toutefois l'utilisation de l'ordinateur nous entraine solliciter les services d'une societe 

de perforation de cartes bristol par exemple pour 8tre en mesure de constituer nos fichiers 

de base. Ce n'est que lorsque les programmes presentes Al'ordinateur ont ete positifs que 

l'on aborde la seconde phase. 

B. Analyse des rsultats 

Celle-ci doit tenir compte des procedures d'61aboration de ces resultats. En fait la 

definition des procedures intervient au vue de l'orientation de 'enquete et des objectifs 

principaux qu'on s'etait fixes. La disponibilite de linformation complete et fiable est 

difficile en matibre d'enquete socio-dconomique. En effet de par le dynamisme des 

indicateurs socio-economiques (variables selon le type et le lieu g6ographique) et du 

manque d'une base de sondage rigoureuse pour lancer une enquete de ce genre, les 

intervalles de conflance admis pour des echatillons assez larges ne peuvent etre fiables 

qu'A 95% et ce pour des enquetes partielles aleatoires. 

resultats d'enquetes anterieures que l'onNous l'avons dejA dit, c'est A partir de 

entreprend certaines enquetes socio-economiques.
 

Les types d'enquetes ayant servi Ala collecte des informations de base et Aoperer sur le 

terrain different souvent. Cette disparite influe certainement sur ia fiabilite des 

resultats. 

Cette dernitre est donc pour nous resumer relative Ala qualite de la base de sondage, de 

'instant d'un ordinateur propre mais nous profitons des installations du Ministbre4 Nous ne disposons pas pour 

des Finances.
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la collecte et depend entre autres de I'option de traitement statistique choisie ainsi que du 
scuil de confiance que l'on s'impose. 

Pour ce qui est de l'interpretation, nous nous bornerons Arelever qu'elle est encore plusdelicate et que des 6tudes comparatives permettront A titre indicatif de valider ou 
d'infirmer telle ou telle theorie. 

L'EXEMPLE DE QUELQUES ETUDES MENEES PAR NOS SERVICES 
Notons avant d'aller plus loin que ces dtudes se situent dans le contexte du ProjetParcelles Assainies dont je vous parle ici. Nous les dvoquons brievement, pour ceux qui

s'y interesseraient plus avant, nous nous tenons Aleur disposition pour de plus amples in
formations. 

A. Etude d'un Groupe Contr/les 

Rapport stir la prenire enquete stir le logenteni "Conditions actuelles des candidats pour le ProjetParcellesAssainies Avril - Juillet 1976 
11s'agissait d'dlargir notre connaissance des conditions actuelles de logement descandidats et d'6valuer leur vraisemblable capacit6 de construire de nouvelles maisons surle Site des Parcelles Assainies. Nous avons pu connaitre notamment ia taille moyenned'un mnage attributaire, le nombre de pieces d'habitation occupees par ce menagemoyen, ainsi que les materiaux utilises pour cette construction. Nous avons egalement euune idee plus precise de i'expdrience de construction de nos enquetes (is sont supposes,grace Aun encadrement technique ad6quat, s'entraider pour construire eux-memes leursmaisons aux Parcelles Assainies). Enfin les esp6rances des candidats quant A leur

conception brute du Projet ne nous sont plus inconnues. 
Prenmirepartie de la deu.ri',ne enquire sur It,logetnent (Aott 1976) 

L'objectif etait d'6tudier les conditions d'habitat dans les quartiers de contr6le en vueulterieurement d'etre en mesure de faire face aux probltmes qui se poseront Anous dans lasuite du projet. Nous avons eprouv6 quelques difficult6s concernant certaines estimations
plut6t suf;jectives (exemple: distance d'un point Aun autre) et qui sont par trop relatives A 
chaque enqueteur. 

Neanmoins rassembil unenous avons somme de donnees sur le sujet qui nous preoccupe ...Ces donnees revelent les caract6ristiques des candidats de notre projet
dtant entendu que les quartiers choisis comme groupe contr6le sont ceux d'oti sont issusplus de 70% des attributaires de parcelles assainies. En outre ces donn6es servirontd'6lments de comparaison plus tard quand le projet connaitra son plein develop
pement.
 
Enquire sur les revenus et les budgets (de consomnmation) de minages de la population
visie parle projet i Dakar Aoft 1976 

Cette enquete a te men~e en vue d'apprdhender davantage le niveau de vie des futurshabitants de notre projet, leur capacit6 de credit (pas seulement Anotre dgard) ainsi que lastructuration de leurs d6penses ordinaires (nourriture, foyer, transport, sant6, 6ducationetc.). Nous devions en un mot recueillir l'ensemble des doitnics, devant nous servir dans 
'Groupe ContrOle: kchantillon tirtd'une population qui prosente, ou qui dans un passt ricent a prtsentE, des 
caracthristiques similaires Aceux des candidats silectionndsau projet, qui constituent le groupe expirimental 
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l'6valuation ultdrieure de i'impact socio-tconomiquetouchde. du projet sur la population 

Rapport sur I'Enqute de Base Septembre 1976 
Les objectifs fondamentaux de cette etude dtaient, d'une part de contribuer Arl1aboration mithodologique du concept d'enquete de base, comme aide dans I'evaluation desprogrammes, et d'autre part d'analyser quelques rdsultats preliminaires de I'enqu6te debase du Projet Parcelles Assainies. Si cette analyse a pennis un examen des principalesraisons de rejet des candidatures ainsi qu'un sommaire des caracthristiques dessinant leprofil des candidats selectionnes (ce qui nous informait davantage sur I'adequation descritbres de selection que nous utilisions), nous avons pu dgalement retenir quelquesprncipes generaux par exemple concernant la relation autre enquete de base et enquetesannexes ponctuelles. 

Si, comme vous l'aurez certainement remarqud, tous les exemples queje viens de citerpeuvent aider Anotre action generale, nous avqns dOi, par contre, confier au service deI'evaluation des tiches precises en vue de r6soudre des probltmes ponctuels qui se sontposes Anous. La deuxitme sdrie d'6tudes que je vais ci-apr s 6num6rer A trait Aceux
ci. 

B. Etude d Groupe Experimental
 
Etude socio- conomique sur 
ia population stlectionne pour participer au projet:r4sultatsde I'Etude et implications pour le dveloppement du Projet. Septembre 1977

Elie s'appuie sur l'enquete de base mise Ajour. Puisque le Projet Parcelles Assainiesescompte dans sa conception s61ecticnner des chefs de menage dont le revenu mensuel estd'au moins 15.000 FCFA et au plus 55.000 FCFA, ii a etd demand6 au bureau d'Evaluationde v~rfier si cette population-cible a te atteinte sinon Aquels niveaux se situent leseventuelles deviations. 
Par ailleurs une des idees d'approche du projet dtait que celui-ci devait accueillir desmenages de grande taille, or compte tenu de ia faiblesse des revenus des m~nagesconcernds, ii incombait A l'dtude que voici de dire comment I'on devait concilier ce but
"idealiste" 
 et la realite objective (pouvoir acheter sa parcelle et la mettre en valeur) dans
le cadre de la selection des candidats toujours.
 
Enfin ce rapport devait discuter au vue des resultats de ia selection Ace jour et descaracteristiques des attributaires dans quelle mesure le projet pouvait esprer etre unesolution au problme d'habitat des migrants

nombre. vers Dakar, et partant AI'habitat du grandNous avons decouvert quel la population retenue avait une longue experienceurbaine bien que d'origine rurale. Mais if y a de plus inttressant que contrairement Anoscraintes la taille moyenne des mnages devant amenager aux Parcefles Assainies estinfrieure Acelle prdvue. Pour terminer ]'etude a r6vel6 que la population vis e est cellequi a Ete effectivement choisie et que la distribution des revenus ainsi que les depenses dumenage taissent penser que les acqudreurs pourront effectivement acheter ieurs parcetles.Pour ce qui est de leur capacit6 de mise en valeur, elle semble subordonnie au:
9 contr~le du march6 de ]a construcion de manitre Abloquer le prix de revient des

habitations dans une certaine mesure; 
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* l'apport d'investissements extdrieurs aux revenus des m6nages (pour notamment 
consentir des prets aux acquereurs et aux petites industries et commerce); 

* enfin de i'adoption d'un systbme d'investissement humain d'entraide collective 
dans ia construction en vue d'amortir des cof1ts. 

Observationssur laprocdure et les mithodes de construction des prenii'res maisons du 
projet Parcelles Assainies-Irexplicationd retarddes acquereurs A construire et 
suggestionspour la Gestion Octobre 1977 

Ses objoctifs principaux dtaient de: 

* comprendre les variables qui ont jusqu'ici retard6 la construction sur le site et 
celles qui la favorisent 

" dvaluer la procedure de construction actuelle ainsi que le prix de revient qu'on 
comparera Acelui d'autres m~thodes de construction, 

* estimer la faisabiit6 de i'entraide dans la construction des maisons par investis
sement humain tout comme la port6e de 'assistance technique qui est fournie; 

* enfin tirer les lejons de la procedure et des tendances actuelles dans la construction 
des maisons alfin de rdsoudre les difficult6s et de faciliter par I&l'oplration pour Ies 
futurs acquereurs et les projets Avenir. 

L'6tude a fait ressortir que des diffErences notables entre minages ayant entamE la 
construction et ceux n'ayant pas commence tenaient A3 variables; 

ia profession:ce sont surtout les travailleurs du secteur d'emploi non structure qui 
ont commence Aconstruire; 

* le niveaude revenu: il apparait que c'est Ala couche supirieure (vers 55.000 FCFA) 
des revenus des attribu~s que correspond la construction actuelle. Ceci devait 
permettre AI'OHLM d'Etablir une gestion plus efficace du fond destine aux prets 
en mat~riaux de construction pour les participants. 

* 	Ce sont en outre les plus grands minages semble-t-il qui ont commence A 
construire ce qui se comprend dans ]a mesure oO ces m6nages disposent de revenus 
reels autrement dit les m~nages dont les revenus sont excedentaires par rapport 
aux depenses. 

Quant h la construction, etant donne la difficulte qu'il y aura h foumir des prets A la 
construction A tous ceux qui ne pourraient s'en passer, il serait indiqu6 d'exiger de ces 
m6nages un apport en travail personnel dans la construction. Et pour rentabiliser et 
rationaliser cette m~thode, il semblerait encore plus ad~quat de 'organiser sous forme 
d'entraide mutuefle prenant l'allure -d'un investissement humain. 

S'agissant du retard mis par ls acquereus & constn.i'e leur maison sur le projet, 
'6valuaton limputait, tout au moins pour le :groupe, qui construisait au moment de 

l'Etude, aux probimes que rencontrent ies acqudreurs (probltme d'une 6parpe insuffi
santb sinon inexistante, pdnuries occasionnelles de materiaux de construction) ainsi qu'A 
la lenteur de la procedure administrative depuis la selection du candidat jusqu'A 
I'attibution de [a parcelle. Des recommandations 6taient consEquemment faites A 
'OHLM notamment tenter d'organiser un systtme d'Epargne au sein des associations 

158 



d'acqu6reurs, la fourniture de mat6riaux de construction par des foumisseurs par lui 
agres etc... 

C'est vous dire Atravers ces quelques exemples concrets tout i'int6rt dutime abord6: 
"'le recueil et I'utilisation des donn6es socio-6conomiques en matibre d'habitat,. Jo veux 
*erminer par !hen esp~rant que ces exemples permettront d'ouvrr les.dbats au.cours 

desquels nous nous attendons Aprofiter de cc qui se passe partout ailleurs dans les pays ici 
repr~sent6s. 
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REUNION DE TRAVAIL 6
 

Pri',siden: Hilary A. Dennis. Lib6ria 

REGLEMENTATION BANCAIRE RELATIVE AUX
 
PRETS A L'AMELIORATION DE L'HABITAT ET SES
 

TECHNIQUES DE GESTION
 
par llilar"A. l'nni Prisident.N\ational ilo.sin. and Saringts Bank, .ib'ria 

Le crise du logement continue atse faire sentir a divers points strat~giques de Monrovia 
et de ses alentours. En reconnaissance de ce fait, I'Etat du Lib6ria aaccord6 une attentionparticulire Ala question du logement. surtout celui des groupes a faible revenu, dans lePlan 1976-1980. II est indtniable qu'un grand nombre des logements necessit~s ont 6t6
bfitis, mais il faut maiheureusement admettre que t 'intentionceux desquels ces
habitations avaient 6t construites n'ont pas 6t6 en mesure de les occuper. En effet, les
loyers des unit6s construites dans les cites de Cabral et Stephen Allen Tolbert Memorial
Estates 6taient bien au-del- des moyens des families qui vivent i des endroits comme
West Point. Slipway, Buzzi Quarters. etc. A I'origine, le loyer des unites dans ces deux
cites devait ;tre environ S35 - S45 par mois. A Iheure actuelle. le prix des loyers est de
l'ordre de S50 aiS75 par mois. moyennant naturellement le nombre de chambres Licoucher.
c'est Adire s'il s'agit d'une habitation it une. deux ou trois chambres a coucher. Or. lacapacit6 de paiement de loyer de ceux pour lesquels les maisons avaient 6 en principe
construites est approximativement de l'ordre de $7 5 $10 par mois. Pour aider a r~soudre
le probl~me du logement des residents de West Point, Slipway, Buzzi Quarters, etc.,
i'Etat du Liberia aurait 6t6 pr~t a fournir tine subvention de $43 i $65 par mois a chaque
famille habitant dans des bidonvilles et pouvant se permettre de payer un loyer mensuel de 
$7 L S10. 

La troisi~me cit6 it caractre social dont la construction est presque terminee est leBarnersville Housing Project. Quand cet ensemble sera termin,. environ 600 unites seront
alors disponibles. Les unit6s achevees sont d&jAi occupies. Un incendie qui a eu lieu aWest Point vers la fin de 1977 a laiss6 un grand nombre de families sans abri. Les families 
dont ]a maison et les autres biens ont 6t6 detruits dans cet incendie sont logies Li titre 
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paiements mensuels 6taient verses pour rembourser I'emprunt. Ce proc~d6 continuait 
jusqu'A cc que les maison soient construites ou que leur construction soit abandonne, 
faute d'espoir. 

Dans toute ville quelle qu'elle soit, les maisons inachevtes aux murs en papier 
goidronn6 enlaidissent ['environnernent, et ceci donne au public une raison de vouloir 
am~liorer leurs maisons. 

En 1961. une banque commerciale locale d6cida de financer la construction de 25 units 
individuelles dans les environs de New Kru Town. Le prix de revient de chacune de ces 
unites ,tait d'environ S5.000. Cette banque donna aux occupants de ces unit6s tine p6riode 
d'amortissement de 20 ans a versement mensuel de $49. Avant de mettre les fonds a la 
disposition du projet. la banque avait requ une garantie de l'Etat du Libria. Nous avons 
appris que le taux d'arr6rages de ces emprunts 6tait extr~mement haut. Cette situation 
intenable petit s'attribuer d'une part au fait que la Banque n'avait pas mis au point de 
m~thode pr6cise de remboursement des arritrcs et de I'autre a tin manque de controle des 
remboursements. faute de vrifications r6gulires. 

LADMINISTRATION DES PRETS 

Les problmes sont aipeu pros les mmes qu'il s'agisse de petits pr~ts ott de pr~ts de 

tout autre type sauf que peut- tre il y en a un peu plus. Les questions que nous allons 
traiter aujourd'hui concernent ['tablissement de liarglementation bancaire relative aux 
petits prts a I'am6lioration de I'habitat et les techniques de gestion s'y rapportant. 

Tout d'abord. je voudrais d6finir cc qu'on entend par I'administration des pr~ts. 11s'agit 
de: (I) [tablissement de ]a R6glementation Bancaire relative aux prts, (2) la preparation 
du pr&. t3 la gestion du pr&t. 

1. L'Etablisseni'en de la I?gIlmentation Bancaire: On entend par ceci la mise au point 
d'une R6glementation Bancaire et des m6thodes voulues pour assurer une rentr~c 

r~gulire de petit pr&ts au logement. 

2. La Preparation dtiPrNt: Cc terme signifie I'ensemble des formalit~s thaccomplir pour 

enregistrer ces pr~ts dans nos livres. 

3. La Gestion di trH't: 11s'agit ici des diverses opdrations ex.cutdes apartir du moment 
ofi les fonds sont mis "la disposition du b(n~ficiaire jusqu't Iapurement integral de la 
dette. 

Comme nous le savons tous. il est tr~s facile de consentir un prbEt, mais ds qu'il est 
question d'encaisser le recouvrement, c'est un tout autre probkme. Donc. on ne serait 
trop insister sur I[importance de la gestion du prt. 

La rcup~ration des arridr6s n'a rien de myst~rieux. A mon avis, elle repose sur trois 
principes: (.) Organisation. (2) Persistance, (3) Personnel. 

1. Organisation:Si I'analyse de solvabilit6 est bien faite, ily aura moins de problimes de 
rcup~ration. Toutefois, il est important de mettre nos livres a jour et de veiller h cc 
qu'ils le restent. 11importe 6galement que la direction passe en revue r6gulirement les 
rapports et les statistiques en vue de d~tecter tout 6cart pour pouvoir prendre toutes 
mesures n~cessaires. 
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2. 	Persistance: L'organisation doit comprendre un suivi r~gulier pour que l'on puisse
prendre des mesures imm~diates ds qu'un pr~t tombe en arrir6, surtout lorsqu'il
s'agit de pr~ts aux logements bon march6. Des mesures devraient tre prises pour
remettre le client en rfgle et lui permettre de rembourser ses arri~rds. 

3. Personnel exp~rimnentc: II faut un programme permanent de formation en gestion de 
prets pour maintenir le personnel au courant des methodes qui leur permettront de 
r~soudre les probkmes d'arri~r~s. Si votre personnel est bien form6, ses membres 
seront Atmime de faire saisir aux emprunteurs l'importance de rembourser le pret selon 
les termes du contrat. II est dgalement important que le personnel connaisse I'objectif
g6n6ral de l'organisation pour permettre au personnel charg6 de la gestion des pr~ts de 
faire un travail efficace. Si les prts sont bien g~rds, il y aura beaucoup moins 
d'arridr~s de pr.ts. 

BESOINS EN MATIERE DE FINANCEMENT DE LOGEMENTS 
Une des fonctions principales de la National Housing and Savings Bank et ]a raison 

majeure de sa creation, c'est d'aider Atpallier h ]a crise du logement au Liberia,
particuli~rement AtMonrovia et ses environs. Toutefois, pour accomplir cet exploit, il faut
qu'elle dispose Attout temps d'un reservoir ad~quat de capitaux accessibles pour pouvoir
consentir des Orts pour I'am6lioration de I'habitat. En tant qu'institution financi~re 
relativenient recente, la NHSB s'est vue forcde depuis sa creation de faire concurrence 
aux banques commerciales en cc qui concerne la mobilisation des d~p6ts d'6pargne et des 
d~p6ts A t.i me n~cessaires. 

Les r~sultats enregistrds montrent que le bilan d'6pargne en fin d'ann~e 1977 6tait plus 
que le double de celui en fin d'ann~e 1976. Cette hausse substantielle est due Atla forte 
augmentation des d~p~ts et au fait que la NHSB est apparemment reconnue comme 6tant 
]a banque du peuple. 

Le d~p6t Aterme, c'est i dire une autre source de fonds, a subi une Ikg&e baisse. ildtait 
de $1.521.378 en 1976 mais totalisait $1.156.672 en 1977. Les ddp6ts h vue, une source de 
fonds Ameilleur march, 6taient A$4.077.891,96 en fin d'annde 1977 par comparaison A 
$505.146 pendant la meme pdriode en 1976. 

LES GROUPES A FAIBLES REVENUS 
Cette catigorie comprend principalement les personnes dont le revenu maximum est de 

$250 par mois et englobe environ 81,3% de la population. 
Les prets consentis aux clients appartenant i cette cat(gorie sont Atvrai dire des pr~ts A 

cout terme. 11 convient ici d'expliquer que, bien que ces prets soient considdris it court 
terme, la plupart d'entre eux couvrent souvent une p~riode de plus de 60 mois pour rendre 
service aux clients it faibles revenus. La banque est autoris~e Aagir en qualitd de "fondd
de pouvoir limit6," ce qu'on appelle commundment au Lib6ria "Limited Power of 
Attorney" (LPA). Autrement dit, la banque, par cette disposition, a un droit de retention 
de premier rang sur le cheque de salaire de l'emprunteur. Elle retient donc la tranche qui
lui est due pour ce mois et rend le salaire net AI'emprunteur. Ceci naturellement continue 
it avoir lieu jusqu'i ce que I'emprunt soit totalement rembours6. 

Ces prets sont utilists, par exemple, pour des raisons telles que: achever une petite 
maison carre dont la construction avait W commencde plusieurs annes auparavant, 
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acheter un terrain en prdvision d'y construire Line maison dans le proche avenir, rdnoverune maison existante. ajouter Line annexe a une maison existante. etc. Le montantprincipal des pr~ts varie entre $500 et $5.000. Comme noIs sommes ddtermin~s a dployertous nos efforts pour venir en aide Ace que I'on pourrait appeler les "petites gens", nousaccordons parfois tine p~riode de remboursement de 15 ans pour couvrir un principal de
$5.000. 

GROUPE A NIOYENS REVENUS 
Cette cat6gorie se compose de personnes dont les revenus mensuels sont de I'ordre de$250 AS599. Ce groupe reprdsente approximativement 12,4% de Ia population lib6riennehabitant Monrovia et ses alentours. Jusqu'a prdsent, I plus grande partie de nos pr~ts ontdt6 consentis ,Ades personnes appartenant Acette cat~gorie. Le coot moyen par maison estde $12.500. Conformdment AIa r~glementation de Ia NHSB, les propri~taires font tinapport personnel de 10% du coot total de I construction et les 90% restants sont fournis par la National Housing and Savings Bank. 

GROUPE A HAUTS REVENUS 
Cette catgorie se compose de personnes dont les revenus mensuels sont d'un minimumde S600 et reprgsente environ 6.31%- de Ia population totale du Lib~ria r sidant I Monroviaet ses faubourgs. Le prix moyen par maison pour les personnes appartenant A cettecatdgorie est d'environ S20.000. Comme il en est le cas It ob il s'agit de ]a cat~gorie Amoyens revenus. 10% du coOt total de construction doivent tre avancds par ['emprunteuret le solde, soit 90%. est fourni par la NHSB. 
En fin de d6cembre 1977. ]a NHSB avait approuv, au total 153 prCts hypothdcaires dontIa rdpartition est comme suit: 

PRETS HYPOTHECAIRES PAR LOCALITE 
Localt 

Nombre de PritsPaynesward 
46Monrovia/Sinkor 
46Congotown 
I5Gardnersville 
6Brewerville 
3Caldwell 
7Virginia 
4 

Marshall I 
Careysburg I 
Kakata I 
Buchanan 


2
Autres Localitds 
21 

153
 
CONDITIONS REQUISES ET LIGNES DE CONDUITE 

GOUVERNANT LE CREDIT 
La duree du pret est basde sur I'Age du requdrant. Comme presque tous les logementsactuellement en construction au Liberia sont faits de b6ton et de blocs de beton, on estimequ'ils auront une vie 6conomique de 40 A50 ans. Par consequent, le delai de rembour
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sement maximum de nos plus grands prets couvre une p6riode de 25 ans. L'ige maximum 
de 'emprunteur est de 55 ans. Si par exemple un emprunteur souscrit un emprunt AI'fige 
de 55 ans, son emprunt couvrira un d6lai de remboursement de 10 ans. La propri6t6 est 

assure contre l'incendie et sur la vie, celle-ci couvre le coft total de la structure et celle-lh 
ne couvre que le montant de 'emprunt. Toutes les structures doivent r~pondre aux 

dtablies par le Ministere de Travaux Publics avant que nous n'analysions lanormes 
demande d'emprunt du requ~rant. L'( remboursement mensuel du nr t hypothcaire 
6quivaut Aun tiers du revenu mensuel familial. 

LA GESTION DES PRETS A LA NHSB 

Au moment de la cl~ture du pret, on procede A une v~rification complete de la 
documentation mentionnee dans les articles du memorandum d'autorisation de pret avant 

'les et/oude faire I'enregistrement proprement dit. Les primes d'assurances a -i 
sont 6gale,,;: v~rifi~smensuelles et les paiements des tranches d'imp6ts fonciers 

m~ticuleusement. Au moment de I'cnregistrement, les paiements anticip. pour les 
sont places en dep6t fiduciaire pourassurances vie et incendie et les impOts fonciers 

faciliter leur paiment A leur 6cheance. Les paiements mensuels totaux du pret se 

composent de ce qui suit: (1)Principal et Interet; (2) Rimes d'assurance vie et incendie; 

(3)Imp6ts fonciers. Lors de la redaction du contrat, une somme est perque pour les frais 

de gestion de compte et est repartie comme suit: 

1. Enquete de solvabilite $10 

2. Droit d'expertise 25 

3. Frais de pr6paration du pret 10 

4. Frais de procedure legale 25 

Dans ie cas o6a un pret serait approuv6 et qu'ensuite le client y renoncerait, une 

indemnite d'annulation de $50 est parque. 

Le Limited Power of Attorney (LPA), c'est Adire le droit de procuration limite, qui 

autorise la Banque Apercevoir le chtque de salaire de l'int6ress6, est alors transmis A 

'employeur, soit le gouvernement, soit une entreprise privee. Sil s'agit d'un employ6 du 

gouvernement, le montant est retenu a ia source au moyen d'un systeme automatique de 

te conqu et mis en oeuvre Acet effet. Grace a ce systeme, les versementsrMtention qui a 
mensuels dOs sont retenus sur le salaire de chaque employe du gouvernement ayant une 

dette aupres de la NHSB. Un seul et unique cheque est alors pr6pare par le Ministere des 

Finances oO cette opdration est faite par ordinateur, puis est expedie par la poste avec une 

liste d6taillke des clients et du versement de chaque clirnt. En se basant sur cette liste, les' 
civiles autre que lecomptes individuels sont credites. Dans le cas des personnes 

gouvernement, la totalite du cheque est transmise hla NHSB qui retient le montant qui lui 

est dO, puis credite du solde le compte d'6pargne du client. En outre, bien qu'une copie du 

LPA soit d6posde aupres de I'employeur, des lettrms de rappel sont envoydes approxima

tivement 7jours avant la date d'echtance pour rappeler 'employeur que le paiement est 

di A la date sp6cifique. Pour simplifier la comptabilit6 tous les paiements tombent iA 

I'kch .ince Ala fin de chaque mois Ala meme date. 

Les remboursements anticip6s sont encourag6s sans d6dit Acondition que l'emprunt ne 

soit pas rembours6 avant la cinquieme annee. 
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La banque maintient plusieurs comptes de dep6t fiduciaire qui se composent en grandepartie de fonds reserves aux impOts fanciers et aux primes d'assurance vie et incendie.Une exoneration t'imp~t de cinq ans est prevue par la Loi Iberienne et entre en vigueurds I'ach~vement du btiment. aicondition que lidemande d'exondraion ntcessaire ailW faite avant le commencement des travaux. 
I'ALUGMENTION DU NOMBRE DE PRIETrS PAR RAPPORT A LA I)ENIANDE 

EN LOGENIENT 
Vu liIbrte demande actuelle en logement, on pri-voit une croissance 6ventuelle dunombre des prats hypothecaires de rnhe que des prets airemboursement par tranches. Lacadence I laquelle les prnts hypoth6caires sont consentis est quelque peu en retard sur lidemande en cours. et ligrav'it6 de licrise du logement dans les zones urbaines ttmoignentde cette situation. Etant donne le flaiqu'un pourcentage -lev6 des citadins ne sont pasproprietaires de leur propre logement et vue licrise du logement, tine personne quicherche tin logement hIlouer met parfois jusqu'fi tin an aIen trotver un. Atin de se trouverconstamment en mesure de consentir des pr~ts hypothcaires fInos clients en 1977. laNHSB a entrepris tine etude du march6 du logement. Notts avons envoy6 des questionnaires aux agences de I'Etat. aux entreprises priv6es et ,tdes particuliers. Lors de notrepremiee enqute de ,ondage d'opinion. nous avons distribu6 1000 questionnaires. A ccjour. 500 de ceux-ci ont Wt6 remplis et nous ont 6re renvoves. Nous commenceronsI'analyse de notre sondage ds que 90', des questionnaires nous auront 6t6 envoys. Ceque nous cherchons essentiellement Idtcouvrir par cette etude, c'est d'apprendre II'avance qui sont nos clients hypothtcaires eventuels et quelles sont leurs chances dequalifier pour tin emprunt au cas oO ilsdeposeraient une demande officielle. Les resultatspreliminaires que nous avons obtenus jusqu'*i present semblent suggerer que le nombre depr ts approuves doublera. Dans le cas oi lIademande reelle depasserait les ressourcesdisponibles produites localement, ilpourrait s'av6rer necessaire de faire appel desa
ressources exterieures pour faire face ,tcette augmentation de la demande en logement.

A la fin de decembre 1977. nos livres montraient un total de 308 prts. 49,7%f de ccchiffre representaient les prets hypothdcaires consentis pour I'achat. I construction.lagrandissement ou i renovation d'un logeme it. En outre. un total de 155 petits prets(personnels) figurait dans nos livres, soit 50,3r, de ]a totalit6 des prets approuv~s. Les
petits prets sont des prets LPA courants souvent utilises pour des am6liorations simples,
pour I'achat d'un terrain. a construction de murs. Ia construction d'une maison bon
march6 q une chambre -i
coucher, Ia renovation ou I'agrandissement d'un logement exis
tant.
 

La valeur moyenne par pret pour le pr~t hypothecaire plus important est de $14.326,21par comparaison au petit pr~t qui lui est en nroyenne de $2.067,13 par pret.
 
Nous rendant compte du fait que nous 'ommes 
une banque relativement nouvelle, nouslimitons nos activitds de prot aux logements co~tant plus de $10.000 " un rayon de vingtmiles ayant pour centre )*emplacement de notre si ge. La raison 6vidente de ceci, c'estque pour le moment nous ne disposons pits d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour faireIa visite des divers chantiers. !1semblerait donc que les regions en dehors de cc rayon de20 miles sont prives des avantages de notre cr6dit "tlong terme au logement. IIconvienttoutefois de signaler que ds que des succursales de notre banque scront tablies A 
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certains points strat6giques du pays entier, la mobilit6 du cr6dit et sa disponibilit6 serontfort accrues et la population enti~re dans tout le pays sera ainsi mieux servie. 
Enfin, je voudrais achever mon discours en vous faisant remarquer que pour consentirun pr~t pendant ]a p6riode se terminant le 31 d6cembre 1977, ila fallu en moyenne un totalde 51 comptes d'dpargne, rdont le solde moyen 6tait de $280. 
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RESUME DE LA REUNION DE TRAVAIL 6 
Pr;sident: Hilary A. Dennis, Lih ria 

Des parties de l'expos6 qui avait tt r~dig6 pour cette seance ont 6t, supprimees pour 
gagner du temps pour des remarques et questions de l'assemblde. 

Apr s avoir expliqu6 les procedures de prdparation et de gestion des pr~ts uitilises I
l'heure actuelle par la NHSB du Liberia. le President ademand6 aux d6lgu~s de faire part
de leur commentaire i I'assemblke. 

Le contenu des discussions et questions de la siSance a d6montr,- que l'octroi et la
gestion des pr~ts aux groupes Atrevenu moven pose un d6ti aux i6tablissements ban
caires. 

Le suivant est une bref revu des remarques et questions des d lfgu~s. 
Le d&gu6 de la U.S. Savings and Loan League a demand6 au President si la NHSB 

imposait une phnalit aux emprunteurs qui remboursent leur pr~t dans les premiers cinq 
ans. A son avis. le probkme actuel de manc ie de fonds pour de tels pr~ts pourrait tre 
r~solu en encourageant des remboursements rapides. 

Le d6l6gu6 Mauricien a fait remarquer que la Socitf de I'Habitat Mauricienne suit le 
mme systbme que la NHSB du Lib6ria. Elle impose aussi un intr t plus 61ev6 sur les 
pr~ts importants. La banque Mauricienne encourage le remboursement acc~lr6 et offre 
une reduction Aiceux qui remboursent leur pret et r.investissent. 

Le repr6sentant du Botswana 6tait content d'apprendre qu'il existe en Afrique un 
6tablissement de pret auto-financ6. Ses preoccupations majeures 6taient comment 
rfsoudre le probkme des candidats sans aucun revenu. et la mfthode de recouvrement 
des arrifrfs de ceux qui ne travaillent pas dans le secteur public. 

Le d 16gu6 Ivoirien a dclar qu'ils finanqaient la construction depuis les 20 dernires 
ann~es. I! s'est r~ffr6 au rapport sur la m6thode Ivoirienne pr6sent i la conft~rence de 
l'ann~e dernibre AhTunis. A peu pr s le m~me processus que celui de I'NHSB, est employ6 
en C6te d'lvoire. La preoccupation majeure des d6lfgu~s 6tait surtout l'tablissement 
d'une m6thode de contr6le de dftournement de credit. 

Le President a remarqud que la NHSB croit qu'environ 90% des prfts accord~s sont 
utilis~s i la cause pour laquelle ils sont demand~s. II a en outre remarqu6 qu'il est difficile
de contrfler les d6tournements de credit. Une question pos6 par un membre de la 
dflfgation du Nigeria sur la repartition des revenus parmi les candidats travaillant a leur 
compte r~joignait les preoccupations du dlI~gu6 du Botswana. Le Prdsic mt a prfcisd
qu'une rdvision des termes de I'6pargne du candidat 6claire gfn~ralement le problme. 

Un des d~l6guds de ]a Tunisie a expliqud la procedure employde en Tunisie pour
contr6ler les prts et dviter en quelque sorte le dftournement de prfts. Le syst me 
appliqu6 par la Caisse Nationale d'Epargne de Tunisie reprdsente un abord syst~matique 
de leur problme. 

Le repr~sentant du Sdnfgal et celui du Zaire ont donn6 quelques pr~cisions sur les 
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m6thodes employ6es dans leurs pays. Le systbme au Sdn6gal comprend le droit de saisie 
des biens ce que facilite la proc6dure de recouvrement. 

M. Appleton du Liberia a demand6 ce que faisait la NHSB pour recouvrir les arrifr6s 
dans le cas oO l'emprunteur serait renvoy6 de son travail. 

Le syst~me de la NHSB privoit une p6riode de 6 mois espdrant que la personne sera 
r6employ6e. 

En bref, les preoccupations principales exprim6es au cours de cette seance, 6taient 
bases sur des questions de detournement de cr6dit et ie recouvrement des prets. 

Nous avons requ des commentaires portant sur des m~thodes appliqu6es Apresent par 
divers 6tablissements. 

Le niveau de participation Acette s6ance a indiqu6 le besoin 6vident de revoir les 
syst~mes actuels, les d6velopper et trouver de nouvelles faqons d'aborder ces problmes. 
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SEANCE EXTRAORDINAIRE: EXPOSES
 
SUPPLEMENTAIRES
 

Pr;sihdent: J. Nyema Baker, Liberia 
Participants: D6lgation du Nigeria 

D616gation du Ghana 
D6l6gation du Mali
Francis K. Sazuze. Malawi 
D616gation de l'Egypte 
LUonard M. Shango. C6te d'lvoire 
D6lgation du Maroc 
Pumulo M. Muyangwa, Zambie 

L'HABITAT AU NIGERIA 
par la D6lgation diu Nigria

L'dvolution de I'Habitat au Nigeria peut se diviser en trois p~riodes principales: 
LA PERIODE COLONIALE

Pendant cette p~riode, aucune action directe ou volontaire ne fut entreprise pour mettreau point un programme d'Habitat A l'intention de tous les Nigdriens dont la grandemajorit6 habitait dans des logements insalubres. 
LA PERIODE QUI SUIVIT IMMEDIATEMENT L'INDEPENDANCE 

Pendant la premiere douzaine d'anndes de l'Inddpendance de notre pays, le programmed'Habitat se r~sumait en grande partie aux activit~s du Lagos Executive DevelopmentBoard (Conseil de Direction du D~veloppement de Lagos), des State Housing Corporations (Corporations de i'Etat pour I*Habitat) et de ]a Nigerian Building Society (Caissed'Epargne-Logement du Nigeria.) 
L'Intervention directe de I'Etat en ce domaine se limitait uniquement aux logements

qu'il mettait -Ala disposition des fonctionnaires de rang sup~rieur.Les programmes 
 de la Nigerian Building Society, du Lagos Executive Development
Board et des State Housing Corporations ne s'adressaient qu'aux personnes de haut et demoyen revenus. 
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LA PERIODE DE L'ESSOR PETROLIER 

L'6norme augmentation des revenus gouvernementaux due Al'essor p~trolier a entrain6 
des changements favorables quant au programme national d'Habitat. 

Les grands points des efforts positifs d~ploy6s pendant cette p6riode par l'Etat pour 
accroitre le nombre de logements disponibles sont les suivants: 

Le Conseil National sur I'Habitat qui se compose de tous les responsables de l'Habitat 
de ia F dration fut 6tabli en 1971. 

En 1972, le Gouvernement F~d~ral acquit 60% des actions qu'avait la Commonwealth 
Development Corporation dans la Nigerian Building Society, augmentant ainsi h 91% le 
pourcentage d'actions qu'il detenait dans la Nigerian Building Society. 

Le ler octobre 1972, le Gouvemement Militaire Fdfral d~cida de constuire 54.000 
unites d'habitation (10.000 ALagos et 4.000 dans chacune des autres capitales d'6tat). 11 
avait W d'abord prdvu que celles-ci seraient achev~es ds le 30 septembre 1976. Or par ia 
suite, 'echelle du programme fut 6tendue A60.000 unites, et plus tard A202.000 unit6s 
sous un troisi~me plan (1975-1980). Chacun des 19 6tas devait construire 8.000 unites 
tandis que 50.000 6taient pr~vues pour le Lagos M~tropolitain. 

Un Ministare Fdfral charg6 sp~cialement de 'Habitat, du d~veloppement urbain et de 
l'environnement fut cr&. 

La Federal Housing Authority (Autorit~s F~d~rales pour I'Habitat) fut fond par le 
Dicret No. 40 du ler october 1973. Ses fonctions sont les suivantes: 

" 	Preparer et soumettre p#riodiquement l'Etat des projets relatifs aux programmes 
Nationaux d'Habitat; 

* 	Faire des recommandations I'Etat sur des questions telles que la planification 
urbaine et r~gionale, les transports, les communications, l'6lectricit6, I'am6
nagement de conduites d'alimentation en eau et d'6gouts, ou sur toute autre 
question se rapportant Z la bonne mise en oeuvre des programmes approuv~s par 
I'Etat; 

* Assurer 	la mise en execution de tout programme d'Habitat que i'Etat pourrait 
6ventuellement approuv6. 

Le lerjuillet 1976, le Gouvernement Militaire Federal a fondd la Federal Mortgage Bank 
(Banque F~d6ral d'Epargne-Logement) qui en plus de ses nouvelles fonctions de pourvoir 
des prets hypoth6caires, prit en charge le passif et I'actif de la Nigerian Building Society.
Les fonds de roulement initiaux accord~s Acette Banque d'Epargne-Logement totalisaient 
20 millions de Nairas. 

L'int6ret sur le prt hypoth~caire fut r6duit 3%et calcul sur une base d'escompte, un 
ddp6t initial de seulement 10% du cofit total du batiment 6tant exig6 avant que le 
financement d'un Projet ne soit approuv6. 

Des directives sp6cifiques furent 6mises aux banques commerciales par le Gouver
nement Fddral pour que celles-ci assignent 10% de leur credit en portefeuille AI'Industrie 
du Bitiment (et sp6cifiquement 5%pour le logement.) 
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En avril 1976, la procedure d'approbation de projets de logement fit liinite i nldlaide 30jours. Passde I'expiration de cc dMlai, les propriStaires de ces projets seraient alorsen droit de consid~rer ces derniers comme approuv~s. 
L'Etat a d&Wid de preparer des plans standard de batiments r~sidentiels pour qu'ils

soient mis at la disposition du public i une charge nominale.
L'Etat a d~cid6 de crier des organisations cooperatives de marketing qui dtabliraientdes ddp6ts de mat6riaux de construction ai proximit& des diverses cites et divers chan

tiers.
 
Le d~la: de reml-oursement des prts consentis par la 
 Federal Mortgage Bank futallongd attin maximum de 25 ans. 
Les fonds suppldmentaires pour le financement de logements devaient venir du sectcurpriv6 comme les compagnies d'assurances, les Caisses de Pension et de Prvoyance etd'autres 6tablissements de financement. 
Le Gouvernement Fi~d6ral ddcida que chaque gouvernement d'6tat devrait acqu6rir desterrains dans les grands centres urbains avec pour but l'am6nagement de parcs industriels pour entreprises de petite importance. 
Les travaux d'infrastructure de base seront entrepris ou financ6s par le GouvernementMilitaire F~dral qui par la suite remettra les terrains entre les mains d'entreprisesindustrielles ou commerciales et de grands employeurs de main'd'oeuvre pour qie ceux-ciy construisent des habitations destinies hileur employt~s. En plus d'assurer Ia cession deterrains gratuits et d'amenager 16quipement infrastructurel de base, le GouvernementF~dral prendra 6galement iisa chargejusqu'a un tiers du coot de la construction des habi

tations. 
Les 19 6tats de la F6ddration ont tous 6t oblig6s de fonder tin office de l'Habitat charg6de s'occuper des affaires relatives it lHabitat tombant sous leurjuridiction. 

RESULTATS ACCOMPLIS
 
En date du 6 septembre 1977, 
 24.000 unites avaient W achev6es a Lagos et dans lesdivers 6tats de la Fd6ration sous le Programme National d'Habitat. rcpr6sentant un cooittotal d'environ 530 millions de Nairas. Toutes les habitations ont W attributes et les
attributaires y ont depuis lors emmdnagd.
 
Le Gouvernement a d~cidd que les attributaires pourraient b~ndficier d'une p~riode
moratoire de trois ans durant laquelle ils seront consid6r~s comme locataires de la Federal
Housing Authority. Le loyer au cours de cette p6riode s'61vera "i207" du revenu deI'attributaire si celui-ci est salari6 ou a un vingt-cinquime du coot de construction de'habitation par an s'il est ind6pendant. 
Si lattributaire se montre bon locataire pendant la pdriode moratoire, son logement luisera alors vendu apr.s I'expiration d'un d~lai de trois ans. 

POLITIQUE DYNAMIQUE ACTUELLE DE L'ETAT EN MAT ERE
 
D'HABITAT
 

Afin d'acc~lrer la mise en 
 execution des programmes d'Habitat, le Gouvernement 
Militaire Fd&ral a d~cid6 le 6 septembre 1977 de d6centraliser le Programme National 
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d'Habitat et d'accorder Achaque gouvernement d'6tat complete autonomie en matire de 

r~alisation dans leur 6tat de 8.000 unites. 

La distinction entre les responsabilit~s appartenant au gouvernement f~d~ral et celles 
appartenant aux diff~rents 6tats en ce qui concerne le Programme National d'Habitat A 
6galement cess6 d'exister Apartir de cette date. 

La Federal Housing Authority a toujours la responsabilit6 globale du programme du fait 
qu'elle est toujours charg~e d'asurer le maintien des normes de base et de plus, elle doit 
surveiller et informer par I'entremise de ]a Commission sur l'Habitat le gouvernement 
militaire f~d~ral du progr~s r~alisd. 

Dans ce plan, cet office est chargd de la mise en oeuvre de 46.000 unites dans la region 
de Lagos. IIest 6galement responsable d'entreprendre toutes les recherches necessaires et 
de fournir une assistance technique aux gouvernements d'6tats s'ils le solicitent. 

Au Nigeria, la creation rapide du nombre n~cessaire d'habitations est frein~e principale
ment par le manque de terrains disponibles. Par consequent, le gouvernement a fond un 
comit6 pour 6tudier l'utilisation des terrains, et en r~ponse aux recommandations de ce 
comit6, le Gouvernement Militaire F~d~ral a ddcid6 de promulguer un d~cret par lequel 
toutes les terres non ddvelopp~es de chaque 6tat sont assignees au gouverneur militaire et 
aux Conseils gouvernementaux locaux qui en deviennent ainsi propri~taires. 

A l'heure actuelle, personne n'a le droit de poss~der plus d'un demi hectare de terre non 

d~velopp~e dans les zones urbaines. 

Les droits des fermiers dans les zones rurales sont assez bien prot~g(s par ce nouveau 
d~cret du fait qu'ils ont libre droit d'exploiter leurs terres et dans le cas ot) ces terres 
seraient 6ventuellement requises par I'Etat pour raison d'utilit6 publique, l'Etat mettra 
d'autres terres agricoles A la disposition de ces fermiers et leur donnera en plus un 
d~dommagement ad&t iat en contrepartie de la perte de r~colte et de tout arbre pro
ductif. 

En somme, ce d~cret est un vaillant effort, d'une part, de mettre fin aux honteuses 
activists de sp~culateurs sans scrupules et de I'autre d'augmenter consid~rablement le 
nombre d'habitations baties. 

CONCLUSION 

Cet expos6 met en 6vidence les efforts vigoureux et dynamiques d~ploy~s par le 
Gouvernement Militaire F~dral du Nigeria dans le but de mettre un grand nombre 
d'habitations A ia disposition de la population et surtout Aicelle des personnes de faibles 
revenus. L'objectif primordial de l'Etat est que tout Nigrien soit 6ventuellement 
propri~taire de sa propre habitation mais avant que cet objectif ne soit atteint, 'Etat 
reconnait qu'il est n~cessaire de considerer l'investissement dans rHabitat comme 
prioritaire afin de contr6ler l'inflation au Nigeria et d'assurer le bien-etre et la joie-de
vivre de son peuple. 
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AMELIORATION D'UN ETABLISSEMENT EXISTANT 
AU GHANA: ETUDE DU SITE D'ASHAIMAN (TEMA) 

par la Deh'gation dii Ghana 

Au cours des vingt ou trente dernires annes. le march6 immobilier Ghan6en a subi de 
fortes pressions. Cest pourquoi les efforts du Gouvernement pour r6soudre ce problbme,
consistant en une politique de I'habitat allant de l'am6nagement de sites de logement sous 
contr6le de l'Etat grice ala creation de soci6ts immobilibres et de pr~ts hypothdcaires a 
ia constitution de coop6ratives de logement et de programmes de prt au toit. ont 616 ca
duques.
 

Ce problme trouve ses origines dans la croissance d6mographique (environ 2,81 -par
an) et. facteur plus important encore, dans l'exode rural acc61r&. Sur le site dtudi6, cet 
exode rural s'effectue a un taux annuel de 8: ils'agit du taux le plus 6lev6 que I'on ait 
enregistr6 dans le pays. Cet exode rural dtant le fait de personnes a faible revenu. ces 
nouveaux citadins doivent s'implanter dans des logements a loyer modeste des zones de 
taudis des agglom6rations. Nous nous proposons dans ce rapport d'dtudier les conditions 
de vie des habitants d'Ashaiman. faubourg de Tema et de suggdrer des solutions 
d'amdlioration de l'environnement. 

Le bidonville d'Ashaiman, avec une population de 68.000 habitants environ en 1978,
s'est d6velopp6 spontandment i Ia suite de la construction d'un port a Tema et de 
['implantation d'une nouvelle zone industrielle pros du port. Tema ii'&tait auparavant
qu'un village de 2.000 habitants environ qu'il a fallu reloger dans un nouveau village de 
pcheurs avant le debut des travaux de construction du site. La population indigine de 
Tema ne voulait pas &tre relog~e avec des habitants originaires d'autres villages qui furent 
baptis s "6trangers.' Cest pourquoi les indig~nes de Tema furent relog6s 11Tema 
Manhean. tandis que le Gouvernement dirigeait la population non-indigbne de Tema vers 
Ashaiman. C'est alors que commenqa le ddveloppement du petit village d'Ashaiman. A 
F'origine. il 6tait prdvu que les habitants d'Ashaiman seraient relog6s dans I'un des 
lotissements de Tema New Town. Cependant, l'accroissement de la population de Tema a 
6t6 si rapide qu'une grave pdnurie de logements s'est fait sentir a Tema. II y avait 
beaucoup de candidats en liste d'attente pour les nouveaux lotissements comparativement
plus nombreux que ceux d'Ashaiman o6i les commodit6s de toutes sortes dtaient 
inexistantes. Dans le mme temps, d'autres personnes a la recherche d'un emploi iTema 
New Town affluirent ftAshaiman oci ils gonfkrent la population. 

La politique selon laquelle Ashaiman devait tre une 6tape pour les sans-abri vers le 
relopement dans les futurs lotissements de la ville a amend les nouveaux venus a 
construire des taudis Apartir de matdriaux provisoires aux abords du march6. 

Les maisons 6difides de manibre informelle dtaient principalement fiites de caisses ou 
de bouts de t6le, le toit dtant en fer ou en aluminium galvanisd. A ce stade de ]'installation,
l'utilisation des terres t6tait mal d6finie et chaque espace libre 6tait bati. Un espace 6tait 
accidentellement mdnag6 entre 2 baraques. 

Quand i'administration s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus maitriser la situation, 
une zone fut m6nagde "il'ouest du site pour permettre son extension future. 
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Cette zone, couvrant 100 acres, comprenait des maisons construites A partir de 

mat6riaux standardisds sur des parcelles de 14 metres carr6s environ. Bien que les 
bitiments eux-memes aient t6 bien conqus, les extensions successives ont eu pour 

consequence l'encombrement et le surpeuplement du site. Ces conditions d~plorables se 

sont encore d~tdrior~es en raison de ]a salet environnante. Le besoin d'une amelioration 

6tait flagrant mais, en meme temps, I'ampleur du probltme laissait Apenser que des etudes 

et des analyses s~rieuses 6taient n~cessaires h une meilleure utilisation des ressources 

disponibles. L'on s'est 6galement rendu compte du fait que ies probltmes poses A 

Ashaiman avaient de plus larges implications. La proportion d'ouvriers d'usines 6tait 

sup~rieure i Ashaiman par rapport h celle des communautes de Tema ou d'Accra. Les 

conditions de vie des ouvriers de Tema affectaient leur rendement, la productivite et donc 
Les ouvriers des usines de Tema semblent etre essentiellementla production nationale. 


log6s AAshaiman dans la mesure oO leurs revenus ne leur permettent pas de payer les
 

Ioyers pratiqu6s au lotissement de Tema. C'est pourquoi des donn~es empiriques ont ete
 

recueillies en vue d'une etude des problmes d'Ashaiman dont les objectifs sont:
 

Ieterminer les caractdristiques socio-economiques et les moyens financiers des 

residents d'Ashaiman; 
* 

• 	 Etudier le mode de vie de ces personnes: 

ainsi que les services" Determiner les conditions de vie de la communaute 

domestiques et collectifs existants.
 

RASSEMBLEMENT DES DONNEES 

Les donnes necessaires AI'6tude ont W recueillies par entretien priv~s dans les 187 

logements qui sont situ~s dans les vieux quartiers d'Ashaiman. 

Ce chiffre repr~sente 6% du patrimoine foncier qui s'elve 	3.200 maisons. 

RESULTATS
 

Origine 

Les habitants d'Ashaiman sont principalement Ghan~ens, originaires de toutes les 

regions du pays comme le montre le tableau ci-dessous: 

TABLEAU I-Rigion D'Origine 

et "to 	 321 '6 1, 

40 15,63 
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On petit ConClire que les rlotiveatix arrivants viennent CIe toutes les l'6giollS du pays, 1aR~gion de Volta Ltant en tote avec 37'i et les regions d'Ashanti el Lie Brong Ahaft ayant le 
plus tIaihle potrcentage Lie 6"i. 
FlItucLe
iela population (I'Ashaiman 

Avec un told Lie 3.200 iogements. tin ihoibre mo'en de 7 familles par logenient. chaqueflamille comprenant en moyenne 3 per-SOneS. Onl obienlt i A shalililn tile po.'ulation totalede 68.000 personnes environ. 

[ABLIEAU1 2- uI)dr dii S jour i .Ahaiiinan 

Moins d'un an 28 10.6De I 5 ans 142 53,6De 5A 10 arts 59 22,3Plus de 10 ans 24 9,0Toute la vie 12 4.5 
Total 

265 100 

leS r ,SLItatt montrent queiea majorit, ties habitants d*Ashaiman se sont installs depuismolins Lie 5 ans. La p6nurie de logermnts s,2vissant it 'rema oblige les perttonnes A htrecherche d'un emploi qui arrivent dans la cit6 industrielic it s'installer provisoirenlent iAshaiman dan, I'espoir Lie dlmenager '* Terna ds que possible. Invariablement. ilsr&sident itAshainian tant qu'ils ont tin emploi a Tema. 

TABLIE.iAt 3-Normre de Families par I.uLgement 
Families 

Maisons Pourcentage 

Del IA3 23 12,3De 4 A6 54 28,9De 7 110 57 30.5De IIA 15 26 13,5De 16 A20 16 8,5Plus de 20 II 5,9 
Total 

187 100 

Le tableau 3 montre que Ic nomhre moven de families par logement est de 7 families. Laplupart des foyers vivent avec d'autres familles et partagent les equipements. sans avoir
beaucoup d'intimit. 

Bien que I ma rjeure partic des fImilies 6taient confin6cs dans une piece, toutes les
maisons d'Ashaiman comprenaient plusicurs pieces. 
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TABLEAU 4-Nombres des Pieces Habitables par Malson 
PlCes 

I 

Habitabls " Maison .Pourcentage 

"Monsd 5 33" 17,6De l003,5 100o .. 
DeoH. 1 . .38 -,"20,3-
De'I6It 20- 14 7,5 
Plusde2O 2 , 

ToWol 187 100 

On peut inf~rer que la majorit6 des gens partageaient leur logement.ave-c d'auite ----
la mesure ob toutes les pieces sont utilis~es chambre coucher. les occupantscomme o-

doivent partager les installations telles que la salle de bain ou les wc (s'il y en a).

L'accroissement de la population et I'augmentation du 
 nombre de personnes A la
 
recherche d'un logement, ont conduit Atl'occupation des installations telles que la cuisine
 
comme chambre et -Al'improvision de coins-cuisine dans les autres pieces.
 

Relations existant entre les habitants d'une mime maison. 

Les membres de la famille type d'Ashaiman sont en g~n~ral des proches du chef de
 
famille, 6pouse (21%) ou enfants (41%). Les membres 6trangers Atla famille ne reprdsen
tent que 3%.
 

L'6tude a 6galement montr6 qu'il y avait plus d'hommes que de femmes h Ashaiman 
(54%) d'hommes. L'on petit expliquer ce ph6nomine par le fait que la population

d'Ashaiman travaille en grande partie pour les industries de Tema qui emploient
 
principalement des hommes.
 

TABLEAU 5- Religions 

Nombre.. Pourcentage 
Catholiques" 257 . 27,5 
Protestants 
 265 28,3

Musulmans li "10,8
 
Spiritualistes .80 9,6.
Paiens 222 23;8 

TOWa4 
 935 100 

Le tableau 5 montre les religions pratiqu~es t Ashaiman. Plus de ia moiti6 des habitants 
sont chrdtiens, contre 21% seulement de paiens. La presence de 11% de musulmans peut
s'expliquer par le fait que le Ghana est un pays principalement chr6tien. 
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Age 

De 0 A3 ans 
De 3 ,A6 ans 
De 6 a 15 ans 
De 15 a 21 ans 
De 21 A55 ans 
De 55 a 65 ans 
Plus de 65 ains 

Total 

TAIII.iEAU 6-11yramidides L,Ages 

Nombre 

102 
94 

152 
Ili 

457 
15 

4 

935 

Pourcentage 

10,9 
10,1 
16,3
 
11.9
 
48,9 

1,6 
0,3 

100 

La ma.iorit, des personnes int(rrogs sont en Age dc travailler (de 15 '1 55 ans), 
reparties de Ia manire suiN ante: 50", de 21 a 55 ans. 21, d'enfants en Age prscolaire et 
125% de 15 - "2 ans. l.a population d'Ashaimnan est donc relativement jeune et ,-:odtlc
tire.
 

hInstruction 

Sans instruction 
Elkmentaire 
Professionnelle 
Commercial 
Technique 
Secondaire 
Supricur 

Total 

lnd~pendant 


TAIILEAU 7- Nihciu (I'linstruction 

Nombre 


434 
421 

15 
3 

21 
39 
2 

935 

TABIAI.AU M-Structurc de I'Empii 

Nombre 


150 

Dars le secteur privd 87 

Dans le secteur public 148 


Total 385 

' 

Pourcentage 

46,4 
45.0 

1.6 
0,3 
2.2 
4,2 
0,3 

100 

Pourcntage 

39,0
 
22.6
 
38,4
 

100
 

I1convient d'ajouter ces chiffre que 30';; des travailleurs sont conmerqants, 26', 
techniciens ou artisans, 17 uuvriers d'usines et 1254 employs de bureatt. Coinnc -twis 
I'avons vu, le niveau d'instruction est tr~s bas et les ouvriers d'Ashaiman n'onl que pel onl 
pas de qualifications: leurs revenus n'en sont que plus bas. 
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TABLEAU 9 -Revenu Annuel de I'Activiti Principale 

~, ~eerng~nuclNmbre Purrenae 
MWoide 6o0 A4 11,A 

1~%001100 2!55, 16:
De9 01 im20 5,2

De o%1:1&2000 11 2,8Do &2500 ~2001 8 2,1<1 2501 300o2s 4 '1,0'
husde:g(3000 2 0;5N'ont pas rpondu 82 21,3. 
TO0 
 3 .00 

La population d'Ashaiman appartient aux groupes de plus bas revenus du pays, ce qui
limite leurs possibilitds de d~penses de logement. Leurs revenus sont principalement
ddpensds en nourriture. 

ActiitWs d'Appoints. Peu de personnes, 9%, ont Ac6t6 de leur activit6 principale, uneactivit6 d'appoint, dont le revenu oscille entre 50 et 150 0. La majorit6 des personnesayant un salaire d'appoint, gagnent moins de 50 g par mois. Ces activit6s d'appoint neconstituent donc pas une source de revenu suffisante pour les habitants d'Ashaiman. 
Epargne Mensuelle. La plupart des families intrroges (64%) ont duclard ne riendpargner; 6% 6pargnent moins de 10 0 par mois, 14% de 10 A20 0, 13% de 20 A50 Vet 3%plus de 50 0. Le sch6ma de l'6pargne influe sur les investissements qui sont donc tr~s 

r~duits i Ashaiman. 

TABLEAU 10-Lieu du Travail 
Lieudu Travail Nombre Pourcentage 

Ashaiman 58 21,9
Tema, 172 64,9Acra '- 35 13,2 

TOW26 100 

TABLEAU II -Moyens de Transport 
Transport Nombre Pourcentage 

A pid 53, 20.0SYC!omoteur Vdlo 5 1,9Tacim 6 2,2Autobus 23 8,7
,Trotro 
 98 36,9Ramnassae de rentreprise 80 303 

r.aw 265 100 
Le "trotro" est un v~hicule utilitaire, mini-bus ou sorte de grosse voiture familialeappartenant Ades particuliers. Leur tarif est kg.rement sup6rieur Acelui des autobus

municipaux qui appartiennent au Gouvernement. Toutefois, ils assurent un service plus 
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r~gulier que les autobus municipaux et constituent le moyen de transport le plus utilis6 par 

les habitants d'Ashaiman. 

Cornmodits 

TABLEAU 12-Type de W.C. 

Type Nombre Pourcentage 

Seau 80 30,2
W.C. ia turque 57 21,5 
W.C. 5 1,9 
W.C. en plein air 123 46,4 

Tota 265 100 

Lenqute a montr6 que 33% seulement des families d'Ashaiman utilisaient des w.c. 
privs. 67%(' utilisent des w.c. publics (nous avons assimilks les w.c. en plein air aux w.c. 
publics pour les besoins de I'enqu~te). 65% des 14 personnes dont les fosses taient
vidang6es ont dit que la vidange 6tait faite r~gulirement contre 35% irr~gulirement. A la 
question: "Etes-vous satisfaits de vos w.c. ?" 26% des personnes int~rrog~es ont rdpondu 
oui. 74%, non, en raison du manque d'entretien des w.c., et de leur 6loignement. Les 70 
personnes satisfaites le sont pour les raisons suivantes: 47%; parce qu'elles ont des w.c., 
37% parce que les w.c. sont propres. 161- parce qu'ils sont vidang6s r6gulirement. !1 
apparait donc urgent de s'occuper en priorit6 des installations de w.c. 

Salle d/e hain.%. Des 93"; des personnes inttrroges qui ont accis it tine salle de bains 
particuli&e. 59; ont une salle de bains chez eux et 47"; en dehors de la maison. L'on peut 
penser que ces 47%; utilisent en commun tine salle de bains avec d'autres maisons. 61C 
sont satisfaits et ce nombre est supdrieur i celui des personnes satisfaites de leurs w.c. 
Les insatisfaits le sont pour les raisons suivantes: manque d'intimit6. mauvaise installa
tion. manque d'hvgi~ne et d'entretien et loignement. Les personnes satisfaites de leur 
salle d'eau avancent les raisons suivantes: propretd. conception fonctionnelle. simplicitd 
d'utilisatiun et securit6. 

Cuisine. 14%; seulement des personnes int~rrog6es it Ashaiman utilisaiert les cuisines de 
leur logement: 23%( faisaient la cuisine devant leur maison. 44 sur ikur terrasse et 19;
dans la cour du lotissement. 88,t des personnes int~rrog6es utilisaient le charbon de bois, 
6% le bois. et 6; le gaz ou I'electricitd. Ces rtsultats ont montr6 que 89%' des personnes
intdrrog6es n'6taient pas satisfaites des conditions dans lesquelles elles faisaient la 
cuisine, contre 11% de personnes satisfaites. Les principaux motifs de m~contentement 
dtaient les suivants: 

* lemplacement oi ils faisaient la cuisine 6tait trop r6duit, trop ouvert et trop 
sale. 

" I'dquipement destin6 "i]a cuisine dtait inexistant ou mal conqu. 

Des 30 personnes satisfaites h Ashaiman, 40% trouvaient les emplacements bien 
conqus, 33% trouvaient leur cuisine hygidnique et 27% les jugeaient spacieuses. 

Earu. 81% des personnes intdrrogdes avaient accs "ides points d'eau et 86% devaient 
parcourir des distances de 440 mitres au maximum pour aller chercher de I'eau. Parmi 
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celles-ci se trouvaient des residents qui avaient I'eau dans leur maison, dont 9% allaient
c'iercher I'eau Atdes distances de 440 At500m et 5%At1 km environ. Ces personnes sont 
certainement des residents qui veulent 6viter de payer des notes d'eau trop dlev~es et 
pr~ffraient s'approvisionner aux points d'eau publics, m~me si ceux-ci sont situ~s loin de 
leur maison. 

Alinwntation des maisons en Nlectricit. 75% des personnes intrrog~es utilisaient des 
lampes A p~trole et 25% seulement l'6lectricit6. Quand on leur demandait pourquoi ils 
n'utilisaient pas i'6lectricit6, 57% des utilisateurs de lampes 5 p~troje r6pondaient qu'ils
navaient pas 1'61ectricit6 dans leur maison, 44% qu'ils n'en avaient pas les moyens et 1% 
qu'on leur avait coup6 le courant. 

Equipements Collectifs 

Evacuation des ordures. 64% des personnes intdrrog~es AtAshaiman ont d(clard qu'ils
utilisaient la d~charge publique, 35% qu'ils d6posaient leurs ordures n'importe oii et 1% 
seulement qu'ils utilisaient un service de ramassage des ordures. 

En ce qui concerne l'6vacuation des eaux us~es, 73% d~claraient qu'ils se contentaient 
de jeter les eaux us~es Atc6t6 de leur maison, 13% qu'elles 6taient 6vacu~es dans des 
tranch~es Atciel ouvert avec rev~tement dc bMton, tandis que 12% utilisaient des tranch~es 
Atciel ouvert d~pourvues de toute forme de rev~tement. Cette 6vacuation anarchique des 
eaux us~es AtAshaiman explique la presence permanente de v~ritables mares sur toute 
1'6tendue du site. Ces mares entrainent la proliferation des moustiques et le d6velop
pement de maladies, d'autant plus facilement que les enfanis aiment beaucoup y jouer. 

Les Communications. 95% des personnes int6rrog~es envoyaient leur courrier par le
bureau de poste d'Ashainam, 3% Atcelui de Tema et 2% d6claraient qu'ils n'6crivaient 
qu'exceptionnellement. Sur 1'ensemble des residents, un seul avait le t61kphone. 

Appro'isionnemem. 97% des personnes int~rrog~es ont d6clar6 qu'elles faisaient leurs 
achats quotidiens AtAshaiman mme, 2%CA Tema et 1%AAccra. Les 3%s'approvision
nant en dehors d'Ashaiman, 6taient probablement des personnes travaillant CtI'ext6rieur 
(vraisemblablement des commerqants) qui trouvaient plus facile de faire leurs achats sur 
leur lieu de travail en fin dejoume. Parmi ceux qui s'approvisionnaient AtAshaiman, 60% 
faisaient leurs achats dans les boutiques '"itudes le long des routes, 23% it des 6ventaires 
(tables pos~es sur des tr~teaux) et 17% chez les autres habitants. D'autre part, ]a majorit6
des r6sidents faisaient leur march6 hebdomadaire au rrarch d'Ashaiman (96%). !1 
ressortait de ces chiffres qu'une amelioration des 6quipermerts concern~s serait n~ces
saire. 

Sani. Quand ils sont malades, 70/, des r6sidents allaient dans les dispensaires publics
d'Ashaiman, 30% dans les dispensaires ou h6pitaux de Tema. Ces dcrniers 6taient 
probablement les ouvriers employ~s dans les usines de Tema, car les entreprises
fournissent les soins m~dicaus a leurs ouvriers. 83% des femmes enceintes et des jeunes 
m~res s'adressent aux dispensaires d'Ashaiman, 15% 5ades sages-femmes ind~pendantes, 
et 2% Ctdes sages-femmes traditionnelles. 

Culte. 79% des personnes int~rrog~es d~claraient pratiquer leur religion AtAshaiman 
m~me, 3% a Tema, et 18% ne pratiquaient aucune religion. La majorit6 des pratiquants
d'Ashaiman frdquentaient des 6glises, et 22% des iieux de culte provisoires (y compris les 
salles de classes inutilis.es pendant les weekends). 
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Loisirs. 69%i des personnes int-rroges prtfraient prendre leurs loisirs a l'extdrieur, 
tandis que 31%pr~f~raient rester chez eux. 35% de la premire cattgorie assistaient it des 
matches de football. 32c%-allaient au cinema. 14%- allaient danser. 11% aimaient aller boire 
en dehors de chez eux, et 7( allaient au concert. 59, seulement des personnes de cette 
cat6gorie s'adonnaient rguli~rement ZIleur loisir favori. Mais tine bonne partie d'entre 
elles (41'.') n'taient pas en mesure de le faire. faute dinstallation approprice. Un certain 
nombre ne pouvaient s'v adonner i cause des prix d'entres trop ,levs. A Ashaiman, 
presque tous les enfants (rappelons que 97( des families ont .ics enfants) jouaient soit 
dans la cour. soil autour des maisons. En effet, aucune aire de jeux n'existait sur le 
site. 

Conditions de Vie 

La plupart des rsidents d'Ashaiman dtaient locataires: en effet. seulement 13% des 
personnes interrogles d.claraient tre propri~taires. Parmi ceux-ci 83% avaient construit 
leur maison eux-mermes, les 17% restants avaient requ leur maison en h6ritage, ou 
habitaient des maisons faisant pattie du patrimoine familial. A la question "Qu'est-ce qui 
vous dplait dans vos conditions de vie?" 45% des personnes int~rrogtes rdpondaient 
qu'ils n*ttaient pas satisfaits de leurs domestiques ou qu'ils n'en avaient pas. 18% 
pensaient que les pieces 6taient trop exig.es pour abriter leur famille. et 17%f d6ploraient 
le manque d'hygine. 

A la question "Qu'est-ce qui vous d6plait dans votre environnement?" 31% des 
personnes intrrogdes se plaignaient du bruit, 21, de 'absence de services de base 
(dlectricit6, eau courante, voirie), 20% de la presence d'ordurcs et des v~ritables mares 
d'eau croupie sur toute l'etendue du site. 14% de la presencc d'616ments inddsirables 
(voleurs). 13% des personnes intdrrog~es se disaient satisfaites de leur environnement, et 
1%trouvaient leur domicile trop loin de leur lieu de travail. 

TABLEAU 13-Lovers Mensuels 

Loyer Nombre Pourcentage 

54 23,5De '0 4 5 
De V15' 10 144 62,6 

21 9,1DZ 10 A15 
De 15 A20 3 1,3 

8 3,5Plus de 20 

Tot4l 230 100 

En moyenne, les loyers en vigueur LiAshaiman 6taient bas. Cependant, ainsi que nous 
l'avons d~j'i signalM, la plupart des families dtaient confindes dans une seule pice. 25% 
des locataires payaient moins de 9 5et V 10 (voir tableau 13). Malgra le niveau trbs faible 
des loyers mensuels, 57% des locataires les trouvaient trop dlev~s, 40% les estimaient 
justes, et 3% les jugeaient trop bas. La majoritd des personnes intdrrog~es (81%) auraient 
aim& re propridtaires de leur maison, 10% auraient aimd louer un logement de I'dtat, et 
9% auraient pr6f~r6 Iouer une maison appartenant Aun particulier. 

Types de logements priferks 

On t demandd aux r6sidents dans quel type de logement ils pr6f~raient habiter. II est 
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intdressant de noter que 45% d'entre eux d(claraient pr~ffrer une maison dans un
lotissement contre 34% qui preffraient habiter des villas et 7% des maisons jumelles; les
8% restants n'accordaient pas d'importance au type de logement. Ces chiffres montrent 
que les residents d'Ashaiman avaient ]'habitude de vivre dans des lotissements dans leurs 
6tablissements ruraux, et en 6taient venus Aappr~cier la fraternit6 qui existe dans un tel 
environnement. 

Le nombre de r6sidents ayant donn6 leur prdfrence aux villas ou maisons jumelles
montre leur besoin d'intimit6 en ce qui concerne l'utilisation d'dquipements comme les 
toilettes, salles d'eau, cuisine, etc. 

Compitences des Resident' 

L'enquete s'est efforcee de determiner quelle 6tait ]a meilleure facon d'aider les 
residents Aamdliorer leurs conditions de vie, et quelle pourrait etre leur participation dans 
ce domaine. On leur a demand6 s'ils avaient des connaissances en matire de construc
tion. 74% des personnes intdrrog~es n'avaient aucune qualification dans le domaine du
bfitiment, 19% pouvaient s'occuper des travaux de maqonnerie et 6% des travaux de 
menuiserie et de charpenterie. Quand on leur demandait s'ils 6taient pr~ts Aparticiper Aun
projet d'auto-assistance, 73% r~pondaient oui, contre 19% de non, et 8% d'ind ris. On en 
a conclu que, malgr6 leurs bonnes dispositions vis-A-vis de I'auto-assistance, les -6sidents 
n'6taient pas suffisamment qualifies, mais qu'ils repr~sentaiei.t une importante r6serve de 
main-d'oeuvre, susceptible d'8tre exploit~e dans le cadre d'un projet communautaire. La 
majorit6 des residents (73%) n'appartenaient Aaucune organisation collective, 14% Aides
organisations de type ethnique, 6% A des organisations religieuses et 6% A d'autres
organisations socio-6conomiques. Ces organisations pourraient tre autant de noyaux A 
partir desquels on pourrait regrouper les citoyens. 

RESUME DES PROBLEMES- SOLUTIONS POSSIBLES 
Agencement et Structures 

Le vieux quartier d'Ashaiman pouvait 8tre divisd en deux zones dont i'agencement et1es types de structures diffgraient. La premiere .l'est, dans la zone de squatters se
caract6risait par une disposition anarchi.!ue de bfitiments construits ]'aide de mat~riaux
provisoires (cartons d'emballage, plaques de mgtal, etc.). La deuxi.me zone comprenait
des logements construits ,Al'aide de b~ton sableux dont la toiture est faite de t6le ondul(e.
Les maisons 6taient dispos~es selon un plan quadrill6, avec des allkes qui pourraient etre 
carrossables si elles dtaient am6nag6es. 

Le principal probi~me qui se pose A propos des zones de squatters, est celui du
r6ame.nagement. Le Gouvernement :'en est parfaitement rendu compte, et a remis le 
dossier au "Projet de Parcelles Assainies" qui devait recevoir l'appui financier de la
Banque Mondiale. Le plan pr~voit ]a demolition des structures de type provisoire, ainsi
qu'une assistance technique aux rdsidents pour qu'ils puissent amdliorer leurs logements 
en fonction de leurs besoins, sur des parcelles d'infrastructures et d'6quipements satisfai
sants. 

Le ramdnagement de la seconde zone serait plusardu et plus cofiteux; jusqu'A
maintenant, les efforts ont port6 sur I'am6lioration de l'agencement, et la creation de voies
d'acc~s, de toilettes publiques, d'aires de jeu et autres 6quipements collectifs destings A
am6liorer l'environnement. Signalons d'autre part que les zones urbaines autres que les 
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deux ci-dessus mentionndes ont 6 ddlimitdes et born~es par les soins de la Tema 
Development Corporation, et leurs parcelles sont Ioudes aux particuliers aux fins de 
construction de logements. 

Assainissement 

Du point de vue de I'assainissement, l'environnement est deplorable. La ville manque 
de caniveaux et de collecteurs. D'autre part, l'6vacuation anarchique des eaux us~es A 
favoris6 la cr6ation de v~ritables mares propices A la proliferation des moustiques; ces 
mares pr~sentent d'autres dangers, ,tant donn6 que les enfants aiment bien y jouer. Les 
espaces libres sont mal entretenus et servent souvent i emplacer des toilettes inadapt~es 
ou mal r~parties entre les logements. La strat6gie adopt~e pour r~soudre ces probkmes 
est associde au programme d'am61ioration (environ 0 3 millions) mentionn6 dans ce 
rapport. On a accru le nombre de toilettes publiques dans le vieux quartier: elles sont 
r~parties de faqon i ddsservir 6galement tous les secteurs. On a 6galement l'intention 
d'accroitre le nombre de routes et d'6gouts. On augmentera le nombre des d~p6ts 
d'ordures 6quip~s de poubelles. II y en aura , peu prbs 40, soit I pour 1.500 A 2.000 
personnes. Ils sr.ront disposes de faqon A tre facilement accessibles aux residents. Dans 
les nouveaux quartiers tous les logements doivent obligatoirement avoir des toilettes, salle 
d'eau, salle de bains. et fosse septique particulibres, cette dernibre dtant appelke a1etre 
remplac~e par un syst~me central d'dgouts. On ne passe A I'dtude du plan de construction 
qu'une fois toutes ces conditions remplies. 

Peuplement et Logement 

Avec une population de 68.000 personnes rdparties en 3.200 maisons, Ashaiman est le 
lieu de residence de la plupart des ouvriers employ~s dans les industries de Tema (ceci est 
ressorti d'une enquire r~cente effectu~e par le Centre de Recherche de la Tema 
Development Corporation). On pourrait donc en conclure que les mauvaises conditions de 
logement et d'environnement affectent directement le rendement des industries de 
Tema. 

Le taux d'occupation des logements est de 21 personnes par maison, soit 7 m6nages de 3 
personnes en moyenne. Ces m~nages occupent une seule pice et doivent utiliser en 
commun les cuisine, salle de bain et toilettes (s'il y en a). Ce surpeuplement entraine une 
augmentation importante des charges avec tout ce que cela comporte d'inconv~nients. 

A ce sujet, on envisage que les efforts d'amdlioration d6jA mentionn~s (creation de 
toilettes et de salles d'eau publiques) serviront d'appoint aux installations disponibles 
dans les logements du vieux quartier. D'autre part, la construction de nouveaux logements 
dans les nouveaux quartiers ame1iorera et augmentera le patrimoine immobilier, ceci en 
l'absence de plans applicables dans un proche avenir, qui permettraient l'intervention 
directe de la T.D.C. AiAshaiman (si l'on excepte les 60 logements 6conomiques d6jh 
construits). 

Situation de I'Emploi et des Revenus 

Etant donnd que la moiti des r6sidents d'Ashaiman n'ont aucune 6ducation formelle, et 
la plupart des autres n'ont eu qu'une formation de base sans aucune spdcialisation, la 
plupart des ouvriers sont des manutentionnaires ou de simples manoeuvres. 1i existe u:1 
autre secteur d'activitd important: le petit commerce. Les revenus sont donc g6n6rale
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ment bas, la moiti6 des travailleurs gagnent moins de V 1.500 par an. Ces chiffres 
t6moignent d'une base economique faible pour la zone d'Ashaiman, et expl!quent le 
niveau de vie peu Niev6 des r~sidents. Toutefois, on espbre que la construction d'un 
nouveau march6 par le Conseil Rfgional de Tema permettra aux femmes de travailier et 
d'augmenter les revenus du m~nage. D'autre part, le d~veloppement des petites industries 
dans le cadre d'une zone industrielle planifi~e augmenterait les revenus des rdsidents et les 
citadins pourraient contribuer Aam~liorer leurs propres conditions de vie et atteindre ainsi 
un meilleur niveau de vie. 
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SITUATION DE L'HABITAT AU MALI 
par la D lMgation d Mali 

GENERALITES 
Un tour d'horizon schdmatique ne sera pas inutile pour situer le Mali et faire 

comprendre les motivations de sa politique d'habitat. 
D'une superficie de 1.240.000 km 2 , la Rdpublique du Mali est un pays continental sans 

faqade maritime. Elle est situ~e dans ia partie centrale de l'Afrique de I'Ouest et s'6tend en 
latitude du l0e au 25e parall~le et en longitude du 12e w A4015'E-

La Rdpublique du Mali est bord~e: 

* au Nord par ]a Mauritanie et l'Alg~rie 

* au Sud-Est par le Niger 

* au Sud par la Haute-Volta et la C6te d'lvoire 

" au Sud-Ouest par la Guin~e 

* Al'Ouest par le S~n~gal 
La population qui est de 5,5 millions d'habitants est essentiellement situ6e dans le Sud 

du pays avec une densit6 de 14 habitants au kin2 soit pros de 3 fois la moyenne nationale 
(5h/km 2). 

Dans ]a partie sud du pays, rfgne un climat du type tropical caractfrisd par une saison 
pluvieuse de Juin AtOctobre durant laquelle les hauteurs de pr6cipitations moyennes
annuelles sont suivant ia latitude, comprises entre 500 et 1.300 mm. Au cours de la saison
des pluies, les averses sont souvent de forte intensit6 Apredominance orageuse avec un 
maximum de 350 mm en AoOt. 

La partie nord du pays est soumise Aun climat sahflien et d~sertique. La saison des
pluies ne dure que 2 A3 mois au maximum et les hauteurs des prfcipitations annuelles 
moyennes varient suivant la latitude de 25 A500 mm. 

De ce qui pr~cde et compte tenu du fait que I'6conomie malienne reste une dconomie a 
tr~s forte pr 6ominance agricole, il en rdsulte aujourd'hui une tendance de I'habitat Ase 
dissocier. Ce peut 8tre le fait des campements de culture qui Wont qu'un caract~re 
saisonnier et par suite dependent 6troitement des vrais villages; au lieu de hameaux
v~ritables qui unjour ou l'autre prendraient ]a voie de l'autonomie et sont par consequent
d~j de petits villages en puissance. Mais cela Wa rien de comparable avec I'Europe ot
]'on peut discuter A perte de vue sur ]'opposition entre I'habitat isold ou dispers6 et 
i'habitat groupd, et rechercher sans cesse et toujours de plus en plus loin dans le temps les 
origines de l'un ou de l'autre. 

L, le problbme ne se pose pas: le Malien vit essentiellement en villages. Notre 
campagne en est s~m~e. L'Administration en compte un peu plus de dix huit mille, ce qui
est m~me en dessous de Ia vdrit6, car un certain nombre, pour la commoditd des 
recensements, sont confondus avec d'autres plus importants ou plus accessibles. Ceci 
veut dire qu'on en rencontre un tous les 3 km en moyenne pour ia partie du pays habitfe 
par les s6dentaires. 
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Le village est organisd en fonction du genre de vie de ses habitants, agniculteurs,
pecheurs, ou 6lveurs, qui doivent assurer leur subsistance Apartir du milieu environ
nant. 

Ainsi apparait-il comme le centre d'un espace g(ographiquement bien d~termin6. 

La structure agraire joue plus sflrement par l'effet des petites parcelles avoisinant les 
maisons et occup6es de faqon presque permanente par les cultures riches. Elles con
courent en s'6tendant au desserement de ]'habitat et par suite A i'6clatement des masses 
compactes que les n6cessit#s de la protection avaient entrain~es, le m~me r6sultat 6tant 
parfois ainsi obtenu avec 1'61evage (parc Ab6tail au milieu des maisons). 

II faut ajouter que la famille malienne est loin d'6tre ferme, qu'elle a m~me une r6elle 
facilit6 A agglom~rer les 616ments ext~rieurs. II se d~gage ainsi parmi les habitants d'un 
meme village une sorte de parentd mystique, mat(rialis~e dans les relations de la vie 
quotidienne, mais qui s'alimente Atdes ressources beaucoup plus profondes puisqu'elles 
remontent A l'origine mme du village. 

Voyant le village non plus de 1'ext~rieur, mais y p6ndtrant par ses chemins ou ses 
ruelles, on aborde les habitations elles-memes. Moyen de protection, la maison est tout 
autant un principe d'organisation sociale. La famille malienne authentique est large (8 
personnes dans un m~nage), mais par contre-coup tr s compartiment(e; pour demeurer,
elle a besoin d'etre ainsi tr~s hidrarchisde. La maison est l'expression mat~rielle de ces 
conceptions, le moyen de les mettre en pratique-En premier lieu, tout chef de famille Aila 
sienne; il ne peut pas commander si son ind6pendance vis-A-vis d'autrui West pas
d6limit~e sur le terrain; ainsi son autoritd se marque-t-elle sur les personnes comme sur les 
choses.
 

La construction de ]a maison pose des problmes A'eu pros identiques. II y a d'abord 
celui du nauriau. qui doit 8tre obligatoirement pris sur place en raison des difficult~s du 
transport qui se fait exclusivement, ou presque par petits paniers sur la tate. La monotonie 
des ressources Wa pas W pour faciliter Ia construction moderne qui a do d~ployer
beaucoup d'ing~niosit6 adaptative avant que des moyens de transports ad~quats n'aient 
W eux-m~mes dtablis. A fortiori celle qui ressortit au domaine traditionnel est-elle dans la 

d6pendance dtroite du milieu naturel, avec son uniformitd. 

II serait possible de bfitir en dur en beaucoup d'endroits, la pierre abonde dans les 
terrains anciens: grs, doldrites, quantit6s: eile existe aussi ailleurs, an moins au sud du 
14e parallle, sous forme de conglomdrats ferrugineux. Mais bien des difficultds s'oppo
sent Ason utilisation. Ces roches souvent tr s dures se d~bitent mal, en blocs irr(guliers 
pas commodes A appareiller et A monter. L'outillage est sommaire et mal adaptS: il ne 
permet pas de casser efficacement la pierre; i'6quarissage d'un simple morceau de lat~rite 
apparait comme un travail long et fastidieux. 

II manque aussi le liant susceptible de maintenir la pierre en cohesion suffisante et par
suite de donner A I'ensemble ua rdel caract re de solidit6 et de durabilitd. Toutefois, on 
rencontre en bien des endroits des soubassements incorporant les blocs de pierre trouv(s 
sur place, en les noyant dans ]a terre; il ne semble pas que ce soit une pratique 
systdmatique sauf en pays dogons oO elle est courante. 

Nous mentionnerons l'int6ret des dalles de schistes primaires qui, par leur facilitd Ase 
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d6biter en larges plaques de peu d' paisseur, constituent un mat~riaurev'tir les sols et tout indiqu6 pourrnme dlever des murs: ilest seulement employ6 comme seuil de porteou, dans le deuxi me cas et 'ttitre tout i fait exceptionnel dans quelques TATA commecelui qu'EI Hadji Ornar construisit en 1854 i Koniakari. en forme de carri- aux dimensionsrespectables d'une centaine de rntres de c6t. 
Bien que ICMali ait tine population essentiellement rurale. les villes sont en expansionrapide depuis I'ind~pendance. De 1970 it 1975. la population urbaine a progress6 au rythmeannuel de 4.5"%. En 1975. la capitale Bamako. comptait 350.000 habitants et sa populations'accroit al rythme annuel 

,galemet,au 
de 7'; environ. Les villes secondaires se d~veloppentrvthme annuel Lie 41; et comprennent quelques 65%ipopulation urbaine en de liatotalit6 de li1975. Chaque anne. lhipopulation des villes augmente dehabitants par migration et de 15.000
19.000 habitants par accroissement naturel.
 

En cc qui concerne Itcapitale, 
 totutfCois. quelques 657,; de lacroissance enregistr~e de1970 fi1975 est attribuable i I 'exode rural- M~re si cette expansion urbainelgrement plus lente estque dans d'autres pays du sahel et moins concentrte danscapitale., in processus trs inarque li
de croissance est n~anmoins en route. 

Scion les estimations des Nations-Unies. de 1975 itI'an 2000, le taux annuel d'accroissement de la population totale du Mali passera de 2.4 ,t2.9i et le nombre d'habitants de5,7 ai11.2 millions. La population urbaine pas,;era de 766.000 it 2.500.000 habitants et sapart du total progressera de 13"; fi23.1%'- . Au taux de croissance actuel. liaBamako population depasserait de 350.000 habitants en 1975 t 1.890.000 en l'an 2000. hypoth~se6videmrnment peu probable. II est n~anmoins vraisemblable que Bamako compte 1.500.000habitants d'ici lan 2000. soit pros de 5 fois plus qu'actuellement. On peut 6galements'attendre A tin d6veloppement rapide des villes secondaires. dont hi population doublera
pendant cette p6riode. 

FOURNITURE DE SERVICES URBAINS 
Compte tenu lade croissance rapide de la population, lian6cessaires fourniture de servicesi la population urbaine du Mali pose de graves probl~mes. Les donndes donton dispose sur les niveaux de service offerts aux diff6rentes cat6gories de m6nages deBamako laissent "ipenser qu'un certain nombre de questions devront 8tre rdsolues avant
qu'il soit raisonnable d'entreprendre des programmes d'am6lioration des services urbains.
Parmi ces questions. citons les 
normes existantes, le niveau des charges r6currentes parrapport it
la demande et ]a solvabilitd des m6nages urbains, le recouvrement ult6rieur des
coits de d6veloppement ainsi que d'autres questions. celles de 1'6quipement des terrainsdisponibles ,iBamako, l'utilisation de l'ancien site de l'afroport, la cr6ation de centresd'emploi au sud du Fleuve Niger, et les normes Aprendre en cc qui concerne les quartiers

p6riphdriques. 
En raison du manque d'appui institutionnel et financier viable pour le secteur urbain, leGouvernement de Ia Rpublique du Mali a introduit aupr s de ]a Banque Mondiale unerequ~te pour le financement d'un ensemble d'interventions concertes et intdgrdes devantpermettre d'atteindre "iterme une maitrise des facteurs cls du ddveloppement urbain.L'ensemble de ces interventions a pour objectifs:

1.d'dtablir un cadre institutionnel et financier viable permettant d'assurer la fourniture deservices urbains aux couches sociales moins favorisfes notamment en mati~re d'ha
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bitat, d'adduction d'eau, d'6vacuation des d6chets et de sant6 publique, en am6liorant 
l'infrastructure et les 6quipements collectifs des quartiers existants et en 6tablissant un 
projet pilote de parcelles assainies A Bamako et dans trois villes secondaires du 
pays. 

2. 	d'am6liorer l'entretien des r~seaux existants de drainage, d'adduction d'eau et de 
l'dvacuation des d6chets. 

3. de cr(er des emplois dans les zones urbaines grice A la promotion des petites 
entreprises et du secteur traditionnel. 

4. 	 I'octroi de credit et de mat~riaux pour la construction et I'am~lioration de I'habitat. 

5. I'6tablisscment d'un programme d~cennal d'investissements pour ia ville de Ba
mako. 

Ant~rieurement Aces actions, le Gouvernement avait ddjit crd en 1961 la SEMA et en 
1971-le Fonds National du Logement. 

La SEMA (Soci.te d'Equipement du Mali) avait pour objectifs de promouvoir, A la 
demande et pour le compte du Gouvernement ou des Collectivites secondaires du Mali, 
l'etude et ia rdalisation d'operations d'dquipement susceptible de favoriser le develop
pement du Mali. 

A cet effet, cette soci6t6 proc.de A toutes les 6tudes et effectue toutes les op6rations 
mobilikres ou immobilires se rapprochant aux objets definis ci-dessus, ou y participe. 

Quant au Fonds National du Logement, celui-ci a te cr66 en Mars 1971 et est destine A 
financer des programmes de 13gement 6tablis par les organismes comp6tents et approuves 
par le Ministre charg6 de I'Habitat. Ce fonds est aliment6 par: 

1. la taxe speciale dite taxe-logment vers6e par les employeurs publics ou priv6s. 

2. 	des dons, legs, subventions et autres ressources. Le recouvrement de ]a "Taxe-
Logement" est assure par I'Ordonnateur lelgu6 du Fonds National du Logement. A 
cet effet, les employeurs operant sur le territoire de la R6publique du Mali lui font par
venir: 

(a) 	 chaque mois un etat mensuel du salaire brut du personnel. A cet 6tat est joint un 
document attestant le versement au compte du Fonds National du Logement du 
moniant mensuel de la "Taxe-Logement". 

(b) 	 Tous les trois mois un tat nominatif du personnel en activit6 et des salaires bruts 
vers6s. IIy a lieu de preciser que le produit de la "Taxe-Logement" est 6gal a 1% 
de la masse salariale brute. 

Lc Fonds National du Logement est g6r6 par un Comite de Gestion charge de 
l'orientation et du contrOle de son utilisation. Ce Comitd est preside par le Ministre charg6 
de l'Habitat et comprend: 

* 	Un Representant du Ministre du Travail 

* Un Repr6sentant du Ministre charg6 des Finances 

* Un Representant du Pouvoir Lgislatif 
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" Un Reprdsentant des Syndicats Nationaux
 

" Un Repr~sentant de la Chambre du Commerce
 

* Un Repr~sentant de la Banque de D~veloppement du Mali. 

Le Comitd de Gestion se r~unit deux fois Pan stir convocation de son Pr6sident qui 
decide en outre la tenue de rdunions extraordinaires. 
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RAPPORT SUR LES PROBLEMES DU LOGEMENT 
AU MALAWI 

parFrancisK. Sazuze, DirecteurGiniral Suppliant, Malawi Housing Corporation,
 
Malawi
 

CHANGEMENTS ET PROBLEMES 
Au Malawi, pour I'homme de Ia rue, le logement ou Ia maison est 'endroit oa il se retireie soir apr~s sa journde de travail. C'est 6galement l'endroit otA il garde ses possessions

ayant quelque valeur. II exerce Ia plupart de ses activit6s en groupe. L'univers fait partieint6grante de son environnement. Au Malawi, habitant des zones rurales n'a pas deun 
probI~me de logement. Des quelques faits mentionn6s ci-dessus on ne doit cependant pasconclure que Ia Malawi ne connait pas de problmes de logement. Paralllement auxinnovations venues de i'6tranger, les changements culturels ont crU6 d'autres problmes.Dsormais, le logement n'6tait plus qu'un endroit o6 l'on se retirait le soir et ot I'on
gardait ses biens, mais aussi un endroit oO l'on vivait. 

La maison est ronde, ce qui s'explique par nos activit~s traditionnelles. Les maisons
circulaires et semi-circulaires sont les plus frquentes dans Ia plupart des zones rurales du 
Malawi. 

L'utilisatjon commune traditionnelle des 6quipements par les parents et les enfants tend
Adisparaitre. Ceci se v~rifie surtout dans les logements urbains. Afin de se conformer aumode de vie traditionnelle, les normes de construction dans les zones urbaines ont
6galement dil 6voluer, mais cela n'a pas W sans crier des problmes. 

De nos jours, les gens pr6frent les logements individuels a leur intimit6 A Ia vie degroupe. A notre 6poque, les maisons rondes sont un signe d'esprit retrograde, et sont le
plus souvent remplac~es par les maisons carr(es. Comme chacun sait, le passage des
maisons rondes aux maisons carries ou rectangulaires pose des probI~mes en ce quiconcerne les fondations et Ia construction elle-meme. Ces probI~mes peuvent semblerais6s Ar6soudre au citadin et au technicien, mais ils sont complexes pour l'habitant des 
zones rurales. 

Tous ces changements ont contribu6 Aaccroitre les problkmes du logement dans notre pays, alors que les moyens pouvant permettre de les r6soudre n'ont pas connu une 
volution aussi rapide. 

L'avis g6n6ral est que ces changements et mutations proviennent des innovations
techniques et de Ia nouveaut6 des structures sociales qui provoquent une r6action de Iapart de Ia majorit6 des personnes concern6es. Si 'habitant des zones rurales va s'installer 
en ville, ce n'est pas pour contribuer A Ia crise du logement, mais pour y chercher un
emploi ou participer AIa vie dconomique urbaine. 

En fait, le problme qui se pose au Malawi est celui des ressources financitres qui
pernettent de faire face AI'augmentation des besoins en mati~re de logements dans les 
zones urbaines. 

Dans les zones urbaines, les 6tablissements humains doivent se conformer aux schdmas 
de zones et autres types de structures auxquels les nouveaux arrivants ont tant de mal A 
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s'int~grer. Bien souvent, les plans officiels sont rendus inapplicables par le rythme auquel
les habitants des zones rurales envahissent les villes: ce rythme est si rapide que les 
moyens d'enrayer cet .tablissement incontr61 deviennent impossibles Atmettre en 
oeuvre. 

OBJECTIFS 

Une politique de logement doit comporter des objectifs nationaux parfaitement d6finis. 
En I'absence d'une politique exhaustive en rnatire de logement, les objectifs nationaux 
du Malawi sont les suivants: 

i. 	Creation d'emplois. 

2. 	Construction de logements d6cents pour tous nos compatriotes. 

3. 	Approvisionnement en eau potable. dlectricit6, 6quipements sanitaires et routes car
rossables. 

Les politiques men~es par chaque pays sont r~v6latrices de ses besoins. ressources et 
aspirations. La croissance 6conomique, I'accroissement naturel de ia population, les 
changements de structure d~mographique et les mouvements internes de population dos 
au d~veloppement industriel, sont autant de facteurs dont la combinaison dtermine le 
climat du logement dont on devra tenir compte au stade de I'tilaboration d'une poli
tique. 

ZONES RURALES 
Dans le domaine du ddveloppement des zones rurales, les ressources locales soutenues 

par des apports substantiels de ia part de financiers 6trangers, ont permis au pays de crfer 
des p6les de croissance appuyds par le dfveloppement agricole. Ces dernires anndes, un 
grand nombre de ressortissants du Malawi travaillaient dans les exploitations agricoles et 
les mines de Rhoddsie. de Zambie et d'Afrique du Sud. Aujourd'hui les choses ont 
changd. Les gens ont compris, devant la clairvoyante politique men~e par Son Excellence 
le President Avie, Dr. H. Kamuzu Banda. qu'ils pouvaient r~colter une moisson au moins 
aussi abondante en travaillant sur leur sol natal. GrAce aux fonds d'origine locale ou 
dtrangire, il a 6t6 possible de crier des emplois agricoles, ce qui a quelque peu rdduit 
l'exode rural. 

ZONES URBAINES 

Le nombre de logements augmente lentement. Les cotts de construction continuent A 
s'6lever. Les m6thodes de construction et de financement et les diffrents modes de 
location n'ont plus de prise sur les r~alit~s. Les besoins sociaux d~passent de trs loin, en 
qualit6 et en quantit6, les moyens de financement disponibles. 
COMMENT LE PROBLEME DES ETABLISSEMENTS INCONTROLES A ETE 

ABORDE AU MALAWI 
II convient dans un premier temps d'analyser ]a naissance et le d~veloppement des 

6tablissements incontr6lds du Malawi. 
Au Malawi, les zones urbaines se d(veloppent sur I'emplacement d'anciens villages, qui

sont d~placgs dans certaines zones. Dans certains cas, les limites des villes s'6tendent 
tellement qu'elles absorbent des villages traditionnels qui A leur tour assimilent de 
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nouveaux immigrants venus chercher ou exercer un emploi dans les agglomdrations ur
baines. 

Nous nous trouvons donc devant une situation dans laquelle la ville a envahi les zonesrurales, dans un premier temps, et a chass6 de leur village ceux qui y habitaient, dans unsecond temps. Comme vous pouvez le constater, la situation est pratiquement arriv~e Amaturit6, et ne peut etre amdliore que par une action intensive de tous les rouages duparti. C'est sous les auspices du Parti qu'urbanistes et architectes d~finissent les lignes
directrices de ce type d'action. 

AMELIORATION ET DEMOLITION DES LOGEMENTS 
Certains pays dans le monde donnent un exemple detestable de ce que la demolition 

peut 8tre quand elle est mal appliqude en mati~re de logements urbains incontr6k1s.
 
Sur le Plan Local
 

On d~molit des structures qui existaient avant que ]'on ait d~clar6 ]a zone "zoneurbaine". Ceci est encore aggrav6 par le fait que, dans l'intervalle, des immigrants sontarrives, non pour s'installer sur place. mais pour y camper plovisoirement en attendant detrouver un emploi, puis pour construire des logements d6cents une fois que leursressources le leur permettent. On se rend compte alors que ]a d6molition survient aumoment precis obi ces immigrants croyaient avoir trouvd un port d'attache. La simple vued'un bulldozer risque de susciter leur colre. C'est pourquoi ilfaut se montrer diplomate.IIfaut inviter les chefs naturels ou politiques afin de leur expliquer l'utilitd de ia demolition 
et les ameliorations qu'elle permettra. 

Le terme "amelioration" est assez nouveau en mati~re d'dtablissements incontr61ks.
Sur le plan international, c'est probablement la solution la plus frequemment adopt~e. 
Sur le Plan Local 

En ce qui nous concerne, nous parlons d'amdlioration quand ]a situation est la sui
vante: 

* village typiquement rural 

* agencement traditionnel des logements 
* absence de points communs avec les structures urbaines.
 

Au Malawi, quand nous 
parlons d'am6lioration, nous entendons l'installation desdquipements indispensables comme les canalisations, les routes carrossables ou bitumes,1'6lectricitd, etc. Dans le cas ob ces infrastructures sont difficiles Amettre en place, ouquand le nombre de logements demolis h cet effet, est trs 6lev6, on finit par tre oblig6 de
reloger toute une zone. Mais M oi il n'y a que peu de logements Ad~molir pour construire
un r6seau de canalisations, d'6gouts ou de routes, I'amelioration est beaucoup plus facile A
realiser. 

L'am~lioration n'est une solution valable que si l'on a conqu et agencd la zone enquestion dans cet esprit, et que l'on n'a plus qu'A fournir les 6quipernents d~jAmentionn~s, ou, dans certains cas, Aamdliorer les matdriaux utilises pour ia construction 
des logements eux-m~mes. 
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QUI 1)OIT CONSTRUIRE 
Zones Rurales 

Au Malawi. nous croyon., atix vertus de I'autonomie sur tin plan pratique. Un hommedigne de cc nom doit tre capable ie se vQtir et de ',tir sa framille, de se nourrir et de 
nourrir sa famille. de se loger et de loger sa famille. 

Par le pass6. la construction d'un logement n'exigeait pas Line mise de fonds importante.Le sens ie la commtjnaut, et de I'auto-assistance rsolvait pratiquement tous lesprobl.mes de main-d'oeuvre. alors qu'aujourd'hui il flaut faire appel I des ouvriers qua
lifiks. 

Maintenant. compte tenu de 'effort Gouvernemental en matire de dt&veloppementrural. I'habitant des zones rurales en passant de '&conomie de subsistance i h'conomie
de march . tout en restant axe sur I'agriculture. est en mesure d'ameliorer ses conditions
de logement. Le Gouvernement quant I lui. se charge uniquement de l'am6lioration del'environnement en iettant progressivement place: rdseauen un routier dcent. tinsystame de canalisations. des htpitaux et des dispensaires el le r6seau 6lectrique. 

Zones Urbaines 

Les problmes des zones urbaines se posent en des termes diff6rents. Le mode de vie detous leurs habitants est conditionn6 par leurs revenus. Ils doivent avoir un budget pourtout. En cons6quence ils ne peuvent pas se permettre de construire des maisons r~pondantaux normes requises. En 1967. [I'nstitut National de Statistiques a r~alis6 une enquate sur]a situation du logement et des revenus dans les principales zones urbaines. Cette enquete
a rdvel6 que la majeure partie de la population urbaine de notre pays West pas en mesure
de payer le lover d'un logement durable construit par le secteur priv6. 

Cest seulernent quand ce type de logement fait ['objet de subventions. que se trotiventr~solus les problemes du locataire. Cette mthode n',6tait pas suffisante, il fallait entrouver d'autres. C'est pourquoi un office du logement a di tre institu6 pour 6tudier les 
problmes au niveau national. 

PROBLEMES RENCONTRES PAR L'OFFICE DU LOGEMENT 
II semble inutile d'insister sur les probl~mes financiers dvidents qu'implique un plan derelogement au niveau national. Nous nous contentons donc de parler des problkmes autres
 

que financiers. 11en est deux:
 

(a) les normes: 

(b) les processus de construction. 
II est difficile de rdsoudie les problmes des gens qui ddsirent un standing relativementdlev6 qu'ils Wont pas les moyens financiers de s'offrir. Ce probl~me se trouve aggrav6quand le processus de construction employd en matire de construction Agrande dchelle

est rigide dans sa conception. L'utilisateur 6dicte des normes: I'Office du Logement luilivre le produit fini, un logement normalement inchangeable, alors que les besoins et ie
mode de vie de l'utilisateur sont appelks Advoluer. 11en rdsulte ncessairement un certainmecontentement. Dans la plupart des cas, ce m~contentement contribuera A relever leniveau des normes des logements faturs. On construit donc de moins moins pouren 
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pouvoir satisfaire les nouvelles exigences. Noublions pas, d'autre part, que c'est le
Gouvernement qui subventionne cette operation. 

Prenons un exemple statistique: en 1968 I'Office du Logement estimait que, pourresoudre les probltmes de logement A Blantyre City, ilfallait construire 4.760 unites paran. Cette meme annde, l'OfIce n'a pu construire que 158 maisons. En fait, le nombre
maximum de logements construits en une annee a t6 de 657, ce en 1974. 

CO&IMENT RESOUDRE LES PROBLEMES 
Jusqu'A cejour, une seule m6thode est effectivement utilisde: celle connue dans tous les pays sous le nom de "Terrains Viabilis6s". Cette m6thode a &6 appliquee au Malawi ds1960; elle est maintenant utilis~e dans tout le pays. Son succ s tient surtout au fait que les
 gens paient en fonction de normes qu'ils ont eux-memes fix~es, et qu'ils ont plus d'argent
disponible que par iepasse. Les r~glementations sont r~duites au 
 strict minimum etn'impliquent en aucun cas un surcroit de d6penses de leur part. 
Mais les besoins en mati4re de logements durables construits par ]'Office du Logementdu Malawi sont si importants qu'iI convient de leur apporter une solution propre. 
Les besoins de maisons durables s'expliquent par le fait que les habitants des zonesurbaines trouvent plus facile de louer un logement que d'en construire un eux-memes.

Cette logique proc de toujours d'un element de temps et d'un element financier. Nousterminerons en rappelant que le Gouvernement considre I'habitat comme un agent dud~veloppement economique et qu'il doit etre I'aboutissement d'une politique bien
determinee. Dans cette optique, le Gouvernement va continuer ses investissements en 
faveur des logements durables. 
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STRATEGIE EN MATIERE D'HABITAT ET
 
SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES
 

HABITATIONS BON MARCHE
 

par la DNhgai tie I'Egypte 
POLITIQUE DU LOGENIENT (AIAOCATIONDES RESSOURCES OU UNE
ATTENTION PARTICULIERE EST ACCQRDEE AUX HABITATIONS BON
 

MARCHE.
 
Comme nous le savons tous. la Rfpublique Arabe d'Egypte est situde au nord-est de

l'Afrique et est born6e au nord par la Mditerrane et a I'est par la Mer Rouge. C'est donc 
le point de rencontre de [*Afrique, de I'Asie et de 1 Europe. 

Elle couvre une superficie d'environ deux millions de kilom~tres carrds et sa population
dfpasse 38 millions d'habitants, cest a dire que sa densit6 d.imographique est presque de38 habitants par kilometre carr6, ciiiffre qui pourrait tre considfr6 normal selon (es 
normes interntionales. Mais, comme le taux de croissance de sa population est d'environ 
2 h 3%. le gouvernement 6prouve des difficultfs 't satisfaire les besoins fondamentaux de 
la population. 

Etant donnd que ]a plupart du territoire est ddsertique, la population est mass6e dans la 
region agricole qui longe la Valle du Nile, c'est 5 dire 5,5% de la superficie totale du pays.
Par consequent, la densit6 d~mographique de cette zone productive s'6lkve .1plus de 690 
personnes par kilometre carr6 et il est bien probable que ce chiffre ne double d'ici la fin du 
si~cle. 

Comme cette prevision semble fort rdalisable, 'Etat est en train de dfployer tous les 
efforts possibles pour d~veiopper et amdnager les r6gions ddsertiques, utilisant et 
exploitant au maximum les ressources naturelles disponibles dans le cadre d'un plan
global de ddveioppement. Ce plan vise A transformer ces regions en miniers,centres 

industriels, agricoles, touristiques et commerciaux en fonction de leurs richesses na
turelles et environnementales. L'Egypte est donc in~branlablement prte Afaire face Ace
 
d~fi. 

LA SITUATION ACTUELLE 
Au cours des trois derni~res d~cennies, tous les aspects de planification en Egypte,

aussi bien au niveau national qu'au niveau local, sont devenus de plus en plus axes sur la
question vitale qu'est le taux de croissance d6mographique. Apr~s I'ind~pendance, le 
gouvernement a dO mettre en oeuvre des mesures pour assurer I'am~lioration de
l'dducation, le ddveloppement industriel et la cr6ation d'un syst me social plus 6quitable.
Mais, la r6forme agraire n'a pas pu arr~ter i'exode rural. La migration constante vers les
villes et regions culitiv~es pro capita a diminu6 de 0,71 feddan en 1897 5t0,39 en 1960. Le 
premier plan de d~veloppernent national (1960-1965) n'a pas atteint 'objectif voulu Acause 
du coOt croissant des services sociaux. Le contr6le gouvernemental de toute '6conomie 
n'a pas r~ussi A cr6er suffisamment d'emplois dans le secteur indutriel pour donner du
travail aux nouveaux venus. La plupart de ces immigrants ont choisi de s'6tablir au Caire. 
ls se sont install~s A proximit6 de parents et d'amis sur lesquels ils comptaient pour
trouver du travail, ce qui explique que les zones d'acceuil d'immigrants se trouvent dans 
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les quartiers de squatters comme par exemple ceux de Shubra, Rod El Fancy, Wayhi,
Giza, Embaba, etc. 

Pour se rendre compte de 1'6normit6 du problme, il suffit d'examiner les statistiques
d~mographiques en Egypte ob la courbe de population continue Amonter depuis 70 ans etoO l'augmentation de celle-ci est considr~e parmi les plus fortes du monde. Son taux est
de 2,53% par an, le taux urbain, soit 3,62%, 6tant plus haut qu'en province, oa il n'est que1,86%. Par consequent, d'6normes changements ont eu lieu tr~s rapidement dans larepartition d~mographique rurale et urbaine, faisant peser un fardeau beaucoup plus lourd 
sur les villes et affectant les conditions -cnomiques, sociales, environnementales ainsiqui les conditions de vie. Selon le dernier recensement de 1978, la population a atteint le
chiffre de 38.228.000 habitants. 16.820.000, soit 44%, sont des habitants urbains et 
21.408.000, soit 56% sont des habitants ruraux. 

Les pr~visions jusqu*A 1985 semblent indiquer que cette situation se maintiendra bien que quelque peu attenu~e, puis se nivellera vers 1990 et enfin de 1995 AI'an 2000, on 
notera une tendance inverse puisqu'on estime que le pourcentage de la population urbaine 
sera alors de 52% par rapport Aune population rurale de 42%. 

ORIENTATION DE LA CROISSANCE URBAINE 
D'aprs ce que nous venons de voir, il est clair que la croissance urbaine a subi unehausse rapide mais que celle-ci n'a pas eu lieu uniform~ment dans tous les centres urbains

d'Egypte. En effet elle s'est surtout produits dans les centres urbains les plus importants
et notamment dans Le Caire m~tropolitain oA la population s'&l~ve Aenviron 8 millions 
d'habitants, c'est Adire Apeu prbs 48% de toute ia population urbaine d'Egypte. 

L'in~galitd du taux de croissance urbaine entre, d'une lespart, centres urbains
principaux comme Le Caire, Alexandrie et la Zone du Canal et, de l'autre, le reste desvilles, a donn6 lieu t certain nombre de problmes dont certains sont d'ordre socio-6co
nomique et naturel tandis que d'autres ont trait Aia fixation des limites administratives desvilles et des gouvernorats, A ]a gestion efficace des services et Ala creation d'un habitat
intdgr6. 11 en d~coule qu'un grand d~calage s'est produit entre le nombre d'unit~s delogement disponibles et les besoins r~els (individuels ou familiaux) tout aussi bien du point
de vue nombre que du point do vue normes et conception, si on tient compte du progr.s
important marqu6 pendant les quinze derni~res ann~es dans le standing de vie dontjouit lapopulation. Les statistiques internationales indiquent nettement que, dans ia majorit
pays en voie de d(veloppement, la demande relle en habitations d~passe de 25 4 35% 

des
lenombre d'unit~s existantes et, dans iecas de 'Egypte, il s'agit de 52%. On estime que d'ici1982, la demande atteindra 1.654.000 unit6s, soit 77% des unites actuellement dispo

nibles. 

LE BESOIN D'UNE STRATEGIE GLOBALE EN MATIERE D'HABITAT 
Ce qu'une telle strategie devrait principalement viser, c'est de permettre aux familiesexistantes et aux nouvelles families de se fixer. IIfaut donc pourvoir le maximum d'unit6sad6quates voulues Ala portde des diverses categories de revenus et assurer en meme 

temps I'amdlioration de leurs conditions de vie. 
Ceci depend Je deux conditions prkliminaires de base: tout d'abord, il faudrait avoir un 

plan Along terme dont la mise en execution se ferait par etapes et ensuite il faudrait que les 
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solutions soient sp~cifiques-justes et promptes, et qu'elles soient conformes au plan 
social, 6conomique et urbain de I'Etat. Ds lors, ce plan devrait avoir pour but la 
r~alisation de ce qui suit: 

1. La cr6ation de nouveaux centres urbains productifs destines Aattirer et absorber une 
partie des habitants des regions surpeuples, ce qui i6viterait que des agglomerations ne 
cadrant pas avec le plan de d6veloppement ne se forment au hasard. 

2. 	La r6planification des zones moins dvelopp~es des villes existantes en vue de r6duire 
la densit6 de population de ces zones et de les am6liorer. 

3. 	Encourager le secteur priv6 et les collectivit~s A jouer un r6le dans les activit~s 
relatives AI'Habitat, c'est Adire les encourager Ad~velopper les terrains n6cessaires A 
la construction d'habitations et mettre ceux-ci A la disposition du public A des prix
raisonnables, 6vitant autant que possible la speculation, et les aider Aconsentir des 
pr~ts Afacilit6 de paiement. 

4. 	 Eliminer les goulots d'6tranglement et les p6nuries actuelles d'approvisionnement et de 
distribution de matdriaux de construction et veiller Ace que ceux-ci restent constam
ment disponibles dec" prix raisonnables. 

5. 	Encourager et supporter le secteur du Bfitiment pour lui permettre de rester A la 
hauteur des responsabilit~s lui incombant en ce qui concerne i'ex6cution des projets 
situ6s dans le cadre du plan de ddveloppement. 

6. 	 Entreprendre les 6tudes et recherches n~cessaires Ala conception des plans, au bon 
choix des divers types de bftiment et diverses m~thodes de construction, et A la 
planification des r6gions inhabit~es en vue d'utiliser au maximum et au mieux les 
possibilit~s existantes. 

7. 	 Attacher plus d'importance au problme des habitations destinies aux personnes A 
faibles revenus, limitant le r6le de l'Etat, du moins , la prsente 6tape. Ala construction 
de genre d'habitations dconomiques ou utilitaires. Encourager en mame temps le 
secteur priv6 Atparticiper au financement de la construction de ce type d'habita
tions. 

8. 	Augmenter le taux de construction d'habitations urbaines de 1,9 unites A8 unit6s toutes 
les 1000 personnes et allouer les fonds n6cessaires au plan quinquennal 1978-1982. 

FIXER LES NORMES DE CONSTRUCTION EN FONCTION DES NIVEAUX
 
DE REVENUS
 

Les recherches concernant les revenus des m~nages et letirs d6penses pour le logement 
ont rv616 que les niveaux de revenu des m6nages diff~raient en fonction de leur capacit6 
de 7aiaire, cette dernire 6tant d6termin~e par leur occupation. 

Pour des raisons de facilit6 et en se basant sur des estimations confirmdes, il est suppos6 
que les revenus auront hauss6 en m~me temps que l'indice des prix de consommation. On 
a donc utilisd un co6fficient de 30% pour les ajuster vers le haut, donnant les r6sultats sui
vants: 
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Cat~goriede Revenu Pourcentage de la Tranche de Revenu 
Population Annuel 

A 4% LG 1.200 ou plus
B 6% In 900 A1.300 
C 10% I=13 700 A 900 
D 15% In 550 A 700 
E 25% In 300A 550 
F 40% In 300 ou moins 

100% 
Ceci voudrait dire que le revenu moyen actuel des menages est d'environ In 550 par an, 

ce qui represente un salaire mensuel de L0 45. Cette supposition est sans doute 
raisonnable dans le contexte urbain mais ilse peut que les revenus inf6rieurs Ala moyenne
soient quelque peu exageres. 

De ceci decoule le concept de groupes-cibles. Ce concept est important parce qu'il
permet aux urbanistes de degager rHabitat des statistiques nationales et de commencer A 
concentrer tolis ieurs efforts sur les types de logement dont ont besoin les. divers groupes
vises. Le nombre et le type de groupes-cibles auxquels ii convient de s'adresser devraient 
etre dtablis A mesure que le planning progresse. 1i est evident que le crit~re lc plus
important en choisissant ces groupes est le revenu familial. Cependant, d'autres factcurs 
devraient etre 6ventuellement considdres comme par exemple certains caracteristiques
speciales d'ordre professionnel pouvant influer sur l'utilisation de Ihabitation, certains 
besoins spdciaux d'infrastructure ou d'equipement public, certains traits sociaux ou 
culturels propres aux divers groupes, etc. 

La raison pour laquelle il faut identifier les groupes-cibles en fonction de leurs revenus 
est qu'il faut pouvoir comparer les logements A fournir par rapport A la capacit6 de
remboursement des m6nages. Ii est ? noter que la courbe de repartition dt& ievenus au
Caire ne suit pas n6cessairement tout Afait ia courbe nationale. Elle aurait plut6t tendance 
Ay 6tre plus favorable que celle de i'ensemble du pays. 

Vu ceci et pour des raisons pratiques, les divers groupes de revenus ont te repartis en 
quatre categories principales: 

h,,e Cat'gorie. 4% de la totalite des unites requises sont des habitations de haut standing 
reservees A la catdgorie dont le revenu annuel depasse 2.000. Le secteur priv6 estG13 
charge enti~rement de la realisation des unites appartenant Acette categorie. 
2 ,,,,.
Catgorie.30% de la totalit6 des uniths requises sont de moyen Ahaut standing et 

sont destindes A la categorie dont le revenu annuel d6passe LO 1.300. Le secteur prive est 
egalement charge d'assurer ia realisation de ces unites. 
3,,,CatWgorie. 31% de la totalite des unites requises sont de moyen standing et sont 

destinees aux personnes dont le revenu annuel est de l'ordre de 16 551 A1.300. Le secteur
public et les collectivitds en construiront envirvn 30% tandis que le secteur privd en 
construira 70%. 

4,,w Categorie. 65% de ]a totalite des unites requises sont des logements fonctionnels 
reserves aux personnes dont le revenu annuel est en-dessous de 1( 550. Le secteur prive 
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et le secteur public se partageront la responsabilitd de r6aliser ces unites, le secteur privd6tant charg6 den construire 40 et le secteur public 60%. 
En se basant sur les besoins sus-mentionnds. des normes et des sp6cifications relativesa la superficie des parcelles et it leur 6quipement ont 6t6 6tablies en vue de limiter lesd~penses pour le logement ai 10 ai20% du revenu familial, ceci afin de veiller aux int~ritsdes catdgories i faibles revenus. Le secteur public a donc 6t6 charg6 de construire 87%des logements de type tonctionnel et 12.5 des habitations destin6es a la classe moyenne(2 chamhres it coucher et une salle de sjour). Quant au secteur priv6, il est libre departiciper airdsoudre les probkmes de logement selon ses capacit6s et selon les besoins

rdels en habitations de tous standings. 
On petit donc en dduire que d'une part les coOts par unit6 doivent tre rdduits et que deI'autre les paiements doivent Otre ,levsjusqu'au niveau r6el de capacit6 de paiement afinde pouvoir construire le maximum d'unitcs avec l'investissement disponible. 
Pour mettre en oeuvre ce plan il a fallu obtenir les fonds n6cessaires auprbs desinstitutions comp6tentes (pour plus de dMtails sur cette question, voir I'exposd surI'allocation des ressource-, prdsent6 par Monsieur le Docteur Ahmed Zaki Abou El Nasrlors de la Rc6union de Travail Al). 
II est i esp6rer que les 6tudes mentionnes dans cet exposd contribueront dans unegrande mesure Aattdnuer la gravit6 du probl me surtout dans le domaine de i'habitationbon march6. Nous nous rendons bien compte du fait qu'il nous reste beaucoup A faireavant de nous trouver en mesure de construire des logements sans ['intervention de I'Etatou sans subsides de celui-ci. II ne faut pas oublier que le niveau actuel des subsidesaccord6s constitue un fardeau suppidmentaire pour I'Etat qui a ddj, actuellementbeaucoup d'autres engagements. 
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LES ACTIVITES DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DE 

L'HABITAT 
par Leonard M. Shango, Premier Economiste, Banque Africaine de Dveloppement. 

Cete d'Ivoire 
Au nor du President Fordwor et de ]a Direction de la Banque Africaine de DMveloppement, je voudrais remercier rUSAID et I'Office National de rHabitat du Libdriad'avoir invit6 notre Banque A participer A cette tr~s importante conf6rence. Je tiens6galement Aremercier le Gouvernement et le peuple lib6rien de leur g~ndreuse hospitalit6et d'avoir mis ces locaux Ala disposition de la Conference et des d616gu6s. 
Un des sujets qui doit etre discut6 cette annde est 14 "Mobilisation des Ressources". Is'agit justement d'une question sur laquelle reposent les efforts constants de la BanqueAfricaine de Dveloppement depuis sa fondation voilA quatorze ans et qui fait p~riodiquement l'objet de decisions de son Conseil de Direction.,uEn outre, les prob1~mes actuelsrelatifs A]a mobilisation des ressources pour le d6veloppement d&, rHabitat et du logementen Afrique constituent un des obstacles principaux au progr~s dconomique et social decette r6gion. La Banque Africaine de D~veloppement s'int6resse donc tout particulirement aux conferences qui comme celle-ci tentent de r6soudre des problmes de ce 

genre. 

La Banque Africaine de D~veloppement dont sont membres 49 pays Africains ind~pendants, est une institution de financement et de d6veloppement relativement forte et stable,capable de stimuler et de contribuer au d~veloppement social et 6conomique de ses dtatsmembres, individuellement ou collectivement. La Banque a commenc6 ses activit6s decredit il y a presque douze ans et en fin de mars 1978, ses engagements cumulatifs decredits et de prts s'61evaient Aplus de 948 millions de dollars US. 265 projets de toutes lesparties de 'Afrique sont b6ifticiaires de ces pr~ts destinds A ia plupart des secteurs6conomiques de haute priorit6. Bien que ce chiffre paraisse tr~s impressionnant, ce n'esten r6alitd qu'une minuscule goutte d'eau par rapport au vaste ocean que repr~sentent lesbesoins croissants de l'Afrique en mati~re de ressources financi~res.
 
A la longue et avec I'am6lioration progressive de 
sa position financire, la Banque acommenc6 A6iargir son champ d'activitd de credit. En effet, AI'heure actuelle elle consent6galement des pr~ts aux secteurs sociaux comme pour l'hygi ne, 'ducation et i'6quipement communautaire. Ce n'est pas parce que la Banque a tard6 de s'occuper de cessecteurs qu'il faut en conclure qu'elle les considre comme moins importants au processusde d~veloppement de ses pays membres. C'est d(t au fait que des contraintes en mati~re deressources I'ont in6vitablement forc~e Ase montrer tr~s selective en consentant des prets

aux divers secteurs dconomniques de haute priorit6. 
Je suis certain que ia plupart des d6lgu6s se rendent fort bien compte de 'ampleur de lacrise du logement en Afrique. L'ONU a estim6 que pendant ia dcennie de 1970 etjusqu'A1980, les pays Africains devront construire environ 26,7 millions d'habitations pourr6pondre A la demande posde par la population croissante et qu'ils devront en outreconstruire 4 millions d'unit~s de remplacement. A supposer que chaque unit6 coOte en 
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rnoyenne 2.000 dollars US, le coflt d'investissement total pour repondre ce bosoin de 
base s'el vera alors i environ 40 milliards de dollars US. Etant donn6 Ia faiblesse de la 
moyenne des revenus par personne et la demande insatiable des secteurs 6conomiques de 
haute priorit pour les m~mes ressources de developpement en portefeuille, il est evident 
qu'un grand nombre de pays Africains. individuellenent olJ collectivement, auront des 
difficultes it mobiliser une portion substantielle de ces 40 milliards de dollars US prevus 
rien que pour satisfaire les besoins en habitations. Ces statistiques effrayantes soulignent 
donc le besoin urgent d'initier une action multilatrale coordonnc au niveau regional 
portant sur le d6veloppement de [Habitat et du logement en Afrique. De plus, tine telle 
action concert~e devrait s'adresser specifiquement d*une part at Ia tl'iche d'6tablir des 
institutions de financement de logernent regionales ou nationales rentables et de renforcer 
celles qui existent d6jai et. de 'autre. de formuler une politique d'Habitat appropriee. Et 
avant tout, une telle action au niveau regional devrait viser it d'augmenter la part des 
ressources financiires et techniques alloues au d6veloppement du secteur du logement 
en Afrique. 

Les probI~mes associds au d~veloppement de [Habitat et du logement en Afrique n'ont 
pas fait oublier i ]a Banque son ddsir de formuler tine politique de logement "tlong terme. 
Nous savons tous que les bases institutionnelles de la plupart des pays d'Afrique sont 
faibles. La Banque voudrait donc voir se formuler une strategic regionale bien conque 
concernant le dAveloppement de ['Habitat et du logement dans cette partie du monde. La 
Banque se rend certes compte de 'immensit6 des probkmes que connaissent les pays 
Africains individuels Iorsqu'ils cherchent i mobiliser des ressources financi&es suffi
santes dans le but de financer la construction de logements destines ,1 la population 
defavorisde et aux categories it faible revenu. 

Au cours de ces deux derni res anndes, Ia Banque Africaine de Dveloppement s'est 
efforcee de mettre au point une politique et une stratdgie a long terme rentables en ce qui 
concerne le secteur de 'Habitat. A I'aide du support qui lui a W accord6 par I'USAID, 
elle a entrepris A cet effet une etude pr6alable. La Banque attache une importance 
considerable aux recommandations et aux conclusions finales de cette etude. Nous 
pensons que ces recommandations formeront une base appropri&e entre la Banque et les 
institutions Africaines et non-Africaines concernees par le developpement du secteur de 
[Habitat et du logement en Afrique. A cet 6gard. la Banque s'efforcera d'dtablir des 
rapports 6troits avec les institutions Africaines. En outre, la Banque envisage ,drieuse
ment de diffuser les conclusions et les recommandations finales de I'6tude prealable dont il 
a W question plus haut. en vue d'obtenir des commentaires s'y rapportant. 

tfn cunclusion, je voudrais repeter que la Banque Africaine de Dveloppement a 
pleinement conscience de I'ampleur des probl~mes des pays Africains qui cherchent at 
mobiliser des ressources. De meme, la Banque est convaincue qu'une collaboration 
r~gionale et multilaterale dans le domaine de 'Habitat et du logement constitue sans doute 
la strat~gie la plus efficace it adopter pour aider i mobiliser les ressources necessaires au 
ddveloppement de [Habitat en Afrique. 

Je vous remercie de votre attention. 
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L'HABITAT AU MARtX.: BILAN ET REALISATIONS
 

par la Di4gation du Maroc 

HISTORIQUE 
Les besoins en habitat au Maroc commenc~rent Ase faire sentir bien avant les annes30. Mais c'est surtout apr~s les effets de la crise 6conomique mondiale (diminution rapidedes prix agricoles et l'exode rural) qu'une tendance Ala prol~tarisation des villes apparutalors: les bidonvilles ou lotissements clandestins et la surpopulation des m~dinas. 

O.C.H. 
11 a fallu attendre 1944 (annie des premieres revendications de l'ind6pendance) et lacreation de ]'Office Ch~rifien de I'Habitat (O.C.H.) pour entreprendre des operations derecensement des bidonvilles concernant 700 families i Rabat et 3.000 AtMohamm.dia. I!est Apr~ciser ici que le transfert fut de ]a baraque Ala nouala amdliorge dans certa.ins cas etd'op~rations plus spectaculaires comme celle d'Ain Chock A Casablanca (15.000 habi

tants) par exemple. 

Ecochard 
C'est sur la reserve foncire considerable 6tablie autour des villes par Ecochard entre1946 et 53 qu'on a vu ]a naissance de la trame 8x8 comprenant deux pieces habitablesdispos~es autour d'une cour et orient~es l'une vers le Sud, 'autre vers I'Est et unecuisine. Ce mod le resta jusque-lI, le plus rgpandu dans l'ensemble du Pays, peuton


i'estimer A 16.200 unites (entre 1949-1955).
 
Les Lotissements Economiques de 
 I'Etat 

C'est une formule amorc~e a I'aube de l'ind~pendance en 1955 et g~n~ralis~e en 1%7 Agrande 6chelle. Elle 6tablit ainsi 16.200 lots dquip~s et destings Atla vente et fut aussi vaste 
que ia trame 8x8 d'Ecochard.
 

Cette opdration consiste A r~aliser sur les terrains acquis par I'Etat une 
infrastructuretechnique et Ala repartition de 70 At120 m2. Le financement pour l'achat du terrain et laconstruction de la maison est possible par un pret bancaire remboursable sur 10 t 15 ans.On exige toutefois un emploi stable et un apport personnel de 10 A20% du montantd'investissements de 45.000 DH maximum, et un revenu moyen entre 2000 et 2.500 DH 
par chef de famille.
 

On peut 6galement noter bri 
vement les autres rgalisations de l'Etat. 
* Telles que les logements locatifs en 1956-65-32.000 logements de 30-60 DH/

mois. 
" La trane sanitaire ai Wior~e (T.S.A.) 1%2-1965-9.000 logements plus petits etplus sommaires. Sur un lot de 40 A50 m2, I'Etat construit une piece de 12 m2 et unW.C.: C'est en quelque sorte une diminution des normes de logement. 
* Pour risoudre les problmes d'hygine dans les bidonvilles, I'Etat est ici 6galementintervenu avec des trames sanitaires en am~nageant sur un terrain vierge quelquesblocs de W.C. publics, de fontaines, une voirie rudimentaire et des pyl6nes

d'6clairage. Les lots faisaient 35 m2. 
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LE PLAN 68.78 
Le premier plan qui ait accord6 une priorit6 essentielle A I'habitat rural se justifiait 

comme mesure d'accompagnement de la mise en valeur agricole, dans l'espoir de freiner 
l'exode rural, ainsi que le souhait de voir le secteur priv6 augrrnter ses actions dans les 
villes. 

L'importance du programme de l'Habitat Rural englobait 60.000 logements et 30.000 
rdnovations, presque uniquement situ~s en zones de mise en valeur agricoles intensives. 
Cette action fut appuy6e par le P.A.M. et encadr~e par les Services d'Urbanisme et de 
l'Habitat. 

Quant Ala ville: les actions 6taient r~duites A20.000 lots 6quip~s puisque le secteur privd 
6tait sensd r~pondre Aia demaide se manifestant. 

L'Habitat Rural 

Les rialisalions physiques sont tr~s modestes puisque des 
60.000 actions, seules 	 20.000, soit 33%, furent r~alis~es 
30.000 renovations, seules 	 3.000, soit 10%, furent r~alis~es 
90.000 23.000 43% (Total).
 

Les raisons essentielles de ces r6sultats s'expliquent comme suit:
 
1. Retard dans le d~marrage du programme 

2. 	Manque de coherence dans les credits accord~s aux d~partements minist~riels con
cerns 

3. 	Augmentation des coflts qui a frein6 les r~alisations en fin du plan 
4. 	Aide alimentaire du P.A.M. est intervenue avec un an et demi de retard. 

Habitat Urbain 

Alors que l'Etat projetait de r6aliser 20.000 lots en milieu urbain, seuls 7.100 ont pu tre 
effectivement financ6s. Le secteur priv6 a par contre r~alis6 plus de 50.000 logements 
entre 1968-1971 et sans aide de I'Etat. 

Conclusion du Plan 68-72 

Les d6penses consenties par les attributaires sont sup~rieures Ace qui 6tait attendu et 
voulu d'eux par l'Etat. 

Seules les families ais6es ont pu consentir Attirer profit de l'effort de la puissance pub
lique. 

Aussi faibles que soient les r~alisations, ce plan est considdr6 comme un succ~s selon 
l'avis du P.A.M. qui n'a pu r~ussir un tel programme dans aucun autre pays ayant requ son 
appui. 

LE PLAN 1973-1977 

La preil, re option du plan 1973-1977 sera de porter I'effort sur les agglomerations
urbaines, sans pour autant, dans le souci d'6quilibre et d'6quit6, n~gliger le monde 
rural. 

205 



Une deuxime option concerne les cat6gories de population qui seront touch6es 

pr6f6renciellement aussi bien dans le rural que dans 'urbain. 

Une troisibme option consiste Alimiter 1'effort non remboursable par l'Etat. 

II s'agit en somme et contrairement au plan pr6cedent d'apporter 'essentiel de ses 
efforts en milieu urbain et de: 

" Toucher les categories de revenus les plus faibles, mais qui restent n6anmoins 
solvables (1000 DH) 

" Limiter ['effort non remboursable de l'Etat par le syst~me de prefinancement. Ce 
dernier devra aboutir Ala creation d'un fond "r6volving" entrainant un d6sen
gagement de l'Etat en matitre d'habitat urbain. 

Pour les cat6gories A tr .s faible revenu, l'effort de 'Etat restait cependant necessaire 
dans un premier temps, en vue de constituer un fonds social pour l'habitat susceptible par 
ia suite de se constituer 6galement en fond 'rvolving" pour cette dernitre cat6gorie, la 
satisfaction des besoins etait sur 3 plans. 

9 	Compte tenu de cette strategie globale, le programme arrte par le plan 1973-1977 
6tait le suivant: 

Operations 	 N. d'Actions 
H.B.M. 	 120.000 
Z.E.P. 5 	 70.000 
Z.E.P. 15 	 60.000 
T.A. 	 12.000 

Toa 	 262.000 

Rbilisations Physiques du Plan 1973-1977 

Habitat Urbain. le H.B.M. 

Durant le quinquennat, il a te realise 227.640 actions en miieu urbain dont 20.169 sont 
en cours, les 107.471 restants etant totalement achev6es. Ces chiffres sont encore 
sous-6values, de nombreuses etudes et rdalisations itant en cours, comme par exemple, 
Sidi El Barnoussi ACasablanca et Hay-Riad ARabat (36.200 actions). Doivent s'ajouter A 
cela les 15.331 logements construits par les 7 E.R.A.C., cr66s au cours du plan dont 
certains s'dtendent en debut 1976. Le Minist&e a donc realise plus du double des actions 
pr6vues pour ]a categorie H.B.M. au titre du plan 1973-1977. 

Ce chiffre Alui seul explique le succts du pr6financement, et l'importance prise dans ce 
cadre par le F.N.A.E.T. 

ProgrammeSocial. Le programme social a pris la place des Z.E.P.5., Z.E.P. 15 et T.A. 
Le programme social visat Amettre iAla disposition de categories plus modestes, mais 
disposant n6anmoins d'une faible capacit6 d'Cpargne, un lot dquip6 sommairement, et une 
construction embryonnaire, le tout ne devait pas d6passer une VIT de 15.000 DH. Le 
M.U.H.T.E. a rtalis6 47.613 actions contre les 142.000 pr6vues au titre de Z.E.P.5, 
Z.E.P. 15 et T.A. L'opdration de restructuration de Doum 6tant ici non comptabilis~e 
portant sur 50.000 foyers, avec 'assistance de ia B.I.R.D. Si nous excluons les Z.E.P. 15 
et T.A., le MUHTE a realise en quantit6 68% du programme prdvu. En qualit6, les 
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attributaires ont bdndfici6 d'un programme sup~rieur puisque les Z.E.P. ne.prdvoyaient
pas de constructions r6alis6es par I'Etat. mais simplement une aide sous forme de 
credit. 
I1n'en demeure pas moins que nous accusons ici un certain retard qu'il nous serait

indispensable de combler dans le prochain plan. 
Total. Le M.U.H.T.E. a donc ralis total 290.584 actions en milieu urbain contreau 

262.000 pr6vues. soit un taux de r6alisation de I 10l. 
fHabitat Rural 

Lhabitat rural n'6tant donc pas prioritaire tel qu'il l'tait dans le plan 68-72. ils'agit ici non pas de construire ou r6nover 90.000 logements mais d'dquiper 40.000 lots se situantentre 200 et 280 m2. Si I'objectif d'auto-assistance n'a pas 6t6 atteint puisqu'en eftet seuls
7.400 ont W r6aliss, cela s'explique sur trois niveaux: 
I. Dii'icuWs Financibrcs. La somme demandfe pour le pr6financement 6tait 61evde(5.000 DH). En outre, il taut compter les raisons suivantes: I'irr6gularit6 des revenusdes paysans. I'augmentation rapide du coot de l'6quipement et enfin l'inflation. 
2. Dfictdts Adninstratives. L'aide du P.A.M. Wa pu Wtre mise en oeuvre du fait del'arriv6e i terme du programme. Complexit6 de la procddure fonci~re, difficult6 de

deblocage des cr6dits pour l'Habitat Rural. 
3. Dffi'cl,'"s 7"cltniqt'.s. Les paysans ne sont pas favorables au groupement des 

habitations puisqu'ils pr6ferent habiter sur les parcelles qu'ils travaillent. 

PLAN 1978-1982 
Pour d6terminer les stratdgies Amettre en oeuvre, il est utile de considdrer a la fois lesbesoins Aisatisfaire en 1982 Atl'issue du plan. et ceux qui devront l'etre dans I'avenir 

lointain, c'est Adire la fin du sicle. 

Ca(Wgories 0 300- 300-600 600-1500 1500-3000 3.000 
De Reventi 

1982 259.000 322.000 489.000 173.000 84.5002()2 120.000 200.000 1,5 Mill 1,5 Mill 2,5 Mill 

II est dvident que le passif ne pourra s'annuler en 1982 pour toutes les categories des revenus. De plus, certains besoins peuvent tre satisfaits sans construction de logements
aeufs (amdlioration de logements inconfortables). 

Pour ne citer que quelques principes, le plan 1978-1982 vise A: 
is2. 
1.Assurer Achaque famille un logement confortable qui r6ponde At besoins et sesses 

possibilit~s et pouvant 6voluer en mme temps que ceux-ci. 
2. Rechercher dans les traditions urbaines des diverses regions du pays les 6i6ments 

d'une nouvelle expression architecturale type et homogne. 
3. Rechercher ]'innovation technologique dans la construction notamment dans le but
 

d'6conomiser 
 '6nergie et de valoriser les ressources locales. 
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4. Rechercher dans toute op6ration d'habitat d'une certaine importance, l'int6gration 
de diverses fonctions urbaines: logements-activits-squipements collectifs, et 

preserver les possibilit6s d'6volution de ces quartiers nouveaux en fonction du 

d6veloppement 6conomique, social et culturel. 

5. Une priorit6 sera accord6e AI'am~lioration du patrimoine immobilier ancien, d'abord 
en d6veloppant les r6seaux d'assainissement et d'eau pour 6lever le niveau de 

confort du logement, notamment dans les m6dinas. 

6. Les operations necessitant, soit la participation active des populations (auto-assis
tance ) soit des operations delicates entrainant le d6placement de certains families, 

'autorite des collectivites locales. L'amelioration du confortseront conduites sous 
des logements "inconfortables" et "insalubres" des medinas sera egalement plac~e 

sous la maitrise d'ouvrage de ces collectivites. 

7. Doter les municipalit6s de moyens financiers propres h assurer le renforcement du 

reseau V.R.D. et I'entretien correct de toute la ville. 

Programme du M.H.A.T. 

Le M.H.A.T. (Ministre de i'Habitat et de I'Amenagement du Territoire) est charge 
nouveaux A urbaniser au benefice ded'executer l'equipement primaire des terrains 


programmes ouverts AI'activit6 du secteur para-public et prive, et ceci jusqu'A une V.I.T.
 

de 180.000 DH correspondant hi un programme de petites villas en bande.
 

Iia ensuite une activit6 de lotisseur (r6seavx secondaires) sur des programmes propres 

ouvrant droit h des prets H.B.M. aux acheteurs de ces lots. 

IIa egalement une activite de construction (programme social actuel) au benefice des 

categories de revenus compris entre 300 et 1000 DH. 

11 a enfin en charge le programme de normalisation des bidonvilles (programme "Site et 

Services" de ]a B.I.R.D.) qui comporte essentiellement ]a viabilisation sommaire des bi

donvilles. 

Lotissemnent et HabitatSocial 

Le Minist~re de rHabitat et de I'Am6nagement du Territoire a en charge: la totalite du 

Programme Social: 67.000 lots (VIT 20.000 DH). 

I s'agit de logements entreponnaires Aun niveau sur rez-de-chaussee batis sur un lot de 

72 m2. Le rez-de-chaussee comporte 40 m2 et un mur de cl6ture, 6tage 35 m2. Les deux 

attributaires peuvent d'abord ameliorer le confort de leur logement qui reste livr6 brut, et 

ensuite de 1'tendre par auto-assistance Al'int(rieur de leur parcelle.
 

La totalite du H.B.M. sommaire est de 200.000 logements (VIT 40.000 DH).
 

" Programme Social ameliore: I niveau de 60 m2.
 

" Programme de lotissement (lots de 100 m2).
 

" Programme H.B.M. (VIT de 50.000 DH).
 

" 52.000 logements sur lots 6quipes.
 

* Les 30.000 qui restent seraient construits par des E.R.A.C. 
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Programme Bidonville 
2 6 0.000. I1est propos6 de: 

Les besoins en logement soit importants

" Reconnaitre le droit d'occuper ia parcelle par les habitants 

6 X 12 m pour faciliter le passage des 
" 	Rorganiser le bidonville en lots de 

rseaux 

Assurer la viabilit6 sommaire du bidonville (2.500 DH)
* 

zones d'emplois h proximit6 des bidonvilles
" Chercher 'i crier des 

" Admettre i'auto-assistance et meme d'encourager les bidonvillois construire 

eux-m~me en dur. 

Programme E.R.A.C. 
orienter la totalit6 de leurs 

Contrairement au plan prdcedent. les E.R.A.C. devront 
a 	la classe des revenus 1.000

b~ndfice des logements 6conomiques destinesefforts au 
2.000 DH (envirot)justifiables de prts H.B.M. 

PROGRAMME E.R.A.C. 

V.I.T. EN D// 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 

2.000 
2.000 
1.000 
1.000 

1978 1982 
10.000 
10.000 
5.000 
1.000 

TOTAL 
30.000 
30.000 
15.000 
5.000 

Total 6.000 26.000 80.000 

Programme des Sociitis Para-Publiques et Privies 

que par le pass6, les programmes des Socits para-publiques (C.G.I.-O.L.M.
Plus 

avec ceux de I'Etat. Elles b~n~fi-
Socit Maroco-Koweitienne, etc.) seront coordonn~s 

cieront de terrains acquis par I'Etat et en contrepartie, elles y orienteront leur programme 

inf~rieur h 3.500 DH.
exclusivement sur les families ayant un revenu 

Les Promoteurs Priv~s interviendront sur les terrains 6quip~s par I'Etat dans les mmes 

Leurs programmes seront tr s diversifies pour
conditions que les Socits para-publiques. 


satisfaire les besoins se manifestant au-delhi d'un revenu 6gal 1.500 DH.
 

CONCLUSION 

revenu inftrieur t 300 DH 
Si 	i'on exempte I'auto-assistance des bidonvillois ayant un 

se 
par mois, le nombre de logements i construire durant le plan ventile de la manii~re 

suivante: 
112.000

M.H.A.T. 80.000
E.R.A.C. 128.000 
Stds. Para-publiques 

et priv6es 
207.000

Particulier 527.000
Total General 
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OBJECTIFS DU PROJET D'HABITAT DE LUSAKA 
par Pumulo M. Muyangu'a, Directeur de Projet, Bureau du Projet d'Habitat, Zambie 

L'URBANISATION 

II y a environ deux g~ndrations toute la population de la Zambie vivait dans des villages, 
mais apr s la dfcouverte de cuivre dans le Nord du pays et la construction d'une voie 
ferrde entre le Sud et le Nord, on assista Aune migration vers les villes de 40% de ]a 
population rurale. Cette tendance a encore t6 bien plus forte au cours des 13 dernires 
ann~es qui ont suivi l'Inddpendance. 

LES CONDITIONS DE VIE A LUSAKA 

Lusaka fut fond~e comme gare de marchandises au debut du sicle. IIy a quarante ans, 
elle fut choisie comme Capitale de la Zambie (qui se nommait alors la Rhod(sie du Nord). 
Sa population continua h croitre et en 1964, c'est "tdire I'annde de l'Ind~pendance, elle 
avait une population de 110.000 habitants. 

Dix ans plus tard, apr~s une montge en fl che de sa population, elle comptait 400.000 
habitants. Aujourd'hui son chiffre est de 500.000. 

Comme ilva de soi, les Pouvoirs Publics se sont 6vertugs et s'6'ertuent toujours A 
r(gulariser la croissance de ]a capitale. En effet, ia construction de "logements autorisgs" 
est soumise Aides normes s~v~res, dont certaines sont strictes par rapport Acelles en 
vigueur ailleurs dans le monde. 

Mais le taux de croissance dgmographique surpassa ia vitesse A laquelle les services 
pouvaient tre mis ia disposition du public. Une manifestation de ce phgnom~ne est que 
dans divers endroits aux alentours de ce qu'6tait autrefois Lusaka, des gens com
mencerent Aibfitir des habitations de leur propre chef et sans recevoir de conseils 
ad(quats. Les consequences en furent dgsastreuses. 72% de toutes les nouvelles habita
tions construites 10 ans apr s l'ind~pendance peuvent s'attribuer aux squatters et dans 
une plus faiblc mesure aux attributaires de terrains viabilisgs, ce qui fait qu'aujourd'hui, 
40%de toute la population de ]a Capitale vit dans des zones de squatters. 

Les conditions physiques qui existent dans ces quartiers sont d~plorables. Dans ]a 
plupart des cas ilny a pas d'6quipement sanitaire qui vaille la peine d'etre mentionn6. I! 
en est de meme en ce qui concerne les 6coles et les garderies d'enfants, I'alimentation en 
eau, les routes, I'61ectricit6 et les autres services que le rete des habitants des quartiers
"autorisds" de Lusaka consid rent comme tout Afait normaux. 

Les Pouvoirs Publics sont rgsolus &augmenter le niveau de services offcrts dans ces 
quartiers pour rem6dier A cette situation. Un projet d'am(lioration visant les principaux 
quartiers de squatters et devant mettre 4.400 parcelles .quip(es tia disposition de la 
population concerne a W mis sur pied a.Lusaka en 1974, Aun coOt de 26.5 millions K. 
C'est ici qu'entre enjeu le Bureau du Projet d'Habitat de Lusaka (Lusaka Housing Project 
Unit). 

LE BUREAU DU PROJET D'HABITAT 

La raison d'atre et le but de ce bureau sont simples. Le Bureau avu lejour dO au besoin 
crucial d'adopter de nouvelles procedures pour mettre en oeuvre en un dMlai de trois A 
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quatre ans le gigantesque programme de 26,5 millions K. II fallait donc pour ceci une 
vitesse et un rendement bien sup~rieurs Ace que le Conseil avaitjusqu'alors connus. Voici 
quelques chiffres: 

I. 	Avant 1974, le budget annuel du Conseil 6tait en moyenne de 3 millions K. Or, le Projet
pr~voyait ine d~pense annuelle de 6,6 millions K, soit une augmentation de 200%. 

2. 	 De 1965 A 1974, 7.000 parcelles avaient W d~velopp~es c'est A dire une moyenne 
annuelle de 700 parcelles. Par contre, le Projet devait d6velopper 4.400 parcelles
viabilis~es et 7.600 autres dans les zones p~riph~riques, soit une moyenne totale de 
3.000 parcelles par an, ce qui repr~sente une augmentation de plus de 400%. 

3. 	A ceci devait s'aouter: 

* 	la construction de 17 centres communautaires ? usages multiples 

* 	3 cliniques 

* 	 15 marches 

* 	20 6coles primaires 

* 	un r~seau routier de 160 kms 

* 	un r~seau d'alimentation en eau de 290 kms 

* 	3.053 pyl6nes d'6clairage des rues 

* 	une Gestion de pr~ts a ia construction de 5,6 millions K. 

Le Programme doit donc mettre A la disposition de quelques 200.000 habitants de 
Lusaka toutes les choses qui sont consid~res normales dans les quartiers privil~gi~s de la 
ville. C'est comme si on parlait de bAtir en trois ou quatre ans une ville de 20.000 
habitants, ce qui est certes une tfche monumentale au vu de n'importe quelles normes. 

I est pr~vu que le Projet cotitera 26,5 millions K dont 50% proviendront de la Banque et 
les 50 autres de ['Etat, I*UNICEF devant contribuer 2 millions K. En outre, il est pr~vu 
que I'AFSC apportera son concours pour les aspects techniques comme par exemple la 
participation de la communautd au d~veloppement. 

L'ORGANISATION DE L'HPU 

L'HPU tente de fournir aux participants toute l'assistance technique dont ils ont besoin 
pour constuire leurs habitations et h cette fin trois services ont W cr 6s comme suit: 

Finance et Approvisionnement 

Ce service assure l'approvisionnement en mattriaux de construction. 11 lance des appels
de devis internationaux comp~titifs et approvisionne leurs divers magasins de chan
tiers. 

IIdistribue les matdriaux aux participants AI'aide de pr~ts et exerce un controle en cette 
mati&e pour assurer que les quantit6s achetdes en sont justes et que les matdriaux sont 
dOment utilis6s. 

i assure le transport gratuit des mat6riaux jusqu'aux habitations des participants. 
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I! perqoit les charges relatives aux frais de gestion des prets aupr~s des participants. 

11 procure '6quipement dont le Bureau du Projet a besoin comme par exemple pour le 
transport. 

Le Service du Ginie 

Dans le cas de I'amdlioration des squatters, ce service est charg6 de la pr.paration, ia 
r~alisation des plans, ies adjudications et les rapports d'adjudication et la surveillance des 
travaux. 

Dans le cas d'autres travaux civils-viabilisation et construction de l'infrastructure 
primaire-il assure la coordination du travail des Experts-Conseils et des entrepre
neurs. 

II possde une section de construction composde de plombiers, de macons et de 
charpentiers qui aident les participants en ce qui conerne les questions techniques de 
construction et d'am~lioration: plans, fondations, murs, toiture et jardins. 

II comporte une section d'arpentage qui s'occupe du jalonnement des terrains et de 
'am~nagement des routes de service et de leur emplacement. 

Services Sociaux 

La fonction principale de ce service est de diffuser dans le public toutes les informations 
relatives au programme en vue de solliciter l'opinion et la participation des personnes 
intdressdes. Comme il s'agit d'une fonction importante et delicate, le personnel de ce 
service comprend un nombre assez important d'agents de d6veloppement communau
taire. Les sections de surveillance et de communication aident 6galement A contr6ler 
l'efficacit6 des m~thodes de mise en oeuvre du Projet. 

PROCEDURES DE GESTION 

A 'heure actuelle, le Bureau du Projet a un effectif d'environ 300 personnes. Cette 
6quipe est compos~e de comptables, d'agents de d~veloppement communautaire, de 
maqons, de plombiers, de charpentiers et enfin d'administrateurs. Ce pot-pourri de 
diff(rentes habilit~s professionnelles. nationalit6s, cultures, sexes et figes a do etre fondu 
en une dquipe disciplinge de sp~cialistes dddi~s a la r~ussite de la mise en oeuvre du 
Projet, chaque membre devant poos~der par surcroit les connaissances voulues pour 
pouvoir le faire. 

Les dirigeants du Projet 6taient convaincus que le moyen d'unir cette 6quipe et de la 
maintenir homogbne 6tait d'encourager la participation de ses membres et d'dtablir des 
rapports 6troits entre eux. Pour cela, chacun d'entre eux doivent parfaitement connaitre 
les objectifs, comment les r6aliser et le r6le qu'ils doivent jouer. Tous doivent avoir 
l'occasion de temps fl autre de donner ieur avis, c'est Adire 6mettre des critiques et faire 
part de leurs ides en ce qui concerne leur contribution au Projet. C'est de cette faqon qu'il 
faut promouvoir I'engagement. 

Les dirigeants se rendaient galement compte qu! le calendrier du Projet ne permettait 
pas d'envoyer le personnel au dehors pour de longues pdriodes de formation. Nous avons 
donc dfl avoir recours Aune formation sur le tas efficace. Nous avons vite dgcouvert qu'il 
dtait aussi difficile de diriger un 6norme projet comprenant plusieurs programmes 
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secondaires que de concevoir tin "bon Projet". Bon nombre de "bons Projets" ont
 
6chou6 du fait de leur "matvaise gestion". Notts avons done relev6 le d6fi de mener a
 
bien cc gigantesque programme acclam6 localement et a l'int6rieur du pays. 11y a
 
longtemps que le petuple I'attend. !1devrait bNnificier de cette possibilite qui lui est of
ferte.
 

Le Projet it adopt, tin certain nombre de techniques tie gestion inidites dont voici
 
quielqu es-tiIes:
 

MNthodes d'Equipe de Gestion 

Chaque mardi. le Directeur du Projet preside L'une reunion des cadres superieurs 
composes du Directeur Adjoint du Projet. des chefs de Service et des responsables de 
I'Equipe de Chantier. Les responsables de I'Equipe de Chantier font tin rapport sur le 
progres des travaux. Ces derniers et d'autres personnes donnent leur avis sur ce qu'il 
fatidrait faire la semaine suivante pour maintenir la cadence oil laccklrer. II se petit par 
exemple quon air besoin de plus de main-d'oeuvre pour renforcer l'effectif dti chantier ou 
qu'on garde les magasins de chantier ouverts tin jour fri6 oft ilsseraient normalement 
fermes. L'Equipe petit aussi suggerer des moyens de formation stir le tas pour permettre "i 
certains membres du personnel de travailler de mani:re plus efficace. comme par 
exemple. visiter d'autres projets oU bien assister I' des seminaires. 

On petit aussi suggerer d'autres mnt1thodes suscezptibes de motiver le personnel Li 
executer certaines t;ches dterminees. ceci pouvaut tre fait par l'octroi de congas 
supplmentaires ou de primes de salaire. Chaqtie mardi, I[Equipe petit suggerer des 
changements de priorit, s et d'instaurer de nouveaux programmes d'action. Ct 3discus
sions se situent dans le cadre des objectifs globaux et I'Equipe sugg;re des methodes aptes 
Lipromouvoir 1'engagement total de tout le personnel en vue de la realisation de ces ob
jectifs. 

Ces reunions du mardi renouvellent IFenthousiasme des dirigeants et les preparent A 
s'attaquer avec ardeur aux probl~mes de la semaine suivante. Chaque membre a ainsi 
IFimpression davoir pris part ai la prise des decisions. 

La Mithode d'Equipe de Chantier 

Un deuxi~me moyen de gestion consiste en F'Equipe de Chantier qui se compose de tous 
les membres du Projet travaillant dans ce secteur. L savoir les ing~nieurs, les architectes, 
les comptables, les magasiniers, les caissiers, les conseillers en matibre de construction, 
les agents de developpement communautaire, etc. 1)Equipe est dirigee par un Chef 
d'Equipe de Chantier et d'un Adjoint, normalement un technicien. L'Equipe tient des 
reunions regulires pour d6couvrir et resoudre toutes difficultds dues au transport sur 
chantier ou tous les autres probkmes les confrontant. Les probkmes peu importants sont 
resolus sur le champ. Les probl mes plus importants sont renvoyes au sifge et adressds a 
I'Equipe de Gestion. 

L'Equipe de Chantier dcoute dgalement les iddes et les plaintes des participants de leur 
secteur. Celles-ci sont discutees et des solutions sont trouvdes. L'Equipe de Chantier 
encourage constamment les participants L prendre entiirement part au programme. Ceci 
suppose une bonne comprehension des programmes d'Action du projet auxquels ils 
doivent se conformer. Une des tfiches principales de I'Equipe de Chantier est d'aider les 
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membres Aorganiser clairement leurs ides et Aarriver Ades decisions pratiques sur ce 
qu'ils doivent faire pour am6liorer leur rendement. 

Autres Mithodes 
En plus des methodes citees ci-dessus, il en existe d'autres dont en voici quelques

unes: 

Runions Publiques 
Leur importance varie scion le sujet pr6vu A l'ordre du jour. Elles sont gen6ralement

organis~es par le Parti Politique. Les Equipes de Chantier prennent la parole pendant ces
reunions et font parfois appel Ad'autres membres du personnel du Sifge. 

Runions Spkciales 
Ces reunions sont tenues pour discuter toutes questions speciales comme par exemple

ie soulagement du surpeuplement, la levee des immondices, la perception des charges; la 
participation d6pend ici du sujet traite. 

Sminaires et Runions de Travail 
Ce sont les methodes utilis~es pour assurer ia formation du personnel des cadres moyen

et inferieur. Certains de ces seminaires et reunions sont de caract~re general et sont 
ouverts A tout le monde tandis que d'autres sont specifiques et adresses A un groupedetermine, comme aux Conseillers en Construction ou au personnel des magasins. En
outre, des s6minaires sont donn6s periodiquement au profit des conseillers municipaux ou 
des representants concernes du Parti. 

R6unions Techniques 
Ces reunions sont tenues reguilierement par divers groupes techniques du Projet, par

exemple le personnel de magasin, les ingenieurs, les conseillers en matire de construc
tion, les chauffeurs. Ils ont pour but de trouvei les solutions les plus efficaces possibles 
aux problmes qui rel~vent de leur profession respective. 

Les Visites de Chantier 

Un autre moyen d'assurer la formation des membres des Equipes de Chantier est deleur faire visiter periodiquement d'autres chantiers pour qu'ils puissent s'entretenir avec 
ceux qui en sont en charge et apprendre comment ces derniers traitent les questions du 
meme ordre que les leurs. 

Le Bulletin Mensuel 
Ce Bulletin dans lequel sont annoncees toutes sortes de nouvelles amusantes, permet 

egalement de se tenir au courant des divers problemes du personnel. 
Le Rapport (et Surveillance 

La section de Surveillance publie pdriodiquement des rapports se rapportant A des
questions specifiques. Ces rapports permettent A ia direction de modifier les procedures 
ou d'en adopter de plus efficaces. 
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Les Rapports Trimestriels 

Ces rapports sont pr~paris principalement au profit de la Banque Mondiale mais le 
Conseil et I'Etat en reqoivent aussi des copies. Its sont dgalement importants car ils 
permettent au Bureau du Projet d'obtenir quantit~s de renseignements concernant 
i'efficacitd de son !ravail. 

Les Rapports de Progrbs Meisitels 

Ces rapports sont prfpar~s par le Conseil et rfsument les progr~s accomplis et les
 
problmes relatifs a la mise en oeuvre du Projet.
 

Les Rapports d'1-valuation 

Ces rapports qui sont prtSparfs par I[Equipe d'Evaluation. soit 'tla requfte du Bureau du 
Projet, soit de sa propre initiative, constituent un autre moyen utile de diffuser les infor
mations. 

Les Runions Inter-Agences 

Jusqu'a prdsent, le Comitd de Coordination Inter-Agences n'a jou6 qu'un r6Ie peu 
important mais ilne faut pas sous-estimer ier6Ie qu'il pourraitjouer si sa structure 6tait 
appropriie. 

Voies Norniales 

Et finalement. ]a Direction se tient au courant de ce qui se passe et donne des conseils et 
directives -de la faqon normale," c'est hdire par les "voies normales de communication" 
qui permettent aux infurmations de descendre du Directeur jusqu' l'ouvrier du dernier 
dchelon, et vice versa. 
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SEANCE PLENIERE
 
DE TRAVAIL FINALE
 

Pr;sidents: J. Nyema Baker, Liberia 
Peter Kimm. Bureau de l'Habitat, AID/Washington, D.C. 

Participants: 	Ahmed Zaki Abou El Nasr, Egypte
 
Francis Olaseinbe Uddoh, Nigeria
 
Mian Yusuf, Kenya
 
Enoch Hornsby-Odoi. Ghana
 
Jean Konan-Ferrand, C6te d'lvoire 
Samuel G. Ayany, Kenya 
Nathaniel T. K. Mmono, Botswana 
Atchro6 Kouassi. Togo 
Aly Hanne Diop, S(nfgal 
Hilary Dennis, Liberia 

LA PRESENTATION DES RESUMES DES REUNIONS 
DE TRAVAIL ETAIT COMME SUIT: 

Reunion de Travail A-; 	 La Politique du Logement-L'Allocation des Ressources 
Dr. Ahmed Zaki Abou El Nasr, Egypte 

Reunion de Travail B-I 	 Comment Mobiliser les Ressources Humaines 
M. Francis Olaseinbe Uddlo, Nigiria 

R6union de Travail A-2 	 Comment Mobiliser les Ressources Humaines pour I'Habitat 
M. Mian Yusitf, Kenya 

Reunion de Travail B-2 	 La Conservation des Ressources-la Ricupkration du Cofit 
des Logements 
M. Enoch Hornsby-Odoi, Ghana 

Reunion de Travail A-3 	 Le Recouvrement et le Contrble des Arriir~s dans un Projet 
de "Parcelles Assainies" 
M. Jean Konan-Ferrand,Cene d'lvoire 
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Reuniol Lie T1ravail 11-3 	 Assistajnce et Contrifle (Ie latCtmstruction pair 
Atito-Assistance 
,11 Sauelu G,. A van v. Krio-a 

R fmion die Iniwai I A-4 	 1'e., C0iuiiiions Reqiiises pour11 fart iciper .-I un P'ro*jet 
"Tecrratins Viaifliscs'' et ha S&Icctiuiit des P'articipanits 

Rmi~Lion tic Traail B-4 Noite iii rod dcthie stir ics "PaRrcelies *\ssainies" 
V1. 411(T Kohai, lot.Il 

Rtiaion tic i'raai I 5 aIfParticijpatioin ties Resjdits ati Processirs (I Amiejorat un) 
et le Rei'tIStIi) ienft tie's iDiluiues S(w io- E on om i(jtes ef Icuir 
L'tilisationl potur le PIlanning decs Pro jcts dI'Amelioration.'' 
Vl. A/Y Iv I/ane I0ivp. S(n'11"11 

RC~i io tie 'Ira\!i 6 141 Wginmtat ion flancaire Reitlic au fPr~ts ,Ii 
l'Andioration dec Ii laliiat et ses ic Iiuutieus de (cslion 

Ilrl. 1/ 1111. 1I/In"ia 

W11I.COME TO The bM.4 IqW 'E ENCE 
ON HOUSING IN AFRICA 

Sth- 12111iMIAY 1978 Monrovia, Liberia 

Itill ilill ei/c' 
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D)INER OFFIERT IIPR iFi GO I;()LI'IERN E I*ENT BE AD1)1 i~~~Ri.A 

Le poIint cuiiiilifldfltde' Ia si'maine fiii la meitrlleisc rcpjt ion e~tle swiptlu diner 
(IIfert'. par le goti%ernement duI I iberia. au couirs (Iqltle s in%. ite's ont assist' -Iune 
represciltatioii deC (hilses tklkloriques Iibe'riciuus. C(c soilc Ifiniorablc au 

aufill iriblillent hienii i l dure des activites de hi ciIOUice 

11. Flwl c ( ) L do dhuitii Vgtcia prc idvflI de~ /a IRc unioll (it Travadi?B- et .. Paid 
Wli~ikic (IC lA 1 1 poCAflt'lii () ptc(ial %.. /('.% I1-lUl~tillE'XN (/I.v(Au \C 11i ///I C 
Vathcns- 1rlies m, (IMi1ilnitcipi'A Ih dliner cl /(I r~cCplio~l l dollc' parJ It, gi,'UUvoiilnenI dui 
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ALLOCUTIONS DES PAYS
 

Presidents:J. Nyema Baker, Lib6ria 
Peter Kimm, Bureau de 'Habitat, AID/Washington, D.C. 

LES DELEGUES SUIVANTS ONT PRONONCE AU
 
NOM DE LEURS PAYS RESPECTIFS ET DE LEURS
 

ORGANISATIONS RESPECTIVES UNE BREVE
 
ALLOCUTION DE CLOTURE:
 

BOTSWANA-M. Nathaniel T. K. Mmono 

BURUNDI-M. Egide Nsavyumuganwa
 

CAMEROUN-M. Marc Emile N'Difo
 

CHAD-M. El Tidjany Adam Taha
 

CONGO-M. Dominique Mavoungou
 

COTE D'IvouRE-M. Lazare Yeboue
 

GHANA-M. John Augustus Indome
 

KENYA-M. Samuel G. Ayany
 
M. Kiruhi K. Cege 

LESOTHO-M. Malefetsane Nkhahle
 

LIBERIA-M. Hilary Dennis
 

MALAWI-M. Francis Kagassi Sazuze
 

MALI-M. Ouattara Bakary
 

MAURICE (ILE)-M. Joseph R. D. Valadon
 

NIGER-M. Alfari Kaira Naiga 

NIGERIA-M. S.P.O. Fortune Ebie 

SENEGAL-M. Alioune-Khaly Ba
 

TANZANIE-M. Joram Mghweno
 
ToGo-M. Konde-Kikpa Takassi 
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TUNISIE-M. Rachid Karoui
 

ZAIRE-M. Mbole Bubu
 
ZANMBIE- I. Pumulo Muyangwa
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPENIENT-M. Leonard M. Shango 

BANQUE MONDIALE-M. Dhan Singh 
Les ddigations Egyptiennes et Marocaines ont quittd la Conference avant cette 

sance pour des raisons de correspondance d'avi-,ns.
Un Certificat de Participation a W remis .t chaque membre des d~h~gations des 

divers pays. Ils ont .t6 distribus aux d~lguds par le repr~sentant de chaque
d~ikgation apr s son allocution. 
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RESUME DESALLOCUTIONS DES PAYS
 
Les reprcsentants ont remerci le gouvernement du Lihria et I'Agence pour le 

Dtveloppement International du chaleureux accueil qui leur avait 01 fail el ont fIlicit6 
les organisateurs ie ha Cinquiime Conf, rence sur I'Habitat en Alique de leur travail. 

Scion ['opinion gnirale. hi presentation de diverses stratgies dont I'application
permettrait de rsoudre les problmes du logernent en Afrique. a rendu cette 
conf'6rence particuliirement dynamique. Les exposes concernant les Parcelles 
Assainies et la Renovation ont sp6cialement sUscit( I'int~ret des participants qui les ont 
jug s fort instructils. 

Parmi les problk'mes que confronte actuellement I'Af'rique. on a citt, d'une part.
I'ampleur de la migration de la population dfhavoris~e vers les villes et, de ;'a1utre,
I'insuffisance ies recherches. On a estimn que les mani~ res d'aborder les probk'mes et 
de les resoudre devraient varier scion les pays. et que chaque situation devrait Wtre 
examine avant que ies politiques r~alisables ne soient formulkes et mises en oeuvre. 

If a tt sigg&r qu'un organisme regroupant les Soci~ts de Credit Hypoth~caire, les 
urbanistes, les promoteurs de Construction ou les Caisses d' Epargne soit fond6. 

Les participants ont trouve que la Conference avait permis de cr6er et d'affermir des 
liens de solidaritl entre les reprt~sentants des divers pays partageant les mrnes 
objectifs. 

WELCOME IOThe 5th.ON HOUSING IN 
MAY 8th- 12th 1978 Monrovia, 

La si/an', i'alhtuc iti s piays a drine i cht( ' l'asiof 'Ili's n 1('I('i,(jW/gati (l (i /a
f)a ole 
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SEANCE DE CLOTURE 

Pr ;sidnt.s. J. Nyema Baker. Libria 
Peter Kimm, Bureau de IHabitat, AID/Washington, D.C. 

ALLOCUTION DE CLOTURE PAR J. NYEMA
BAKER, DIRECTEUR, NATIONAL HOUSING 

AUTHORITY, LIBERIA 
Je suis certain que pendant votre 

marque5 qu'au Libria comme 
bref s0jour dans notre Capitale, vous avez redans la plupart des pays Africains en voie depement. le besoin en logements dvelopadSquats est d'une importance cruciale. Pendantvisite de chantier avez lavous certainement vu qu'il existait ii Monroviainsalubres et des quartiersdes taudis. Ceux-ci font I'objet d'un plande mme que d'un Programme 

de recasement gouvernemental
de IUSAID devant

mois. Vous avez pu 
&tre mis sur pied d'ici quelques6galement voir les r~sultats des premiers effortsI'Etat dans le but de mettre dciploy6s pardes logements bon march6 i la disposition d'environ 6.000residents de Ia ri~gion de Monrovia.
 

Mesdames 
 et Messieurs. cette Conffirence tenue i Monroviaparticiper un et ,tlaquelle a pugrand nombre de reprisentants libfrienscorporations publiques de divers Ministres. banques,et prives qui collaborent .ila planification. l'investissementla raise en oeuvre de nos etprogrammes d'habiiat, ay particip6 et portera 
&6i,itafois profitable pour ceux quiont des fruits dont bfnficierontLibria pour qui un 

la population d~favorisie dulogement ad6quat reste toujours un hesoin crucial. si non vital.
 
Une des choses que je vous 
prie instamment de ne pas oublier quandchez vous. vous rentrerezcest que le discours d'ouverture prononc6 par le chef de ITEtat
Dr. William R. Tolbert, Jr., Librien,
n'*tait pas tout simplement une formalitd politique d'accueil, mais plut6t )a manifestation sincere de sa volont6 de r6aliser la thchesible- "imposqu'il s'est fix6: 6lever Ies pauvres du Liberia de 'la paillasse au matelas".

Au nor de mon gouvernement. je
parraind voudrais maintenant remercier I'USAID d'avoircette Conference. Le peuple lib6rien envisageperspective avec enthousiasme lade la mise en oeuvre du Programme de l'USAID qui aidera plus de 9.600libfriens de Monrovia et de ses alentours ittrouver tin logement. 

225 



En ce qui concerne la National Housing Authority (Office National de I'lHabitat).
nois pensons que les discissions Ot les contacts personnels que nouLs ao1s eLlS rivec 
les l616gi6s exprinments Lies illres pays Africains, nous ont d6tutiles et continUeront 
a I' tre dans I'avenir. Par exernple, hlols avons di&jh entan16 des discLSsions concernainl 
la possibilit6 tie visite" le Kenya, l Tanzanie. le Nigt.ria. le Ghana. etc., pour que les 
nlienbres Lie moll 6quipc et nioi-ni ne puissions observer les progranmes d'habitat et 
nous entretenir avec les administrateurs Lie ces programmes. Ceci nous sera fort utile 
lorsque nous met rons ai point noi re Politique Nationale d'-labitat. 

En conclusion, J'esp~re quc lorsque VOls rentrerez chez vouIs, vous remporterez tin 
bon sotuvenir tie votre bref SJoturlians notre Capitale. Nous Vous souhaitons tous tin 
bon voyage de retotir ct nos prires VOLuS acconpagnent pourf qlUe votls puissiez VOiS 
remettre ,I hi t;iche d'assurer une habitation attqtiatc -i la population dftfavoris&c de 
I'Afrique, 

ONjg 
!4
 

:R.'
 

: .. ;',K/MM-

Icl1'htlW hue 1 un 'el'filt ¢' 'li'i'll io (III c rI k .S/aS i Chttu'eance (/(' 
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ALLOCUTION DE CLOTURE PAR PETER KIMM,
 
DIRECTEUR, BUREAU DE L'HABITAT, AGENCE
 
POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL,
 

WASHINGTON, D.C.
 
Avant toute chose, je voudrais personnellement remercier toutes les personnes qui ont 

mis cette conference .,ur pied mais comme elles sont si nombreuses. et que plusicurs 
conf~renciers les ont d~ja remerci~es. je m'en abstiendrai pour ne pas redire ce qui a d6ja
dt6 dit. N~anmoins. je pense que George Cardis. le coordinateur de cette conference et 
tous ceux qui ont travailld avec lui et son 6quipe ont fait tin travail de tout premier order et 
que nous devrions applaudir George. 

Je pense que nous devrions aussi remercier les personnes qui ont install6 l*6quipenent. 
les micros, etc.. ,tant donn qu'elles n'ont pas dfi le faire tine seul fois. mais deux fois. Le 
personnel de I[httel de ,raient tre 6galement f'licit6 d'avoir russi a maintenir tin bon 
service malgr, les difficult~s extrieures qu'ils ont dti surmonter. 

Et enfin, il me reste deux certificats it remettre, et je voudrais le faire imm~diatement. 
Ils vont at nos deux interpr~tes, Helen Kaps et Carol Wolters. Je les prie de bien vouloir 
s'avancer. Ces deux jeunes personnes ne sont pas seulement de bonnes traductrices, je 
dirais plut6t qu'elles sont excellentes, et je suis stir que ceux qui parmi vous ont assist6 a 
d'autres confdrences internationales se rendent bien compte de la qualitd de leur tra
vail. 

II me reste encore une derni~re personne -t mentionner, il s'agit de mon collgue, le 
copr6sident M. Baker. Je n'avais pas eu le plaisir de faire sa connaissance avant mon 
arriv~e A Monrovia samedi dernier. mais depuis lors nous avons eu l'occasion de bien 
nous connaitre, vue l'importance de cette conference. Etant donn6 les circonstances 
auxquelles nous avons dfi faire face pendant la conference, nous avons dOi rdsoudre 
chaquejour quantit6 de problzmes. Je peux vous assurer que M. Baker est un homme qui
garde son sang froid et reste toujours de bonne humeur. Ce fut donc un 'i6ritable plaisir 
que de travailler avec lui. A mon avis, nous devrions le remercier profond~ment car nous 
avons tous 6td t~moins de son hospitalit6 pendant cette derni~re semaine etje ne vois pas 
comment on aurait pu choisir un meilleur president que lui pour une de nos 
conferences. 

Nous avons dt6 invites A tenir la VI Conference au Maroc et nous avons requ une 
semblable invitation du Kenya. Comme le Kenya nous a d~j-i requs il y a deux ans, cette 
nouvelle invitation du Kenya pourrait encourager d'autres pays 'i en faire de mme. A 
I'6gard de notre prochaine conference, [I'nternational Union of Building Societies, qui est 
reprdsentde ici par M. Norman Strunk, a suggdr6 qu'en 6tablissant le calendrier de Ia 
prochaine conference, ils essayeront de fixer une rdunion de I'International Union soit 
avant ou apr~s la conference dans la m~me ville, du moins si nous le ddsirons. Ceci 
permettrait aux deux groupes de mieux se connaitre et peut- tre donnerait une nouvelle 
dimension AiIa question de 'habitat en Afrique. A mon avis, il me semble que ce projet 
serait certes avantageux. Si vous avez une ormnion A ce sujet, vous pourriez en faire part 
soit Amoi-m~me soit Ad'autres aujourd'hui ou plus tard et nous vous en serions fort re
connaissants. 
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C'est ]a cinqui~me conference A laquelle j'assiste, et il va sans dire que cette 
conf6rence-ci a 06 meilleure que la quatri~me ne I'6tait comme cette derniire a 06 
meilleure que la troisi~me et ainsi de suite. En effet, il devrait en 8tre ainsi. Cependant, il 
n'en reste pas moins vrai que des ameliorations pourraient toujours avoir lieu. Nous 
ferons donc tout notre possible au cours de I' annie prochaine pour faire en sorte que des 
ameliorations soient apport~es Ala prochaine conference. En retrospection, on peut dire 
que cette conference a dgbut6 A un niveau tr~s 6levd puisque le Chef d'Etat du Liberia 
nous a fait i'honneur de sa prdsence en prononqant le discours d'ouverture, ce discours 
ayanw dt suivi par un expos6 extr .mement profond et informatif prononc6 par le Ministre 
des Finances Supplant, Mine. Ellen Johnson-Sirleaf. 

II y a plusieurs points qui ont 6t6 discut~s au cours de ]a conference mais qui n'ont pas 
dt6 repris par les confgrenciers que nous avons entendus ce matin. lI conviendrait 
peut-6tre d'insistcr sur le fait que puisque nous essayons de nous adresser le plus possible 
aux categories de revenus les plus bas et que nous parlons de prts au logement, certaines 
attitudes internationales concernant les taux d'int&r&t pourraient sans doute poser des 
probl~mes. A cet 6gard, il existe une mgthode qui mdrite notre atention. Il s'agit des prets 
A remboursement progressif. Au d6part, les versements initiaux pour l'achat d'une 
habitation sont bas, puis par la suite ils augmentent "imesure que la vie du pret avance. A 
mon avis,je ne crois pas qu'on ait suffisamment attach6 d'importance Acette mgthode qui 
en morite plus, 6tant donn6 qu'elle rgsoud de faqon efficace les questions relatives au taux 
d'intgr&t et au remboursement du prt. Un autre aspect de cette mgthode, c'est que dans 
les annges A venir, si l'inflation continue A se faire sentir au meme taux qu'aujourd'hui, il 
est fort probable que ces paiements se trouvent toujours Ala portde des groupes Afaibles 
revenus auxquels nous nous adressons. Je suis tr~s content que des agences interna
tionales comme la Banque Mondiale, la Banque Africaine de D~veloppement pour n'en 
citer que quelques-unes, aient particip6 Ala conference et qu'elles aient assist6 pour ainsi 
dire A toutes les sdances. II faut que les pays intdressds et les agences internationales 
cooprent tr~s 6troitement pour mieux comprendre leurs points de vue respectifs. 

A prgsent,je voudrais annoncer une nouvelle initiative que I'AID voudrait entreprendre 
cette annde. Nous avons remarqu6 que pendant les conferences de ce genre, nous 
n'avions ni le temps ni l'occasion de p6n6trer en d6tail dans des sujets sp~cifiques. Or, il 
faudrait vraiment que ces questions soient 6tudi~es en plus de profondeur. Nous 
voudrions initier un nouveau programme cette annde . Washington qui consisterait en une 
revision d'un m 'is des dernires idles concernant le domaine de ]'habitat et du 
d(veloppement urbain visant la population africaine ddfavoris~e. Ce programme a'adres
serait d'une part aux responsables des pays en voie de d6veloppement charges d'6tablir la 
politique et de I'autre Aceux dont les activit~s influencent sa mise en place. Nous sommes 
en train de mettre au point un programme d'un mois que nousjugeons valable et nous nous 
attendons Ace que ce programme, au depart, puisse accommoder environ 30 participants. 
Malheureusement, il ne sera donn6 qu'en anglais. 

En novembre de cette annie, nous comptons avoir un groupe de 30 participants venant 
de divers pays int~ress~s. Tout pays nourra d~l~guer de 3 A 6 personnes. Tous 
renseignements supplkmentaires A ce propos devraient etre adress~s au Bureau de 
rHabitat ou aux repr~sentants de 'AID Aqui vous avez normalement Afaire. Nous avons 
l'intention de mettre au point un programme permanent dirig6 par les meilleurs sp6cia
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listes que nous connaissons en ce domaine. Apr~s un certain temps. il sera offert en 
plusieurs langues. 

En conclusion, je voudrais me servir d'un symbole que les jeunes de mon pays ont 
commenc6 Aemployer et je crois que ce geste existe aussi dans d'autres pays. II n'est pas 
nouveau puisqu'il remonte au temps des Romains. Quand tout va comme ils le souhaitent, 
ils pointent le pouce vers le haut. Cest ce que les Romains faisaient au Forum et je 
sugg~re que nous les imitions en terminant cette confrence sur I'habitat en Afrique. Je 
vous remercie de votre attention et je dclare cette conference close. 
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LISTE DES PARTICIPANTS
 

H6tes: 	 La National Housing Authority du Liberia
 
La Municipalit. de Monrovia, Liberia
 

Botswana 

M. 	 Erik Madsen. R~sponsable de l'Habitat Bon March6. Minist~re des Pouvoirs
 
Publics Locaux et des Territoires
 

M. 	Nathaniel T. K. Mmono. Secrftaire Permanent, Gouvernement de Botswana 

Burundi 

M. 	Thaiasse Mabushi, 1ngfnieur, B. CT. B.P. 1860, Bujumbura 
M. 	 Egide Nsavyumuganwa. Directeur du Cabinet, Ministre des Travaux Publics Ct de 

I'Habitat 

Cameroun 

M. 	Duane Kissick. Architecte, Minist re de i'Equipement, USAID/Camroun
M. 	Marc Emile N'Difo, Directeur de l'Urbanisme et de I'Habitat, Ministbre de I'Equipe

ment et de i'Habitat 

Chad 

M. 	El Tidjany Adam Taha, Minist~re du Genie Civil, Bureau de I'Habitat 

Congo 

M. 	 Dominique Mavoungou, Secr~taire Gdnfral, Fonds National de ia Construction 

Cte d'ivoire 

M. 	 Samuel Acquah, Directeur Administratif, SOGEFIHA 
M. 	 Blaise Anoh, Directeur des Finances, SOGEFIHA 
M. 	 Kangah Anthony, Directeur Adjoint, Credit de la C6te d'lvoire 
M. 	 Moussa Bamba, Cadastreur, SETU 
M. 	Emmanuel Dable, Directeur G~ndral, SICOGI 
M. Antoine Claude Ebah, Cadastreur SETU 
Mile. Sara Frankel, Responsable Regional de I'Habitat, USAID, RHUDO/Abidjan 
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M. Konan Pascal Koffi, Agent Immobilier, SOGEFIHA 
M. 	 Kornard Konan, Directeur Adjoint, BNEC 
M. Jean Konan-Ferrand, Directeur General, SICOGI 
M. 	 Kafongo Kone, Directeur G6n6ral, Compagnie Ivoirienne de Financement 

Immobilier 
M. Simon Nandjui, Directeur General, SOGEFIHA 
M. Alassane Ngom, Architecte, Corps de D6veloppement 
M. Dakassie Ouattara, Directeur des Finances, BNEC 
M. Leon Tanon, Ing6nieur, AVB 
M. Albert N. Votaw, Bureau Regional de l'Habitat, USAID, RHUDO/Abidjan 
M. Lazare Yeboue, Directeur General, BNEC 

Egypte 

Dr. Ahmed Zaki Abou El Nasr, Ministre Suppliant, Vice-President, Credit Foncier, 
Secteur Bancaire 

M. Mohamed Salah Eldin Bendari, Ministate de l'Habitat et de la Reconstruction 
M. 	Mohamed Salah Zaki El-Din, Directeur General, Architecte et Urbaniste, Ministre 

de l'Habitat et de la Construction 
M. Abdel Rahman Labib Abou Shanab, Ministre Suppl6ant, Minist&re de 'Habitat et 

de la Reconstruction 

Ghana 

M. John A. Cooper, Responsable du Developpement, USAID/Ghana 
M. Enoch Hornsby-Odoi, Directeur G6rant, Societe de D6veloppement Tema 
M. John Augustus Indome, Secr6taire Principal en Chef, Ministate des Travaux et de 

I'Habitat 
M. 	Joseph Kofi Obeng, Chef du Bureau de Credit Hypoth6caire, Bank for Housing and 

Construction 
Mme. 	Virginia Ofosu-Amaah, Premier Responsable de la Planification, Ministtre des 

Travaux et de I'Habitat 

Kenya 

M. Samuel G. Ayany, Di.ecteur General, National Housing Corporation 
M. Donald A. Gardner, USAID, RHUDO/Nairobi 
M. Kiruhi K. Cege, President, Comitn6 d'Habitat Umoja, Consedl Munir'ipal de Nairobi 
M. 	 Michael Lippe, Conseiller Regional pour 'Habitat, USAID, RHUDO/Nairobi 
M. Maxwell Ombogo, Premier Avocat, Conseil Municipal de Nairobi 
M. Mian Yusuf, Directeur de Projet, Conseil Municipal de Nairobi 

Lesodio 

M. 	Malefetsane Nkhahle, Directeur de 'Habitat, Gouvernement du Lesotho 
M. Jerry Peko, Urbaniste, Gouvernement du Lesotho 

Libkra 

Son 	Excellence Dr. William R. Tolber't. Jr., President du Liberia 
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M. Edward David. Maire de la Ville de Monrovia
M. D. Franklin Neal. Ministre, Minist re de la Planification et des Afaires
 

Economiques
 
M. James Phillips. Ministre des Finances 
M. Gabriel Tucker, Ministre des Travaux Publics et President du Conseil de Direction,

National Housing Authority

Mme. Ellen Johnson-Sirleaf. Ministre Suppliant des Affaires Fiscales et Bancaires
 
M. J. Nyema Baker, Directeur, National Housing Authority 

M. G. H. Andrews, Conseiller Juridique. National Housing Authority
M. William J. Appleton. Jr., Pr6sident, Architecture and Town Planning Consultants
M. Robert Askew. Directeur d'Exploitation, National Housing and Savings Bank

Mile. 
 Elizabeth Autridge. Premier Responsable de ]a Planification, Ministbre de ia 

Planification 
M. Antoine Aziz, Directeur, Baakalini et Aziz 
M. Bruce A. Barrett, Vice-Pr6sident, Stanley Consultants 
M. Cletus B. Blamo, Inspecteur G6n6ral, LEC 
M. Timothy Block, Milton & Richards
 
Mile. Anna Cooper, Directeur Adjoint du Personnel, Minist~re de ['Agriculture

M. Pryde Davis, Directeur Regional, IAHS 
M. Seybold Dawoyea, Inspecteur de Construction, National Housing and Savings Bank
M. Hilary A. Dennis, President, National Housing and Savings Bank 
M. George Domie, Commissaire V6rificateur Interaie, National Housing and Savings
 

Bank
 
M. Alvin Eastman, Directeur Adjoint, National Housing and Savings Bank
M. Green Ekadi, Premier Economiste, Minist~re de ['Agriculture
M. John Goweh, Directeur d'Exploitation Adjoint, National Housing and Savings Bank 
M. John Hammond, Urbaniste, National Housing Authority
M. Lamin Hassan, Premier Ing6nieur, National Housing Authority
M. Olav Dag Hegma, Directeur de Projet, A/S Edelbetong/Grunn og Heybygg
M. Varfee Herron, Signataire, Fond6 de Pouvoir, National Housing and Savings Bank
M. Paul Jeffy, Economiste, Ministre de la Planification et des Affaires Economiques
Mile. Cecilia M. Kennedy, Ministre Adjoint Administration, Ministre de la Santd 

et de I'Assistance Publique

Mme. Angeline Kesselly, Responsable des Recherches, National Housing Authority

M. 	William J. McBorrough, Directeur, Bureau des Domaines et du Cadastre,
 

Minist~re des Domaines et des Mines
 
M. Joe Merchant, Architecte/Ing6nieur Constructeur, National Housing Authority
M. Aaron B. Milton, Architecte, Milton & Richards Consultants 
M. John G. Misseh, Secr6taire, National Housing Authority
M. Lauri Palojarvi, Directeur en Residence, Lemminkainen Oy
M. Pascale Perilhou, Expert Conseil/Urbaniste, Monrovia City Corporation
Mile. 	Janice Pratt, Stagiaire Attach6e au Service de Gestion, National Housing and 

Savings Bank 
M. 	 Mohammad Qureshi, Directeur, Crdi't et Marketing, National Housing and 

Savings Bank 
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M. 	Emmanuel Reeves, Stagiaire Attach6 au Service de Gestion, National Housing 
and Savings Bank 

M. 	Fulton 0. Reeves, Stagiaire Attachd au Service de Gestion, National Housing
 
and Savings Bank
 

M. John T. Richardson, Architecte, H. Toussaint, Richardson & Associates 
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