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rAin d& Conference 

Monday, April 9, 1984 	 lundl, 9 avril 1984 

08:30 	 Buses depart from Hotel Teranga 08h30 Les Autocars partent de I'h6tel Teranga 

09:00 	 OPENING CEREMONIES Conference Hall 09h00 CEREMONIES D'OUVERTURE Salle de conference 

The Hon. Amadou Sail, L'Honorable Amadou Sail,
 
Mayor of Dakar, Senegal le Piesident du Conseil Municipal, Dak3r, Senegal
 

The Hon. Charles Bray, 	 L'Hor!orable Charles Bray
 
U.S. Ambassanor to Senegal 	 Ambassadeur des Etats-Unis au Senegal 

Dr. Arcot Ramachandran. Executive Director, Dr. Arcot Ramachandran, Directeur general,
 
United Nations Centre for Human Settlements Centre des Nations Unies pour I'habitat humain
 
(HABITAT), Kenya (HABITAT), Kdnya
 

Mr. Peter Kinim, Director, M. Peter Kimm, Directeur,
 
Office of Housing and Uroan Programs, U.S. Agency for L'Office des programmes d'habitat et d'uroanisme,
 
International Development, Washington, D.C., USA Agence des Etats Unis pour le ddveloppement inter
(Conference Co-Chairman) national, Washington, D.C., EUA
 

(Co-president de la conference) 

The Hen. Hamidou Sakho, Minister of Urbanism L'Honorable Hamidou Sakho, Ministre de lurbanisme 
and Housing, Republic of Senegal et de I'habitat, Republique du Senegal 
(Conference Co-Chairman) (Co-president de IAconference) 

10:30 	 PLENARY1 Conference Hall 10h30 1 ere SEANCE PLENIERE Salle de confdrcnce 

Urbanization in Africa: Issues and Options 	 L'urbanisation en Afrique: questions et choix 

Speaker: 	The Hon. John Mbogua, L'orateur: L'Honorable John Mbogua, 
Permanent Secretary Secrdtaire permanent, Minist~re des 
Ministry of Local Government, Kenya collectivites publiques locales, Kenya 

11:30 	 Break 11h30 Pause cafe 

12:00 PLENARY 2 Conference Hall 12hOD 2e SEANCE PLENIERE Salle de confdrence 

Urbanization: The Senegal Experience L'experience Sendga/aise en matire d'urbanisation 

Chairman: Mr. Landing Sane, Le president: M. Landing Sane, Directeur de la 
Director of Construction and Housing, construction et de rhabitat, Ministere de 
Ministry of Urbanism and Housing, Senegal lurbanasme et de I'habitat, Sen'sgal 

Speakers: Mr. Macky Sail, Director of Urbanism and 
Architecture, Ministry of Urbanism and 

Les orateurs: M. Macky Sall, Directeur de lurbanisme et 
de 'architecture, Ministere de l'urbanisme 

Housing, Senegal et de I'habitat, Senegal 

Mr. Bachir Gaye, Chief, Division of Urbanism, 
Ministry of Urbanism and Housing, Senegal 

M.Bachir Gaye, Chef de la division 
d'urbanisme, Ministsre de lurbanisme et de 
rhaoitat, Senegal 

Mr. Roland Depret, M. Roland Depret, 
Architectural Society of Senegal L'Ordre des Architects du S~negal 

13:15 	 Buses depart from Congress Centre 13h15 Les autocars partent du Centre de corigres 

16:00 	 Informal discussion on Urbanization in Senegal 16hO0 Discussion informelle sur l'uibanisation au Senegal 
(Optional) Teranga Hotel, Room B (facultatif) H6tel Teranga, Salle B 

19:00 	 RECEPTION 19hO RECEPTION 
Hosted by the United States Government Donne par le Gouvernement des Etats-Unis 

V 



Tuesday, April 10, 1984 mardl, 10 avrll 1984 

08:30 Buses depart from Hotel Teranga 

09:00 PLENARY 3 	 Conference Hall 

Allocation Debate: Investment in Primary Cities vs. 
Secondary Cities Development Programs 

Chairman: 	 Mr. Peter Kimm, Director, 
Office of Housing and Urban Programs, U.S. 
Agency for International Development, 
Washington, D.C., USA 

Debaters: 	 Mr. Alfrod Van Huyck, President, 
Planning and Development Collaborative 
International, USA 

Dr. Dennis Rondlnelll, Professor of 
Development Planning, Syracuse University, 
USA 

Discussion 

11:00 Break 

11:30 PLENARY4 	 Conference Hall 

Lessons In Secondary City Development from Other 
Continents 

Chairman: 	 Dr. Malcolm Rivkin, President, 

Rivkin Associates Inc., USA 


Speakers: 	 Mr. Edgar do Souza, Coordinator, Medium Size 
Cities Project, Ministry of Interior, Brazil 

Mr. Hendropranato Suselo, Head, 
Planning and Programming Division, Cipta 
Karya, Ministry of Public Works, Indonesia 

Discussion 

13:15 Buses depart from Congress Centre 

16:00 Urban Development Tour of Dakar (Registration required)
Organized by the Office of Low Income Rental Housing 
(OHLM) 

Informal discussions on Lessons from Other Continents 
with Mr. De Souza and Mr. Suselo 
(Optional) Teranga Hotel, Room A 

08h30 Les autocars partont de I'h~tel Teranga 

09h00 3 e SEANCE PLENIERE Salle de confdrence 

Ddbat sur Ia rdpartlitIondes ressources: Investissement 
dans les villas primaires/programmes de ddve/oppement 
des villes 'econdaires 

Le president* M. Pter K(1mm, Directeur, L'Office des 
programmes d'habitat et C"urbanisme 
Agence des Etats-Unis pour le ddveloppe
ment international, Washington, D.C., EUA 

Les 
participants 
au ddbt: 

hi. Alfred Van Huyck, Prdsident, 
Planning and Development Collaborative 
International, EUA 

Dr. Dennis Rondlnelll, Professeur de 
planning en developpement, Universitd de 
Syracuse, EUA 

Discussion 

11h00 Pause cafd 

11h30 ,e. SEANCE PLENIERE Salle de confdrence 

Legons t/rds du ddveloppement des 
dans les autres continents 

villas secondaires 

Le president: flr. Malcolm Rivkln, Prdsident, 
RIvKin Associates Inc., EUA 

Les orateurs: M. Edgar de Souza, Coordinateur, Projet
des villes de taille moyanne, Ministare de 
lIlntdrieur, Brdsil 

Discussion 

M. Hendropranato Suselo, Directeur, 
Division du planning at de la programma
tion, Cipta Karya, Ministtre des tr-vaux 
publiques, Indondsie 

13h15 Les autocars partent du Centre de Congr~s 

16h00 Visite des aires de d~veloppement de Dakar (Sur inscrip
tion) Organisd par I'Office des habitations A loyer 
mod~rd (OHLM) 

Discussions informelles sur les leqons tirdss d'autres con
tinents avec M. de Souza and M. Suselo 
(facultatif) H~tel Teranga, Salle A 
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Wednesday, Ar, 1, 1984 mercredl, 11 avil[ 1984 
C8:30 Buses depart from Hotel Teranga 08h30 Les autocars partent de I'h6tel Teranga 
09:00 PLENARY 5 Conference Hall 09h00 5 e SEANCE PLENIERE Salle de confdrence 

Case Studies of Secondary City Development In Africa Etudes de cas: Ddveloppement des villes secondaires en 
Afrique 

1. Ivory Coast 1. C6te d'lvolre 
Chairman: Mr. Michael Llppe, Director, 

USAID Regional Housing and Urban
Development Office (RHUDO),
Abidjan 

Le president: M. Michael Llppe, Directeur, 
Bureau rdgional de 'habitat et du
ddveloppement urbain de I'USAID
(RHUDOiBRHDU), Abidjan 

Panelists: Mr. Isaac Brou Kove, Director of Urban
Prnjects, Ministry of Public Works, Con-
struction, Post and Telecommunications, 
Ivory Coast 

Les membres M. Isaac Brou Koua, Directeur des
de la projets urbains, Ministre des travaux
tribune: publiques, de la construction, des postes

et des telcommunications, C6te d'lvoire 
Mr. Scott Johnson, Technical Adviser,
RHUDO, Abidjan M. Scott Johnson, Conseiller technique,

USAID (RHUDO/BRHDU), Abidjan 
The Hon. Jean KauI.Memel, Mayor of 
Dabou, Ivory Coast L'Honorable Jean KauI.Memel, Maire de 

Dabou, COte d'lvoire 
Mrs. Tenln Toure, Socioloaist. Deoartment
of Urbanism, Central Studies Bureau, 
Ivory Coast 

Mine. Tdnln Toure, Sociologue, Ddparte.
ment d'urbanisme, BCET (Bureau 
Central d'dtude technique), C6te d'lvoire 

2. Kenya 
2. Kdnya 

Chairman: Mr. Fredrik Hanson, Director,
USAID Regional Housing and Urban 
Development Office (RHUDO), Nairobi 

Le prdsident: M. Fredrik Hansen, Directeur,
Bureau rdgional de I'habitat el du 
d~veloppement urbain de I'USAID 
(RHUDO/BRHDU), Nairobi 

Panelists: The Hon. John Mbogua, Permanent 
Secretary, Ministry of Local Government, 
Kenya 

Les membres L'Honorable John Mbogua. Secrdtalre 
de la permanent, Ministare des collectivitds 
tribune: locales, Kdnya 

Mr. James Mutero, Deputy Chief Planning
Officer, Ministry of Works, Housing and 
Physical Planning, Kenya 

M. James Mutero, Officier-chef adjoint
du planning, Ministare des travaux 
publiques, de I'habitat et du planning de 
I'environnement,Kdnva 

Mr. Andrew LIgale, Managing Director,
The Kenya Housing Corporation M. Andrew Llgale, Directeur gestionaire,

Corporation de 'habitat du Kdnya 
Discussion 

Discussion 
11:00 Break 11h00 Pause cafd 
11:30 PLENARY 6 Conference Hall 11h30 6e SEANCE PLENIERE Salle de confdrence 

Case Studies of Secondary City Development in Africa 
(continued) 

Etudes de cas: D6ve/oppement de. vilies secondaires en 
Afrique (suite) 

3. Tunisia 3. Tunisia 
Chairman: Mr. David Llebson, Director, USAID 

Regional Housing and Urban Development 
Office (RHUDO), Tunis 

Le president: M. David Llebson, Directeur, Bureau
rdgional de I'habitat et du d~veloppe. 
ment urbain de iVUSAID (RHUDO/ 

Panelists: Mr. Mohamed Saad, Deputy Director of 
Local Government, Ministry of Interior,
Tunisia 

BRHDU), Tunis 
Les membros M. Mohamed Saad, Sous Directeur i Ia 
de la Direction Gdn~rale des collectivitds 
tribune: publiques locales, Minist~re de 

l'Intdrieur, Tunisie 
Ms. Sonla Hammam, Regional Housing
Officer, RHUDO, Tunis Mme. Sonia Hammam, Officier regional

de I'habltat (RHUDOIBRHDU), USAID, 
Tunis 

vii 



Wednesday, April 11, 1984 (continued) mercredl, 11 avrll 1984 (suite) 

4. Nigeria 4. Nigeria 
Chairman: Ms. Amy Nolan, Regional Housing Officer 

RHUDO, Abidjan 
La prdsidente: Mme. Amy Nolan, Officier regional c 

I'habitat (RHUDO/BRHDU), USAID,
Abidjan 

Panelists: Dr. Plus Sada, Professor of Geography, 
University of Benin, Nigeria 

Les membres 
de la 

Dr. Plus Sada, Professeurde geograpt 
UniversitL du Bdnin, Nigeria 

Dr. Andrew Onokerhoraye, Department
Geography, University of Benin, Nigeria 

of 
tribune: 

Dr. Andrew Onokerhoraye, Departeme
de gdographie, Universitd du Benin, 

Discussion Discussion 
Nigeria 

13:15 Buses depart from Congress Centre 13h15 Les autocars partent du Centre de congr~s 
16:00 Urban Development Tour of Dakar. repeated (Registration

required) Organized by the Office of Low Income Rental 
Housing (OHLM) 

16h00 Visite des aires de ddveloppement de Dakar (Sur inscri 
tion) (Repdtitlon du programme de mardi) Organisd p
I'Office des habitations Aloyer moddr (OHLM) 

Informal discussions on Secondary City Development
Africa (Optional) 

In Discussions informelles sur le developpement des vili 
secondaires en Afrique (facultatif) 

Ivory Coast and Tunisia 
Kenya and Nigeria 

Hotel Teranga, Room B 
Hotel Teranga, Room A 

La Cbte d'lvoire et le Tunisie 
Le K6nya et le :4Igdria 

H6te! Yeranga, Salle 
H1tel Teranga, Salle 

viii 



Thursday, April 12, 1984 jeudi, 12 avril 1984 

08:30 Buses depart from Hotel Teranga 08h30 Les autocars partent de I'h~tel Teranga 

09:00 WORKSHOPS Congress Cantre 09hO ATELIERS DE TRAVAIL Centre du congr~s 

These workshops focus on special problems of planning 
and managing secondary cities development. Capacity of 
each is limited to35 particioants. All four will be presented 
at 09:00 and again at 11:30. Delegates arerequested to sign 
up for their cltoices (one workshop for each scheduled 
time) at the Conference Secretariat by 13:30 on Wednes- 
day, April 11. 

WORKSHOP 1 	 Conference Room A 

Management Capacity Building 

Chairman: 	 Dr. Peter Amato, Assistant Project Develop. 
ment Officer, Office of Local Administration 
and Development, USAID, Cairo 

Panelists: 	Mr. Charles Boyce, Officer-in.Charge of Train-
ing, United Nations HABITAT, Nairooi 

Mv. Earl Brown, Senior Development Planner 
Research Triangle Institute, USA 

Mr. Hudu SlIta, Planning Officer, 
Tamale, Ghana 

WORKSHOP 2 	 Conference Room B 

Public Finance and Private Investment 

Chairman: 	 Dr. Michael Cohen, Chief, Oeraticns Support 
and Research, The World Bank, Washington, 
D.C., USA 

Panelists: 	 Mr. David Grossman, President, 
Nova Institute, USA 

Mr. Mohamed Saad, Deputy Director of Local 
Government, Ministry of Interior, Tunisia 

Mr. Vincent 	 Obongo, Treasurer, Mobil Oil, 
Kenya 


WORKSHOP 3 	 Conference Room C 

Information for Planning and Management 

Chairman: 	 Dr. Michael McNulty, Chairman, 
Intern3tional Development Program, 
University of tcwa, USA 

Panelists: 	Dr. Fatou Sow, Research Sociologist, 

University of Dakar, Senegal 


Mr. Nicholas Ekra, Director of the Cadaster, 

Ministry of Economy and Finance, 

Ivory Coast 


Dr. James McCullough, 

Urban Administration Specialist, 

Research Triangle Institute, USA 


Les ateliers traitent les diffdrents probl~mes du planning 
et de ia gestion du dhveloppement des villes secondaires. 
Le nombre de participants A un atelier est limit6 A35. Les 
ddldgues doivent choisir un atelier A 9h et A 11h30 et 
s'inscrire aux ateliers aupres du secr6tariat de la con
fdrence au plus tard A 13h30, mercredi, 11 avril. 

ATELIER 1 	 Salle de conference A 

D6veloppement des aptitudes de gestion 

Le president: Dr. Peter Amato, Officier assistant de 
d6veloppement de projet, Bureau d'adminis
tration locale et de oeveloppement, USAID, 
Le Caire 

La tribune: 	 M. Charles Boyce, Officier responsable de 
la formation, programme HABITAT, 
Nations-Unies, Nairobi 

M. Earl Brown, Planiste du d~veloppenient, 
Research Triangle Institute, EUA 

M. Hudu Siita, Officier de planning, 
Tamale, Ghana 

ATELIER 2 	 Salle de conference B 

Financement public et investissement priv6 

Le president: 	 Dr. Michael Cohen, Directeur des operations 
et de la recherche, Banque mondiale, 
Washington, D.C., EUA 

La tribune: 	 M. David Grossman, President, 
Nova Institute, EUA 

M. Mohamed jaad, Sous Directeur A Ia 
Direction General des collectivites pub
liques locales, Minist~re de l'lnterieur, 
Tunisie 

M. Vincent Obongo, Tresorier, Mobil Oil, 
Knya
 

ATELIER 3 	 Salle de confirence C 

Information pour le planning et le gastion 

Le president: 	 Dr. Michael McNulty, President. 
Programme de dveloppement international, 
Universite d'lowa, EUA 

La tribune: 	 Dr. Fatou Sow, Sociologue-Chercheur 
Associi, Institut Fondamental d'Afrique 
Noir, Universit6 de Dakar, Senegal 

M. Nicholas Ekra, Directeur du Cadastre, 
Ministre de I'conomie et des finances, 
COte d'lvoire 

Dr. James McCullough,
 
Sp~cialiste en administration urbaine.
 
Research Triangle Institute, EUA
 

ix 



Thursday, April 12, 1984 (continued) jeudl, 12 avril 1984 (suite) 

WORKSHOP 4 Conference Room D 

Mrrket Town Planning and Analysi" 

Chairman: Dr. Eric Chetwynd, Jr., Chief, Regional and 
Riral Development Division, Office of Multi. 
Sectoral Development, USAID, Washington, 
D.C., USA 

Panelists: Dr. Dennis Sondlneill, 
Professor of Development Planning 
Syracuse University, USA 

Dr. Gerald Karaska, 
Professor of Economic Geography,Clark University, USA 

Dr. Rickle Sanders, Africa Bureau 
USAID, Washington, D.C., USA 

Mr. Avrom Ben.David Val, 
Senior Technical Officer, Regional 
Economics, USAID, Washington, D.C., USA 

ATELIER 4 Salle de confdrence D 

Planning at analyse pour les villas de march6 

Le prbsident: Dr. Eric Chatwynd, Jr., Directeur, Division 
du ddveloppement rural "t rdgional, Bureau 
du ddveloppement multl-sectoriel, USAID, 
Washington, D.C., EUA 

La tribune: Dr. Dennis Rondineill, 
Professeur en planning du ddveloppement, 
Universitd de Syracuse, EUA 

Dr. Gerald Karaska, 
Professeur de gdographie dconomiqueUniversitt Clark, EUA 

Dr. Rickle Sanders, Bureau Africain,
USAID, Washington, D.C., EUA 

M. Avrom Ben.Dovid Val, 
Officier technique, dconomio r~gionale, 
USAID, Washington, D.C., EUA 

11:00 Break 11h00 Pause c,1fd 

11:30 REPETITION OF WORKSHOPS 
Conference Rooms A, B, C and D 

11h30 REPETITION DES ATELIERS DE TRAVAIL 
Salles de confdrence A, B, C et D 

13:15 Buses depart from Congress Centre 13h15 Les autocars partent du Centre de congr~s 

15:30 Utilization of Films for Training In Housing and Urban 
Development (optional) Conference Room, 

Ministry of Foreign Affairs 

Chairman: Mr. Fredrik Hansen, Director, Regional 
Hou3ing and Urban Developrtent Office 
(RHUDO), Nairobi 

Panelists: Dr. Norman Miller, Adjunct Professor of 
Environmental Studies, Dartmouth College, 
USA 

Dr. Frederick Fisher, 
Regional Training Adviser, 
RHUDO, Nairobi 

15h30 Utilisation de films pour /e formation en matibre de 
dve/oppement de Ihabitat et de /urbanisme (facultatif) 
Salle de confdrence, Ministere des affaire. 6trang~res 

Le prdsldent: M. Fredrik Hansen, Directeur, Bureau 
rbgional de I'habitat et du ddveloppement
urbain, (RHUDC,'BRHDU), Nairobi 

La tribune: Dr. Norman Miller, Professeur auxillfaire 
d'dtudes sur l'environnement, Dartmouth 
Collbge, EUA 

Dr. Frederick Fisher, 
Conseiller en formation, 
RHUDO/BRHDU, Nairobi 

20:00 MECHOUI RECEPTION Residence de Medina 
Hosted by the Government of Senegal 

20h00 COCKTAIL-RECEPTION MECHOUI Rf.sidencede Medina 
Donnd par le Gouvernement de la Rdpublique du Sdndgal 

x 



Friday, April 13, 1984 vendredl, 13 avril 1984 

08:30 Buses depart from Hotel Teranga 

09:00 PLENARY7 Conforence Hall 

Summing Up the Lessons of the Conference 
by the Workshop Chairmen and Rapporteurs 
Country Presentations 

by the Delegates 

11:00 Break 

11:30 Continuation of Country Presentations 

12:00 CLOSING CEREMONIES Conference Hall 

Mr. Peter Klmm, Director, 

Office of Housing and Urban Programs, 

U.S. Agency for International Development, 
Washington, D.C., USA 

The Hon. Hamidou Sakho, 

Minister of Urtanism and Housing, Senegal 


13:15 Buses depart from Congress Centre 

15:30 Excursion to the lie Goree (Optional) 

The exhibition on urban development In Senegal that is 
mounted in the Congress Centre has been prepared for 
this conference by the Research Institute of the Ministry 
of Urbanism and Housing of the Republic of Senegal. 

08h30 Les autocars partent de I'hbtel Teranga 

09h00 7e SEANCEPLENIERE Salledeconfdrence 

Resumd des legons de la confrence 
par les presidents des ateliers et rapporteurs 
Presentationsde chaque pays 

par les d~l~gu6s 

lih0O Pause caft 

11h30 Presentations de chaque pays (suite) 

12h00 CEREMONIES DE CLOTURE Sallede confdrence 

M. Peter Klmm, Directeur,
 
L'Office des programmes d'habitat et d'urbanisme de
 
I'Agence des Etats-Unis pour le d~veloppement Inter.
 
natiop.al, Washington, D.C., EUA
 

L'Honorable Hamldou Sakho,
 
Ministre de l'urbanisme et de I'habitat, Snhgal
 

13h15 Les autocars partent du Centre de congr~s 

15h30 Excursion A I'le de Gord (facultatif) 

L'exposition sur le d~veloppement urbain au Sdndgal que 
Ion trouve au Centre du congr(s a dtd prepard pour cette 
confdrence par I'Instltut de la recherche du Minist~re de 
l'urbanisme et do I'habitat de la R6publique du Sdn~gal. 

http:natiop.al


The Ninth Conference La neuvibme conf6rence 

is dedicated to est dddiee b 

ALBERT N. VOTAW ALBERT N. VOTAW 

who devoted many years qui a consacr6 de nombreuses ann~es 

to Improving living conditions Aam6liorer les conditions de vie 

in Africa en Afrique 



Arriving at Dakar International Conference Center for the Opening Day 

Arrivce A Dakar pour le Jour d'Ouverture de la Confdrence Internationale. 



Mr. Peter M. W-nm. Director of Housing and Urban Programs, USAID, addresses 
the conference. 

M. Peter M. Kiann, Directeur des Programmes Urbain et d'Habitat, USAID, 
s'adresse aux participants de la confdrence. 



Premier jour, 9 avril 1984
 

S~ance d'ouverture
 

La neuvi~me conference a 6t6 ouverte par le message de bienvenue de
 

l'Honorable Amadou Sail, maire de Dakar et l'Honorable Charles Bray,
 

ambassadeur des Etats-Unis au S~n6gal.
 

S'exprimant au nom de M. Arcot Ramachandran, ditecteur ex6cutif du centre des
 

Nations-Unies pour les 6tablissements hwnains CNUEH/Habitat, M. Paul Bouda a
 

soulign6 l'int~r~t port6 par son agence l'urban.isation de l'Airique et
 

l'engL.gement pris par cet organisme pour faire des recherches sur les villes
 

secondaires. II a fait remarquer que pour sa session annuelle de 1985, la
 

commission des 6tablissements hunaines de l'Organisation des Nations-Unies a
 

d6cid6 d'avoir pour th6me la planification et la gestion des 6tablissements
 

humains, en 6gard notamment aux petites villes et aux villes interm~diaires.
 

En consequence, le CNUEH/Habitat est en train d'effectuer des recherches
 

sur la question et d'6laborer un document th6matique qui sera pr6sent6 a
 

la commission. Le centre est en re"ation avec une s~rie d'instituts de
 

recherches tant du monde d6velopp6 qu'en d6veloppement, mais Le r~sultat
 

de cette entreprise ne sera pas une dissertation intellectuelle sur le
 

r61e des 6tablissements interm6diaires. Son objectif est plut6t de
 

fournir aix gouvernements des conseils pratiques sur les moyens
 

d'exploiter, de mani~re planifi6e et coordonn6e, le potentiel de
 

d6veloppement des 6tablissements de dimension moyenne, la fois comme une
 

solution de remplacement des sch6mas actuels d'urbanisation et comme des
 

centres d'activit6 essentiels pour les 6conomies nationales. L'analyse
 

mettra en relief l'exp6rience des pays en d ¢eloppement, tant au niveau
 

des politiques nationales d~lib6res que de la croissance spontan~e
 

ind6pendante de l'intervention des pouvoirs publics.
 

M. Kimm, Directeur du Bureau des Program s d'habitat et d'urbanisme de
 

l'Agence des Etats-Unis pour Ic D6ieloppement international, a ensuite pris la
 

parole. Voici des extraits de ses observantions:
 



2
 

Cette conference esc la neuvi~me que I'USAID co-patronne ici en Afrique et
 
c'est pour moi un privil~ge que de pouvoir prendre la parole pour la
 
neuvime fois h la s6ance d'ouverture. Nous nous sommes rencontres pour
 
la premiere fois a Abidjan il y a douze ans, il y avait environ 25
 
d6l6gu6s venant de huit pays africains et quelques agences donatrices qui
 
6taient int6ress6es telles que I'USAID
 

Essentiellement, une agence donatrice ne peut qu'aider marginalement et
 
fournir l'assistance pour un projet particuliar qui peut tre important
 
pour vous et que vous ne pouvez pas r6aliser sans une assistance
 
ext~rieure. Mais fondamentalement, les probl~mes sont au niveau de vos
 
pays et les solutions sont entre vos mains. C'est vas de prendre les
 
d6cisions. Si nous faisons bien notre travail, nous pouvons vous aider A
 
anlyser les diff6rentes solutions qui se pr6sr.ntent afin que vous puissiez
 
prendre les d6cisions n6cessaires....
 

Je ne pense pas exag6rer en disant que nous vivons actuellement dans une
 
crise continue sans pr&c6dent dans l'histoire mondiale. On n'a jamais
 
assist6 Z un ph6nom~ne tel que l'urbanisation qui confronte les pays
 
africains et qui continuera de les confronter. Bien sir, c'6tait le cas
 
il y a douze ans, et ces m~mes mots o,.,e je viens d'utiliser ont d6ja 6t6
 
employ6s. En effet, les pr6dictions se sont r6alis6es ....et pourtant
 
nous avons pu faire face a l'urbanisation ou plus exactement vous avez 6t6
 
capable d'y faire face. Les villes continuent de fonctionner, mais les
 
contraintes sont nombreuses, les probl6mes ne manquent pas. Cependant, je
 
trouve remarquable la fagon dont les choses se sont pass6es.
 

Le m6rite n'en revient pas vraiment t la science de l'urbanisme, mais
 
plut6t aux ressorts de l'esprit humain. Je pense que nous pouvons nous
 
fier a ces ressorts pour parcourir la route qui doit nous mener nos
 
objectifs. Par cons6quent, je suis heureux de pouvoir travailler avec
 
vous tous pendant cette semaine, de profiter de cette rencontre pour
 
rassembler les meilleures informations possibles afin que nous puissions
 
faire face aux responsabilit6s, souvent impressionnantes, que nous devons
 
tous prendre.
 

L'Honorable Hamidou Sakho, Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat 6e la
 

R6publique du S~n6gal a dona6 le dernier message de bienvenue. Le Ministre a
 

r6sum6 le thfme de la conf6rence et a sp6cifi6 combien il 6tait appropri6 a un
 

pays comme le S6n~gal oa 50% du PIB national est g6n6r6 par Dakar alors que
 

les zones rurales et les villes secondaires participent respectivement pour 30
 

et 20 pour cent du PIB. Par la suite, M. Sakho a parl6 des diff6renteis
 



3
 

politiques administratives et socio-6conomiques adopt6es par l'Etat du S6n6gal
 

en vue du redressement du d6s6quilibre et a conclu sa communication en disant:
 

La quasi-totalit6 des participants a cette conf6rence proviennent des pays
 
en vole de d6veloppement, aux moyens financiers et technologiques
 
limit~s. Nous sommes donc n6cessairement appel6s a 6changer nos
 
exp6riences et nous appuyer sur celles f6condantes de l'ext6rieur et sur
 
la solidarit6 internationale pour surmonter nos difficult6s. C'est dire
 
l'int6r~t que mon pays accorde a cette rencontre.
 

La conf6rence sur l'habitat et l'urbanisme mettra l'accent surtout sur les
 
voies et moyens d'une d6centralisation accrue de l'administration et d'un
 
renforcement de la gestion locale. Elle 6tudiera les moyens de favoriser
 
les investissements priv~s et publics dans les villes secondaires ainsi
 
que les possibilit~s de formation de cadres municipaux comp6tents.
 

A ces graves questions auxquelles il n'y a pas de solutions toutes faites,
 
la conference s'att~lera avec beaucoup de comp6tence a une analyse
 
approfondie. Les fruits de vos r6flexions aideront, j'en suis persuad6,
 
les bitisseurs du cadre de vie de nos pays respectifs, une plus grande
 
responsabilit6 et une prise de conscience accrue.
 

Je remercie le Gouvernement des Etats-Unis et l'Agence am6ricaine pour le
 
D6veloppement urbain de cette heureuse initiative. Je souhaite plein
 
succ~s a vos travaux et d6clare ouverte la 96me Conf6rence sur 1'Habitat
 
et le D6veloppement urbain en Afrique.
 



The Honorable John Mbogua, Permanent Secretary, Ministry of Local Government, 
Kenya, making an important point in his keynote address to the first plenary. 

L'Honorable John Mbogua, Secrdtaire Permanent au Ministere du Affaires 
Rdgionales au Kenya, soulve an important argument au cours de 
son intervention. 
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Premiere s6ance pl6ni6re: Discours principal
 

L'Honorable John MBogua
 

Secr~taire permanent, Minist~re des
 
Collectivit6s locales
 

Kenya
 

M. MBogua a pr6par6 le terrain pour les discussions ult~rieures de la
 

conf6rence en abordant certaines caract~ristiques urbaines qu'on retrouve
 

partout sur le continent africain: l'exode rural, les probl~mes du ch6mage
 

urbain, les habitations de squatters, la crise du logement, l'incapacit6 des
 

gouvernements a financer l'infrastructure en zone urbaine et les profonds
 

changements sociaux auxquels sont confront~s les populations urbaines. II a
 

illustr6 son discours avec des exemples tir6s de sa propre experience d'abord
 

en tant que Secr~taire de Mairie pour la ville de Nairobi et actuellement en
 

tant que Secr~taire permanent aupr~s du Minist~re des Collectivit~s locales.
 

M. MBogua a lanc6 un appel h son auditoire pour la recherche de solutions aux
 

problhmes 6conomiques et institutionnels touchant les pays du continent
 

africain qui ont connu une rapide urbanisation. Extraits du discours de M.
 

MBogua:
 

Les villes comportent 6normrment de probl~mes complexes. Des probl~mes
 
iumains complexes. Voyez la situation g6n~rale en Afrique: les
 
statistiques nous indiquent qu'aujourd'hui l'Afrique compte une
 
population urbaine de 138 millions d'habitants. En l'an 2000, on
 
estime que ce chiffre atteindra les 346 millions pour l'ensemble des
 
agglom~rations urbaines de l'Afrique. Ce qui repr~sente l'6quivalent
 
de l'ensemble de la population rurale africaine l'heure actu.Ale. Et
 
nous savons que ces gens ne trouveront pas le travail qu'ils
 
cherchent. Ii y aura des cas o i ils n'auront pas d'eau potable, pas
 
d'6coles; m~me s'ils les voulaient. Ce sont ces retards 6conomiques
 
qui sont le veritable ordre du jour de notre reunion ....
 

Les planificateurs dont quelques-uis sont pr6sents, et les d6mographes
 
nous disent que ce sont iAdes problhmes r6solubles. Mais le rythme et
 
la mani~re dont nous abordons ces probl~mes devront changer.
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Nous nous sommes trop souvent appuy~s sur des m6thodes traditionnelles
 
de planification ou sur des m6thodes apprises ailleurs et qui ne sont
 
pas vraiment des m6thodes africaines. Ii nous faut formuler de
 
nouvelles approches, et je pense que c'est lA la t~che principale de
 
cette conf6rence. Nous devons planifier en fonction de coats que nous
 
pouvons assumer ....
 

Les problhmes sous-jacents A l'urbanisation en Afrique doivent 6tre
 
consid6r6s Cans le contexte de la croissance rapide de la population et
 
de l'exode rural. Le d6veloppement agricole n'a pas toujours suivi le
 
taux d'accroissement de la population rurale. Dans certaines r6gions
 
la production agricole a baiss6. Par consequent, une partie de notre
 
population r'irale a 6t6 forc6e de s'6tablir dans les villes pour de
 
simples raisons economiques. Ii sera difficile de changer cette
 
tendance, donc il nous faut planifier pour ces flots de population qui
 
arrivent dans les centres urbains ....
 

Les finances publiques sont tin facteur important. Je pense
 
personnellement que l'Etat ne peut pas aider constamment les
 
collectivit~s locales ou les villes A planifier la croissance urbaine,
 
car l'Etat a lui aussi ses propres limites. Particuli~rement, en c(tte

6poque o i tous nous sommes confront6s a la crise financi~re
 
internationale, il devient difficile pour l'Etat d'aider efficacement
 
les collectivit~s locales. Je dois avouer qu'en ce moment je parle
 
comme un administrateur national des collectivit6s locales. 
 Quand je
 
me 
trouve a Nairobi, j'adopte tr~s souvent les arguments contraires et
 
dit que l'Etat doit nous aider. Mais plaisanterie mise A part, il y a
 
des limites aux subventions que l'Etat peut apporter aux municipalit6s,
 
car il ne dispose pas de fonds suffisants pour pouvoir les aider. Les
 
ressources financires sont limit6es, et le choix des priorit~s n'est
 
pas toujours judicieux. Ce qu'il faut, c'est que les conseils
 
municipaux et les collectivit~s locales pensent a des solutions bas6es
 
sur leurs efforts propres. La m~me chose s'applique l'habitat, la
 
aussi une des nombreuses fonctions municipales est de d6velopper des
 
institutions solides, surtout des administrations car nous souffrons
 
tous du manque de personnel form6 et competent .... Le manque de
 
personnel est le probl~me no. I. Des 
fois il s'agit d'un probl6me de
 
comptence. Les gens n'ont pas les capacit~s requises et, par
 
cons6quent, l'administration en pAtit.
 

J'ai le sentiment que la d6mocratie est l'outil principal du succ~s
 
d'un gouvernement. Et c'est sur cela que j'aimerais conclure. Crier
 
des institutions democratiques, des institutions sociales qui
 
permettent aux gens de prendre part aux processus de prise de d6cision
 
est un facteur de premiere importance. Je ne suis pas ic -our parler
 
et juger d'une forme de gouvernement ou d'une autre ou de Leile ou
 
telle position A prendre. Mais, quand les personnes prennent leurs
 
propres d6cisions, qu'elles sont libres d'exprimer leur avis et de
 



7
 

dire ce que bon leur semble, je trouve que c'est la une situation
 
pr6ferable celle oii les gens sont obliges d'adopter les m~thodes
 
imposes d'en haut. Pour le moment nous avons un comit6 qui supervise
 
le Conseil de la ville de Nairobi, mais mon gouvernement se rend bien
 
compte que c'est i une mesure provisoire. Ii faut que le syst~me
 
d6mocratique ait le dessus, que le conseil soit compos6 de membres
 
6lus, car c'est le peuple qui est Ip meilleur juge. Ii choisit des
 
personnes dont il sait qu'elles le repr~senteront au mieux de ses
 
int6r~ts. Ii y a des cas o i un repr6sentant s'av6re ne pas tre la
 
meilleure personne mais, si tel est le cas, les 6lecteurs ont a leur
 
disposition des moyens pour le mettre h la porte: aux orochaines
 
6lections, ils ne voteront plus pour lui. Et puis il y a toujours ce
 
temps ci l'on esp~re un changement. De ce fait un syst&me d6mocratique
 
repr6sente pour moi un facteur vital dans la recherche de solutions aux
 
probl~mes de l'urbanisation en Afrique. M. le Ministre, M. Kim,
 
Mesdames et Messieurs, j'aimerais finir en exprimant ma profonde joie
 
d'8tre ici. Des entit6s internationales telles que I'USAID, la Banque
 
mondiale et I'ONU jouent toutes des r6les extr~mement importants de
 
catalyseurs dans notre recherche de moyens positifs pour rendre la vie
 
urbaine africaine plus tol~rable. En effet, et il serait impossible de
 
le nier: la tache nous revient, c'est nous de confronter les
 
probl~mes d'urbanisation et de les prendre en charge. Car si nous ne
 
nous occupons pas des probl~mes d'urbanisation, ces problhmes risquent
 
fort de s'occuper de nous. La crise urbaine viendra h nous, si nous ne
 
nous occupons pas d'elle. Ii nous faut donc agir vite et il n'y a p-.s
 
de temps a perdre. Ii faut agir maintenant.
 



Mr. Bachir Gaye, Chief, Division of Urbanism, Ministry of Urbanism and Housing, 
Senegal, told the conference about some of the problems facing his country and 
solutions proposed. 

M. Bachir Gaye, Chef de la Division d'Urbanisme au Ministre de l'Urbanisme 
et de I'Habitat au Sgngal, s'adresse aux participants et expose Jes 
problmes auquels son pays doit faire face ainsi que les solutions proposdes. 
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Deuxi~me s6ance plni~re: L'urbanisation au S6n6gal
 

M. Macky Sall
 

Directeur de 1'urbanisme et de l'architecture
 
Ministere de l'Urbanisme et de l'Habitat,
 

S~n6gal
 

M. Bachir Gaye
 

Chef de la division d'urbanisme
 
Minist~re de ]'Urbanisme et de l'Habitat
 

S~n6gal
 

La communication sur le S6n6gal a d6but6 avec 1'expos6 de certains faits de
 
base:
 

En 1980, la population du S~n~gal a 6t6 estim6e a 5.600.00 habitants
 
in6galement r6partis sur le territoire national ....
 

Le S6n~gal est un pays dont l'urbanisation date de l'6poque coloniale.
 
En effet, c'est au S6n~gal qu'a 6t6 cr66e la premiere ville
 
(Saint-Louis) en Afrique occidentale, il y a de cela trois si~cles. En
 
1960, le S~n6gal et le Congo-Brazzaville avaient les taux
 
d'urbanisation les plus 6lev~s en Afrique occidentale. Ceux-ci
 

s'61levaient respectivement A 23% et 26%.
 

En 1980, on estimait le taux d'urbanisation du S~n6gal a 35% et si la
 
tendance actuelle se maintient on pense qu'en l'an 2000, 48% de la
 
population totale du S6n6gal habitera dans les villes de plus de 10.000
 
habitants. En d'autres termes, un S6n6galais sur deux vivra en ville.
 

Face cette urbanisation galopante, l'Etat du S~n6gal a d6fini depuis
 

l'ind~pendance, des politiques pour tenter de trouver des solutions aux
 
problmes relatifs a l'urbanisme, au logement, l'emploi, a la
 

sant6 ....
 

Puis, la communication a continu6 avec P'analyse de 1'6volution des zones
 

urbaines pendant l'poque coloniale (postes militaires, centres de commerce et
 

de transformation de 1'arachide, centres administratifs), l'installation des
 

r~seaux ferroviaires et routiers qui relient les diff~rntes parties du pays,
 

le d~veloppement des entreprises manufacturi~res - tous ces facteurs qui ont
 

fait de Dakar et de la zone urbaine du Cap-Vert une r6gion dominante.
 

http:5.600.00
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On a estim6 qu'en 1976 Dakar comptait autant d'habitants (800.000 ha.)
 
que la population de toutes les villes secondaires r6unies (875.000

ha.) et pratiquement le double de la plupart des autres capitales

r6gionales. 
Thins, la deuxi~me ville par ordre d'importance, avait
 
environ 115.000 habitants a la m~me 6poque. La r6gion du Cap-Vert qui
 
en 
1980 6tait urbanis6e a 85-90 pour cent, fournissait 55 pour cent du
 
produit int6rieur brut du S6n6gal. Ce qui signifie que 45 pour cent du
 
PIB provient des zones rurales et des villes secondaires du S6n6gal.

Ce qui nous permet de d6duire que la contribution des villes
 
secondaires au PIB est faible.
 

La concentration 
 Dakar des 6quipements sociaux et administratifs et
 
des infrastructures 6conomiques, l'6tatisation de la traite des
 
arachides apr~s l'ind6pendance, en supprimant les interm~diaires
 
(anciens traitants), a court-circuit6 les villes de P'int6rieur dans
 
leur r6le de 
centre de collecte de Itarachide et de distribution des
 
produits de base.
 

Ces deux facteurs enItraineront une polarisation croissante des flux de
 
marchandises et des mouvements migratoires sur 
Dakar, une hyper
concentration des emplois et des 6quipements dans la capitale ainsi
 
qu'un d6clin des villes secondaires et un d~s6quilibre accru du r6seau
 
urbain.
 

Cependant, les villes secondaires remplissent tin 
certain nombre de
 
fonctions: politiques et administratives, de petite production

marchande (biens et services), de production agricole et de fourniture
 
de services (sant6, 6ducation, eau, 6nergie 6lectrique, transports,
 
etc.)
 

Durant cette communication, on a 6galement parl6 des diff6rentes institutions
 

s'occupant des questions urbaines et 
du r6le-c16 jou6 par le Ministare de
 

l'Urbanisme et de 1'Habitat et des agences qui le 
composent. On a 6galement
 

cit6 
les progr6s faits dans le domaine de P'habitat, r6alis6s surtout grace a
 

la Banque pour l'habitat et aux organisations para-6tatiques telles que
 

l'Office de Phabitat a loyer mod6r6 (OHLM), dont 
les efforts se sont avant
 

tout concentr6s sur 
la r6gion de Dakar. Le S6n6gal s'efforce de formuler une
 



politique appropri~e d'affectation des ressources aux zones urbaines en tenant
 

compte des graves contraintes 6conomiques. A l'heure actuelle, le
 

gouvernement est en train de mettre au point une telle politique, aid6 par la
 

Banque mondiale et 1'USAID. La communication sur le S6n6gal s'est termin6e
 

zones
avec des suggestions sur l'orientation des politiques concernant les 


rurales, les villes secondaires et Dax:ar:
 

le meilleur potentiel
s~lectionner un nombre limit6 de villes qui ont 


6conomique (c'est-a-dire celles qui ont d6ja une base 6conomique
 

sp6cifique) pour y faire des investissements concert~s dans
 

l'infrastructure et dans les entreprises g6n6ratrices d'emplois.
 

centres secondaires et leur arri~re-pays
renforcer les liens entre ces 


rural pour stimuler la production agricole et am6liorer les techniques de
 

commercialisation des produits agricoles.
 

d6bloquer des credits h l'agriculture pour pouvoir distribuer des
 

incitations financi6res r6compensant les augmentations de production des
 

denr~es alimentaires destin6es la consommation int6rieuse aussi bien
 

qu'a l'exportation.
 

am6liorer les services de V.R.D. et les 6quipements qui supportent les
 

activit6s 6conomiques (manufacturi6res) pour lesquels Dakar a un avantage
 

g6ographique afin de maximiser le rendement du capital investi.
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Deuxi~me jour, 10 avril 1984
 

36me s6ance pl6ni~re
 

D6bat sur l'affectation des ressources: Investissement dans les villes
 

primaires ou programmes de d~veloppement des villes secondaires.
 

L'affectation des credits l'am6nagement urbain a peut-&tre fait l'objet des
 

discussions les plus significatives de la conference. De nombreux pays
 

africains ont d'importantes zones urbaines "primaires" qui sont des cibles de
 

premier choix pour l'exode rural et pour les principales concentrations de
 

l'activit6 6conomique du pays. On trouve 6galement des centres secondaires et
 

des villes march6s mais ils ont bien plus de mal a r~unir des ressources
 

suffisantes pour pouvoir contribuer de mani~re efficace a la croissance
 

6conomique du pays. Les ressources sont limit~es et les fortes pressions
 

politiques et socio-6conomiques les emp~chent de se r6aliser dans la
 

hi6rarchie urbaine. Que faire? Le probl~me de 1'affectation des cr6dits a
 

6t6 pr6sent6 sous forme de d6bat par deux experts, M. Alfred Van Huyck et le
 

Docteur Dennis Rondinelli. On leur a demand6 de d~fendre des points de vue
 

contraires afin que les diff~rents choix puissent 6tre clairs. M. Peter Kim a
 

pr6sent6 les deux orateurs.
 

M. Alfred P. Van Huyck
 

Pr6sident, PADCO, Inc.
 

M. Van Huyck a commenc6 en pr6sentant des arguments en faveur de la ville
 

primaire. Ii a 6galement cit6 les fortes pressions en faveur d'une dispersion
 

des ressources nationales, mais il nous dit que:
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Ce document soutient que les r~alit6s pratiques du d6veloppement
 
africain dans les ann~es 80 empchent le transfert important des
 
ressources financi~res au d6veloppement des villes secondaires et des
 
villes-march6s car cela ferait probablement baisser les taux de
 
croissante 
- d6j peu 6lev6s - de 1'6conomie nationale. Cela d6montre
 
par cons6quent que la ville primaire doit tre perque comme une force
 
positive pour le d~veloppement 6conomique national, une amie plut6t

qu'une ennemie. La d~cennie dans laquelle nous vivons est celle oi les
 
politiques stimulant le d6veloppement futur des villes secondaires et
 
des villes-march6s doivent 6tre mises en place, mais oil les d6penses
 
d'6quipement importantes ne doivent pas se faire au d6triment des
 
secteurs et des endroits essentiels qui ont une productivit6 6lev~e.
 

Il n'y a pas de place pour des th6ories d'urbanisme utopiques et
 
irr6alisables. En Afrique, le futur c'est maintenant. Les r ves 
t
 
long-terme doivent 8tre subordonn6s a la r6alit6 imm6diate.
 

Quelles sont les priorit6s a consid~rer?
 

Cr6er un maximum d'emplois en zone urbaine au moindre coat.
 

Permettre a un maximum de m6nages d'avoir acc&s aux terrains, 
aux
 
logements, A l'infrastructure de base en zone urbaine et cela a des
 
coats abordables pour la nation et les manages.
 

Transf6rer autant que possible les responsabilit6s en mati6re de
 
cration d'emplois et de d6veloppement 6conomique au secteur priv6
 
6tant donn6 que le gouvernement n'a ni les ressources financi&res ni
 
les ressources en gestion n6cessaires pour r6aliser ces objectifs.
 

Augmenter le volume des exportations en particulier pour les
 
exportations "non traditionnelles" afin d'am6liorer la balance des
 
paiements et permettre d'importer l'essentiel.
 

Pour atteindre ces objectifs, il faut mettre l'accent sur l'efficacit6
 
6conomique des investissements, sur les technologies permettant de
 
conserver les ressources financi~res, sur le recouvrement des coats
 
chez les b~n~ficiaires, sur l'adoption de normes appropri6es, sur les
 
capacit~s en gestion et surtout faire des efforts pour augmenter la
 
productivit6 et obtenir des rendements a court 
terme resultant des
 
investissements.
 

Le crit~re principal a consid~rer quand on affecte des ressources financi~res
 

est celui de l'efficacit6 6conomique, ce propos M. Van Huyck a d~clare:
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Par cons6quent, la premiere r6alit6 a laquelle il faut faire face est
 
le fait qu'une ville primaire est une tendance naturelle du
 
d6veloppement. Les strategies parrain6es par l'Etat et visant au
 
d~veloppement des villes secondaires ou des villes-march6s qui essayent
 
de freiner la croissance de la ville primaire vont l'encontre de
 
cette tendance naturelle. Tant que les gouvernements nont ni les
 
ressources financi~res ni les capacit6s de gestion - ni la volont6
 
politique - necessaires pour permettre des prises de d6cision afin de
 
d6centraliser vers les autres centres urbains, de telles strategies
 
sont vou6es a l'6chec.
 

Bien que les strategies de d6veloppement des villes secondaires ou des
 

villes-march6s soient une th6orie politique attirante, promettant l'6quit6
 

r~gionale, M. Van Huyck pense que les pays africains ne peuvent pas se
 

permettre de telles strat6gies car ils n'ont ni les ressources financi~res ni
 

les comp6tences n6cessaires en mati6re de gestion. Toujours a ce sujet
 

M. Van Huyck nous dit que les recherches ont prouv6 que:
 

* L'efficacit6 des investissements est plus 6lev~e pour les villes
 
primaires.
 

* La productivit6 augmente avec la taille de la ville.
 
* Les 6conomies externes sont plus d6velopp6es dans ces agglomerations.
 
* Les transports et les communications fonctionnent mieux et coatent
 
moins cher.
 

* Des 6conomies peuvent 6tre faites dans la provision de services
 
urbains.
 

* Ii y a un plus large 6ventail d'emplois, y compris ceux du secteur
 
informel.
 

En m~me temps, il reconnait que les pays ne peuvent pas prendre de d~cisions
 

arbitraires en ce qui concerne leurs programmes d'investissement, et qu'en
 

affectant les credits, il faut tenir compte des probl&mes souvent sources de
 

conflits. M. Van Huyck propose que les pays africains 6laborent des
 

politiques d'urbanisme a l'6chelte nationale, li6es aux objectifs d'ensemble
 

du d6veloppement de l'6conomie. Ii a d~fini le cadre de cette politique
 

appropri~e comme: "une d6centralisation que l'on peut se permettre".
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Les politiques d'urbanisme... dont les soucis sont les rendements
 
6conomiques et les principes d'6quit6 interpersonnelle (plut~t) qu'une
 
th6orie spatiale arbitraire.
 

Certaines des composantes d'une "d6centralisation que l'on peut se permettre"
 
sont de:
 

Choisir les emplacements oi 'on veut r6aliser des investisserrents
 
urbains (ainsi que des investissements ruraurs/agricoles) en se basant
 
sur le crit~re d'efficience 6conomique, mais en s':ssurant que les
 
principes d'6quit6 interpersonnelle sont prises en compte dans ces
 
m~mes emplacements ayant le meilleur potentiel 6conoinique. Eul d'autres
 
termes, il s'agit de ne pas donner la priorit6 aux investissements
 
faits purement pour des questions d'6quit6 inter-r6gionale.
 

S'assurer qu'assez d'investissements seront faits clans la ville
 
primaire pour maintenir sa contribution globale a la croissance
 
6conomique et fournir des terrains et une infrastructure aux normes
 
minimum pour r~pondre aux beoins de la pouss6e d6mographique pr6vue.
 
Cela n'emp~cherait pas le secteur priv6 d'investir dans la ville
 
primaire.
 

Chercher limiter les politiques et les programmes de subventions qui
 
encouragent le d6veloppement de la ville primaire pour des raisons
 
autres que des raisons d'efficience 6conomique. Faire disparaitre les
 
distorsions dars le processus de prise de d6cision restaurera les
 
crit~res des vrais avantages comparatifs 6conomiques pour lensemble
 
des 6tablissenents humains. Parce que les villes primaires ont d6ja
 
d'importants avantages 6conomiques, on ne devrait pas leur accorder des
 
subventions suppl6mentaires. L'objectif devrait 8tre de rendre la
 
ville primaire auto-suffissante et n:n d'en faire un parasite des
 
ressources financifres nationales.
 

Reconnaitre la n6cessit6 de s6lectionner des investissements urbains
 
pour les villes secondaires et les villes-march~s qui sont essentielles
 

la croissance de la productivit6 agricole. Ces investissements
 
devraient 6tre faits dans les centres urbains qui desservent les
 
r6gions rurales recul~es o i la production agricole a le plus grand
 
potentiel (plut6t que sur des crit~res d'6quit6 inter-r~gionale). Ces
 
investissements au lieu de stimuler les taux d'accroissemw:it d'une
 
population sp~cifique ou d'une population cible s~lectionn6e
 
arbitrairement devraient tre concentr6s seulement sur l'am6lioration
 
de la productivit6 du secteur agricole en g6n~ral (bien qu'un
 
accroissement de la population dans les centres urbains s6lectionn~s
 
sera vraisemblablement aussi un des resultats.
 

Chercher des villes oi± des investissements la production autre
 
qu'agricole, que ce soit dans les secteurs public ou priv6, pourront
 
6tre aussi rentables que s'ils 6taient r~alis6s dans une ville primaire.
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M. Van Huyck a conclu en disant:
 

Avec le temps, cette strat6gie qui insiste sur le d6veloppement
 
6conomique commence 6tre payante. On eisposera des ressources
 
financi~res suppl6mentaires pour inve:Lir et ces capitaux permettront
 
1'expansion des investissements d~centLalises.
 

La ville primaire joue un r6le crucial pour stimuler la croissance
 
6conomique et en dernier lien pour fournir les capitaux n6cessaires au
 
support de la strat~gie de "d6centralisation qu'on peut se permettre".
 

Dr. Dennis Rondinelli
 

Universit6 de Syracuse
 

Le Docteur Rondinelli 6tait d'accord pour admettre que le ph6nom6ne de
 

primaut6 est pr6sent dans toute l'Afrique:
 

Dans dix pays - le Kenya, le Mozambique, l'Ouganda, la Tanzanie,
 
l'Angola, la Libye, le B~nin, la Guin6e, J.e S6n6gal et le Togo - plus
 
de la moiti6 et dans certains cas jusqu'i 83 pour cent de la population
 
urbaine sera concentr6e dans les plus grandes villes. Dans treize
 
autres pays, au moins un tiers de la population urbaine r6sidera en
 
ville.
 

Mais en mme temps ses vues divergent de celles de M. Van Huyck sir les
 

pr6misses fondamentales.
 

Ii y a peu de preues qui supportent l'argument que les grandes villes
 
primaires sont b6nfiques au d&veloppement des pays pauvres. De plus
 
en plus de faits sugg~rent que si l'aide i la pauvret6 rurale, 
l'augmentation de la productivit6 agricole, la creation d'emplois et la
 
mobilisation des ressources financi~res sont des objectifs importants
 
des politiques de d6veloppement, alors favoriser la primaut6 urbaine
 
est en f;\it n6faste. Si les gouvernements des pays en d~veloppement
 
essaient de favoriser un d&veloppement socio-6conomique 6quitable alors
 
investir dans des villes de taille interm~diaire et des villes-march6s
 
serait un moyen plus efficace pour atteindre cet objectif....
 

La raison fondamentale pour laquelle je pense qu'il faut investir dans
 
les villes-march6s et dans les villes secondaires est fond6e sur deux
 
arguments: d'abord la concentration excessive de population et
 
d'investissements dans les villes primaires ne permettent pas
 
d'atteindre des niveaux plus elev6s dans le d6veloppement 6conomique et
 
peuvent avoir des effets n6fastes sur l'6conomie. Cela va 6galement a
 
l'encontre des principes d'6quit6 r6gionale et sociale. Deuxi~mement
 
les villes de taille moyenne et les villes-march~s peuvent assumer, et
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souvent assument, des fonctions importantes pour le d6veloppement rural
 
et regional, d6veloppement qui devrait tre renforc6.
 

Docteur Rondinelli a continu6 son expos6 en expliquant que la th~orie de
 

"l'infiltration" 6tait tout simplement impraticable.
 

Les effets stimulateurs ont 6t6 d'habitude concentr6s dans les 
zones
 
m6tropolitaines entourant les villes primaires, cr6ant ou exacerbant
 
ainsi les importantes disparit6s r6gionales entre la zone
 
m6tropolitaine et le reste du pays.
 

En 6levant la croissance des villes primaires a de grandes tailles afin
 
d'avoir des 6conomies d'6chelle plus grardes pour des grandes

industries capitalistiques, les 6conomistes du d6veloppement sont
 
peut-&tre en train de cr6er des dis6conomies d'6chelle et des probl~mes
 
pour une 
large gamme de petites et moyennes entreprises qui sont de
 
premiere importance pour la croissance 6 conomique des pays africains.
 

Le Docteur Rondinelli a not6 qu'il n'6tait pas d6montr6 que des 6conomies
 

d'6chelle pouvaient 6tre r6alis6es dans des villes ayant plus d'un million
 

d'habitants. Des zones de m6tropoles trop grandes et 
trop importantes vont
 

g6n6ralement de pair avec des probl~mes socio-6conomiques et de logements que
 

l'Etat est incapable de r6soudre. Les recherches faites dans d'autres
 

continents du monde en d6veloppement montrent que les 6conomies d'6chelle pour
 

la plupart des services publics et 
priv6s en zone urbaine et la plupart des
 

services de support industriel sont r~alis~es dans des villes d'environ
 

100.000 habitants.
 

Dans une grande partie de l'Afrique, il faut investir dans les
 
services, les 6quipements, 1'infrastructure et les activit6s
 
productrices selon tin module "de concentration d6centralis6e"
 
c'est-h-dire dans des 6tablissements humains qui ont une assez grande

concentration d'habitants et un march6 suffisant dans les r6gions

avoisinantes pour 6tre capables de les supporter 6conomiquement.
 

M~me les communaut6s comptant 10,000 20.000 personnes jouent des r6les
 

importants pour stimuler le d6veloppement agricole des r6gions recul6es. 
 Le
 

Docteur Rondinelli a continu6 
en citant d'autres avantages des villes de
 

taille moyenne, parmi lesquels:
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Elles peuvent fournir des emplacements pratiques pour d6centraliser les
 
services publics par 1'interm6diaire de bureaux locaux des minist6res
 
et des agences nationales ou des bureaux regionaux, de province ou de
 
district et offrirent ainsi aux r6sidents des zones urbaines et rurales
 
un acc~s plus facile aux services publics et aux 6quipements. Ces
 
services devront 6tre situ6s dans des villes d'une population d'un
 
niveau moyen....
 

Souvent elles pr6sentent les conditions n6cessaires h 1'6tablissement
 
d'industries manufacturi~res, artisanales et a l'artisanat de petite et
 
moyenne 6chelle qui alimencent les march6s locaux et r6pondent aux
 
besoins de la demande int6rieure pour les produits de consommation bon
 
march6. Certaines de ces villes secondaires peuvent aussi supporter de
 
grandes industries.
 

Beaucoup d'entre elles servent de centres de transformation des
 
produits agricoles et de centres d'approvisionnement pour les
 
exploitants agricoles de la r6gion pour des facteurs de production tels
 
que les engrais, les semences, les outils utilis~s pour les semences et
 
les r6colLes, les pi~ces pour le materiel d'irrigation et les
 
pesticides.
 

Elles repr~sentent souvent des sources d'emplois et de revenu
 
suppl~mentaires en dehors du secteur agricole pour les gens qui vivent
 
dans les zones rurales avoisinantes et elles fournissent un revenu
 
additionnel, par le biais des envois de fonds des travailleurs, aux
 
membres de la famille rest6s dans les r6gions rurales.
 

Finalement, dans peu de pays africains on trouve des villes secondaires
 
ayant des liens de communications solides avec les autres niveaux du
 
syst~me urbain ou avec les villes-march6s et les r6gions limitrophes
 
rurales. Par cons~quent, la population rurale n'a qu'un acc~s limit6
 
aux services et aux 6quipements bas6s dans les villes et les bourgs.
 

D'apr~s le Docteur Rondinelli, les perspectives r6alistes de contributions qui
 

peuvent tre apport~es par les villes secondaires ont des implications
 

importantes au niveau des politiques nationales:
 

Avec des investissements ad6quats, les villes secondaires et les
 
centres de march6 r~gionaux peuvent faciliter le d6veloppement des
 
r6gions dans lesquelles ils sont situ6s. II faudrait, dans ces
 
petites villes, encourager les activit6s 6conomiques qui sont li6es au
 
secteur agricole des r~gions rurales avoisinantes et stimuler les
 
activit~s productrices de ces r6gions. Quelle que soit la taille des
 
villes, les effets r6percut~s et l'interaction b6n~fique ne se
 
produisent pas automatiquement avec l'urbanisation et
 
l'investissement. Leurs 6conomies et les liens existants entre les
 
villes et les r6gions rurales alentour doivent 6tre sLructur~s de telle
 
serte qu'ils stimulent la production et la demande int6rieure et qu'ils
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The Liberian and Burundi delegations, along with those from Congo and Zimbabwe, 
were interested in the allocation debate. 
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Les ddlgations de Libye et Bouroundi ainsi que de Congo et YimDabwe dtaient 
intdress6es aux ddbats sur les probl~mes d'allocation. 
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augmentent les revenus des habitants de la r6gion. Ceci requiert une
 
analyse et un planning r6gional approfondis et pr6cis.
 

Des changements importants peuvent 6tre faits sans l'apport massif de
 
nouveaux investissements. Un planning et une analyse approfondie des
 
localisations des investissements en cours dans les villes secondaires
 
et les centres de march6 peuvent commencer a renforcer les capacit6s de
 
ces endroits et faciliter le d~veloppement rural et rggionai.
 

En derni~re analyse, le Docteur Rondinelli est d'accord avec
 

M. Van Huyck pour dire qu'il 6tait vital d'int6grer le planning de l'espace et
 

les autres politiques nationales de d~veloppement 6conomique.
 

Une affectation spatiale appropri6e de l'investissement peut fournir
 
les conditions physiques favorables h un d6veloppement 6conomique plus
 
6tendu, elle ne peut changer h elle seule la structure de l'6conomie.
 
Les politiques nationales concernant le commerce international, les
 
investissements du financement ext~rieur, la croissance d6mographique,
 
les mouvements migratoires, les prix des produits agricoles et les
 
salaires sont autant de facteurs qui doivent supporter et renforcer les
 
politiques spatiales si l'on tient A ce que ces derni~res aient un
 
impact sur une croissance 6conomique 6quitable. Cela requiert une
 
meilleure int6gration au niveau du planning national et r6gional ainsi
 
qu'aux niveaux sectoriel et spatial.
 

Le d6bat sur l'affectation des ressources a donn6 lieu a des discussions
 

anim~es lors de rencontres informelles et tout au long de la conf6rence.
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46me s6ance pl6ni~re
 

Legons tir6es du d6veloppement des villes
 
secondaires sur les autres continents
 

Sur requite du comit6 d'organisation, on avait invit6 A la conf6rence de hauts
 

fonctionnaires du Br6sil et de l'Indon6sie. Ils y ont pr6sent6 des documents
 

d6crivant les exp6riences faites dans 1pur pays en matire d'invcstissement
 

dans les villes secondaires. Dans ces deux pays en d6veloppement, des efforts
 

consid6rables, bien que diff~rents, ont 6t6 entrepris et les organisateurs de
 

la conf6rence ont pens6 que ces experiences pouvaient aussi 8tre instructives
 

dans le contexte africain.
 

Introduction: Dr. Malcolm D. Rivkin
 

Pr6sident, Rivkin Associates, Inc.
 

Le Docteur Rivkin, qui a 6t6 le coordinateur du programme de cette conf6rence,
 

a introduit l'id6e selon laquelle les exp6riences relativement r6ussies,
 

entreprises dans d'autres pays, pouvaient servir a mieux saisir les problhmes
 

de l'affectation des ressources. Lorsqu'il a pr6sent6 les conf6renciers, le
 

Docteur Rivkin a demand6 a ce que les d~l6gu6s gardent pr6sent 1'esprit les
 

diff6rences entre le Br6sil, l'Indon6sie et les pays africains. Cependant,
 

dans les deux pays dont ii est question, on est arriv6 aux m6mes questions de
 

base, comment concevoir le d~veloppement d'une ville secondaire?
 

A. Une fois que la d~cision est prise d'entreprendre des travaux dans une 
ville donn~e, it faut mettre au point et ex~cuter pour cette communaut6 
un "ensemble" de projets. Un seul type d'activit~s - amener l'eau, 
projet de r6habilitation, r6formes administratives - ne suffit pas pour 
supprimer les contraintes emp~chant I'am6lioration d'une communaut6 et 
la croisance 6conomique. Pour que des espoirs de r6ussite soient
 
permis, il faut, dans cette mame localisation et dans des d4lais
 
raisonnables, proc~der A des r6formes administratives et investir de
 
maniare a supporter le projet.
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B. La solution des moindres coats est d'une importance critique. Bien que

dans les pays dont nous parlons, il est probable que leurs ressources
 
soient plus importantes qu'en Afrique, la demande en mati~re
 
d'amnlioration des conditions urbaines d6passe de loin les 
ressources
 
financi6res disponibles. Dans chacun de ces deux pays, on a d6cid6
 
d'6tendre autant que possible ces ressources des villes s6lectionn6es
 
en optant pour des solutions au moindre coat pour l'am6nagement de
 
syst~mes d'adductions d'eau, de r6seatx d'assainissement et autres
 
infrastructures.
 

C. Le d6veloppement des communaut6s - que ce soit en termes de niveau de
 
vie ou de croissance 6conomique - doit se faire grace une large
 
participation des habitants et des institutions. Cela est vrai a tous
 
les niveaux de conception, de financement, et d'ex6cution. Ce
 
processus dynamique, en continuelle expansion, que nous appelons
 
d6veloppement ne peut pas 6tre impos6 d'en haut par les institutions 
au
 
niveau national, des efforts doivent 6tre faits pour impliquer les
 
gens, leur donner des responsabilit6s au niveau local - sans cela
 
l'entreprise est vou6e l'6chec.
 

L'experience du Br6sil
 

M. Edgar Bastos de Souza
 

Coordinateur du projet des villes de
 
taille interm~diaire, Minist~re de l'Int~rieur
 

M. de Souza a commenc6 par d~crire les tendances r6centes de 1'6conomie et de
 

l'am~nagement urbain dans ce 
pays de 120 millions d'habitants dont le
 

processus d'industrialisation a 6t6 tr&s rapide. A l'instar de beaucoup de
 

pays en d6veloppement, le Br~sil est confront6 a de s6rieux probl~mes de
 

dettes ext~rieures et int6rieures et subit une inflation tr~s 6lev6e. 
 Les
 

d6s6quilibres structurels sont graves et sont combin6s 
 des taux de ch6mage
 

et de sous-emploi 6lev6s et chroniques, a une r6partition in6gale des revenus
 

et A des disparit6s r6gionales.
 

En plus, le processus est 6galement d6s6quilibr6 en termes
 
d'accroissement de la population urbaine et rurale. 
 Alors que la
 
population globale a trip1 entre 1940 et 
1980, la population urbaine a
 
sextupl6. Actuellement plus des deux tiers de la population

br6silienne r6side en zone urbaine alors qu'il y a a peine quarante ans
 
la proportion n'6tait que d'un tiers. 
 Qui plus est, alors que le
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taux d'accroissement de la population globale a l6gfrement diminu6
 
pendant ces dernifres d~cennies (passant de 2,99% par an en 1960 h
 
2,49% par an en 1980) le taux d'accroissement de la population urbaine
 
reste toujours tr~s 6lev6 (4,1% par an en 1980) ....
 

Puisque les taux de la croissance urbaine sont sup6rieurs faceux de la
 
cr6ation d'emplois industriels (surtont pour les industries forte
 
intensit6 de capitaux), il y a en r~gle g6n~rale dans les villes des
 
niveaux 6lev6s de ch~mage et de sous-emploi. Une importante couche de
 
la population gagne sa vie dans ce qu'on appelle "le secteur informel",
 
qui a des niveaux de productivit6 tr6s bas.
 

Les d6s6quilibres exhtre les diff6rents d6veloppements r6gionaux ont
 
donn6 lieu a des concentrations de population dans les r6gions du Sud
 
et du Sud-Est et dans quelques rares centres urbains, cr~ant ainsi un
 
r6seau urbain disproportionrin et disparate.
 

La concentration de la population dans les zones m6tropolitaines et les
 
grands centres aggrave la congestion existante dans ces zones, rend les
 
conditions environnementales plus mauvaises et cr6e des d6s6conomies
 
d'6chelle.
 

Lez. disparit~s dans la r6partition des revenus, le ch6mage et le
 
sous-emploi expliquent l'existence de villes qui en fait ne grandissent
 
pas mais "se gonflent" privant ainsi 60% de la population urbaine du
 
pays de services de base.
 

Les deficits chroniques des logements forcent les tranches faible
 
revenu devenir des squatters habitant dans les banlieues dans des
 
conditions en dessous de la normale.
 

Face a cette situation, le Conseil national br~silien de l'Urbanisme a
 

commenc6 a formuler, il.y a quelque temps, des politiques nationales
 

d'aminagement suivant la taille et la fonction des zones urbaines concern6es.
 

On a formul6 des politiques pour les metropoles urbaines, les villes de taille
 

interm~diaire (dont une centaine environ comptent plus de 100.000 habitants)
 

ainsi que pour les villes plus petites. On essasye grace a ces politiques de
 

coordonner les activit~s des nombreuses agences f6d~rales, centrales et
 

locales avec les d6cisions a prendre en mati~re d'investissement et de
 

d~veloppement.
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Le programme sp6cial pour les villes de taille moyenne a 6t6 destin6 i un
 

6chantillon de 11 communaut6s choisi dans le groupe des villes de 100.000
 

habitants. 
 En 1977, quand le projet avait 6t6 conqu, ni la Banque mondiale
 

(qui avait fourni le pr~t) ni le Gouvernement ne pensait qu'on pouvait
 

r6aliser une efficacit6 en fonction du coat si ce programme pilote incluait un
 

6chantillon plus large. On a mis 
en place des mcanismes institutionnels qui
 

sont assez complexes car il y a trois niveaux gouvernementaux, toutefois la
 

coordination au niveau f~d6ral se fait par l'interm6diaire d'une division
 

sp6ciale rattach6e au Minist&re de l'lnt6rieur et dont M. de Souza est le
 

responsable. Dans chacune des villes choisies, on a cr66 
un bureau
 

responsable de la mise en oeuvre reli6 au d6partement de planning municipal et
 

Sl'agence de planning centrale. Le financement est tout aussi complique, car
 

les fonds pour le programme proviennent de nombreuses agences. La Banque
 

mondiale a accord6 un pr6:: couvrant 35 pour cent des coats du projet qui, 
au
 

total, sont de 200.000$ US (70.000 $ US). Les contributions de i'Etat et des
 

municipalit6s se montent A 30 pour cent et proviennent de leurs budgets ou de
 

pr~ts. Le projet vise autant que possible t recouvrer les coats.
 

Le d~veloppement du projet est bas6 sur les principes suivants:
 

1. 1. Les differents travaux et services devront avant 
tout b6n6ficier A
 
la population a bas-revenu et i la ville en g~n6ral.
 

2. Tous les travaux et services devront 6tre ex6cut6s selon le crit~re des
 
coats les plus bas. Diff~rentes solutions seront examin&.es pour que
 
cet objectif soit atteint.
 

3. Chaque activit6 doit &tre faisable du point de vue technique, financier
 
et 6conomique, comme cela a 6t6 sp6citi6 dans les grandes lignes du
 
projet.
 

http:examin&.es
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4. La question de la participation des con.munaut6s doit 8tre vue selon les
 
capacit6s individuelles.
 

M. de Souza a continu6 en exposasnt par 6tape le processus employ6 lors de la
 

conception des efforts d'investissements sp6cifiques dans chaque ville.
 

Il faut avant tout r6parer un profil de la ville ou de "la r6gion
 
urbaine de l'agglom~ration" en question. Ce profil doit pr6senter des
 
ensembles de donn6es et des analyses sur les caract6ristiques
 
administratives, socio-6conomiques et physiques ainsi qu'une 6valuation
 
des principaux probl~mes t r6soudre et une description du potentiel de
 
d6veloppement de la localit6.
 

A partir de ce profil et de la r6vision de ce profil on pourra 61aborer
 
une strat6gie de d6veloppement local. Ce document identifie les buts
 
generaux sp6cifiques, les lignes directrices des actions
 
gouvernementales, les projets possibles et une description de r6sultats
 
anticip6s pendant la p6riode de r6alisation du programme. 1i s'agit
 
d'un sch6ma directeur r6aliste des activit6s A suivre.
 

Des diagrammes d'ex6cution des t~ches seront 6tablis comprenant la
 
liste sptcifique des activit6s concernant 1'infrastructure, les
 
services, les cr~ations d'emploi etc... et tout autre activit6 que l'on
 
pourrait entreprendre pour atteindre les objectifs fix6s.
 

Des 6tudes de faisabilit6 seront alors faites pour les activit6s les
 
plus prometteuses.
 

Enfin, une s6rie de projet ex6cutoires sera pr6par6e. Il s'agit des
 
sp6cifications finales pour chaque activit6 avec une documentation
 
d~taill6e pour l'architecture, l'ing~nierie, l'administration et les
 
finances. Cette documentation permettra de commander les travaux.
 

Puis M. de Souza a d~crit les types de projets sp6cifiques qui pourraient 8tre
 

pris comme un ensemble pour un programme d'investissement destin6 une
 

communaute.
 

A. L'infrastructure technique et les 6quipements sociaux --syst&mes
 
d'approvisionnement en eau et syst~mes d'6goats t des coCits faibles,
 
assainissement, am~lioration des syst~mes de transports publics,
 
bitumage des routes et construction de terminaux, ramassage et
 
traitement des d6chets, projets de r6habilitation et de trames
 
d'accueil, l6galisation du r6gime foncier, construction d'6coles, de
 
dispensaires, de cr&ches et de centres comnunautaires, r6habilitation
 
des rues et des trottoirs, construction de squares, de centres de
 
loisirs, etc.
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B. Cr6er des emplois et mobiliser des ressources financi&res - cr6er ou
 
agrandir des zones industrielles surtout pour les petites et moyennes
 
entreprises, aider techniquement les micro-, petites et moyennes
 
entreprises, organiser et 6quiper des coop~ratives et associations,
 
stimuler diverses activit~s du secteur informel y compris les artisans,
 
dispenser de la formation professionnelle, inciter h la production et a
 
la distribution alimentaire, organiser des foires et des expositions...
 

C. Administration et finances municipales - D6veloppement organisationnel
 
des administrations de la ville, r6unir et former les ressources
 
humaines, crer ou am6liorer les rapports financiers, les archives
 
administratives, les rapports socio-6conomiques, etc.
 

Un grand nombre de projets sont en cours, et ils sont tr~s diff6rents d'une
 

ville l'autre. Environ 50 pour cent des objectifs quantitatifs fixes ont 6t6
 

atteints au debut de 1984 (construction d'6quipements, creation d'emplois).
 

Les r~sultats positifs du projet - outre les b6n6fices intrins6ques, a
 
savoir la cr6ation de nouveaux emplois, l'augmentation de revenus au
 
sein de la population cible, l'am6lioration de l'infrastructure
 
physique et sociale, le renforcement des finances municipales etc...
 
- se font 6galement sentir travers l'impact que le projet a eu depuis
 
le d~but des r6alisations aux niveaux f6d6ral et local. Premi6rement,
 
on a d~montr6 qu'il 6tait possible d'ex6cuter des projets en faisant
 
participer diverses entit~s sectorielles qui toutes ont agi de mani~re
 
int6gr~e et qui ont propag6 des pratiques inhabituelles telles la
 
production des travaux et des services un coat minimal (cf. la
 
recherche de diff6rentes solutions aux probl6mes d'assainissement et
 
d'6goat), ou la participation de la communaut6 aux proc6dures de
 
planning et d'ex6cution des travaux, etc.
 

A tous les niveaux gouvernementaux, un personnel hautement qualifi6 a
 
6t6 nomm6. Ces 6quipes ont am6lior6 leurs comp6tences par le biais de
 
la formation en cours d'emploi. En plus, le syst~me dans son ensemble
 
gagne en exp6rience en matihre de r6alisation des projets d'am6nagement
 
urbain. Cette exp6rience pourra ensuite se renouveler.
 

N6anmoins, M. de Souza a continu6 son expos6 en indiquant qu'un certain nombre
 

de problhmes devaient 6tre r6solus pour continuer ces efforts limit6s, de
 

nouvelles villes ayant 6t6 ajout6es au programme. Un trop grand nombre
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d'organisations sont impliqu6es, surtout au niveau national et il en r6sulte
 

des proc6dures lentes et bureaucratiques. Certaines composantes du projet ont
 

6t6 un 6chec, en particulier tout ce qui concernait l'aide au d~veloppement
 

des petites entreprises du secteur informel. Ii faut 6galement insister
 

davantage sur tout ce qui est am6lioration des services et de
 

1'infrastructure, n6cessaires au d6veloppement 6conomique. Les collectivit6s
 

locales doivent participer davantage afin qu'on dispose du support politique
 

indispensable si on veut qu'un tel effort r~ussisse. IU faudrait 6galement
 

renforcer le contr6le au niveau local.
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L'Indon~sie
 

M. Hendropranato Suselo
 

Chef de la division de la planification et de la programmation
 
Cipta Karya, Ministare des Travaux publics
 

L'Indon~sie est 6galement un pays a grande superficie comptant 30.000 iles et
 

160 millions d'habitants. Depuis des ann6es, cette nation a investi
 

directement dans les villes secondaires. Mais, a la diff6rence du Br6sil qui
 

a regroup6 plusieurs projets administratifs, 6conomiques et d'infrastructure
 

destin6s a un nombre restreint de villes, l'approche de l'Indon6sie a 6t6 de
 

travailler avec des investissements iroins vari6s mais sur un plus grand nombre
 

de villes.
 

M. Suselo a pr~sent6 le 
tableau de fond du programme indon6sien. Il a fait
 

remarquer que bien que ie pays compte des centaines de villes et bourgs dont
 

plusieurs ont une population d'un million ou plus, l'Indon~sie est
 

predominance rurale ( environ 75%). La majeure partie de la force de travail
 

rurale qui augmente reguli6rement arrive encore a trouver des emplois dans les
 

zones rurales. Le principal probl~me "urbain" auquel le pays a di faire face
 

au moment de son ind~pendance, aux lendemains de la deuxi~me guerre mondiale,
 

a 6t6 la d6t6rioration et le mauvais 6tat g6n6ral des r6seaux d'eau et
 

d'assainissement ainsi que des 
autres services urbains. Une s~rie de plans
 

quinquennaux ont eu comme objectif l'am6lioration de ces conditions.
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Une des approches a 6t6 d'appliquer a toutes les villes et bourgs un programme
 

d'aide financi~re ou de subventions, bas6 sur une certaine formule. Cette
 

approche a 6t6 appel6e l'Inpres, c'est le transfert aux communaut6s de
 

certaines ressources fiscales perqt'es par l'Etat (en effet les municipalit~s
 

indon6siennes n'ont qu'un pouvoir limit6 pour mobiliser des ressources
 

financi~res). Ces fonds 6taient r6serv6s aux travaux publics. Mais ces
 

transferts n'ont eu qu'une faible incidence.
 

En 1979, au debut du troisi~me plan de d6veloppement le gouvernement
 
s'est rendu compte que la croissance 6conomique avait 6galement
 
entrain6 une r6partition in6gale des richesses et des services. De ce
 
fait, le Plan ae D6veloppement national s'est fix6 comme priorit6 une
 
approche plus orient6e vers les besoins en services publics de base de
 
certaines populations cibles.
 

Afin de r~aliser les objectifs de notre programme d'am6nagement urbain,
 
il nous fallait identifier un groupe cible. Ce groupe 6tait constitu6
 
de 200 villes, comprenant dix grandes villes, 40 villes de taille
 
moyenne et 150 bourgs r6partis dans l'ensemble du pays. Pour notre
 
programme de services urbains, les villes ont 6t6 class6es selon la
 
taille de leur population: les grandes villes avec une population

sup6rieure a 500.000 habitants, les villes moyennes ayant entre 100.000
 
et 500.000 habitants et les petites villes allant de 20.000 100.000
 
habitants. Nous r6alisons 6galement des programmes dans des villes
 
ayant une population entre 3.000 et 20.000 habitants. Dans cette
 
derni~re cat6gorie, il s'agit de "centres de transition", c'est-a-dire
 
des zones rurales en voie d'urbanisation.
 

Peut-6tre la composante la plus significative de l'approche concernant les
 

besoins de base est ce qu'on a appel6 le Programme d'am6lioration Kampung
 

(PAK).
 

Les principes de ce programme visent a amiliorer l'infrastructure de
 
base dans les kampungs en changeant ou en d6molissant au minimum les
 
habitations existantes. Les composantes du PAK varient selon les
 
condi.tions existantes dans le kampung mais peuvent inclure les routes
 
locales, les chemins, le drainage, l'approvisionnement en eau, le
 
syst~me d'6vacuation des d6chets, l'6quipement sanitaire, les 6coles et
 
les cliniques. Le recouvrement des coCits de l'infrastructure ne se
 
fait pas directement chez les b6n6ficiaires, mais se fait par le
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biais de 1'imp~t foncier auquel sont assujettis les habitants des
 
r6gions qui ont 6t6 r6habilit6es.
 

Pendant la p6riode du second quinquennal, ce programme se limitait
 
encore aux deux villes principales: Djakarta et Surabaya. Au d6but du
 
troisi~me plan quinquennal en 1979, les projets d'an. lioration des
 
kampungs ont 6t6 planifi~s pour 200 villes (10 grandeo villes, 40
 
villes de taille interm6diaire et environ 150 bourgs avec des chiffres
 
cibles pour chaque zone a am6liorer 6tant resper.ivement de 200 ha,
 
100 ha et 60 ha pour les bourgs). Au total 15.000 ha de kampung
 
6taient couverts par ce programme pour un investissement moyen fixe
 
pr~vu t 2.800 dollars US par hectare. Bien que nous ayons pu lancer
 
des programmes dans plus de villes que les 1200 pr~vues, on n'a r6alis6
 
le programme que dans 78% de la zone pr6vue, soit 11.725 ha.
 

N6anmoins m~me en tenant compte de ces faits, il s'agit d'une r6alisation
 

importante. M. Suselo a expliqu6 que les politiques de financement pour
 

l'am6lioration des kampungs varirKent suivant la taille de la ville et qu'un
 

effort consid6rable 6tait fait pour obtenir des financements locaux pour une
 

partie des investissements de la part des communaut6s qui ont des ressources
 

financi~res propres.
 

On estime, que pour des normes minimum d'am6liorations, le coat moyen
 
est de 2.800 dollars US par hectare. Par cons6quent pour le cas de
 
petites villes, on vise A am6liorer l'infeastructure, aux normes
 
minimum, l'Etat finanqant enti~rement l'op6ration. Pour les villes de
 
taille moyenne, les collectivit6s locales tiennent a avoir en r~gle
 
g6n6rale des normes plus 6lev6es pour les travaux d'am6lioration. En
 
supposant que les collectivit6s locales soient prates a assumer 50%
 
environ des coats du projet (soit sous forme de d6penses locales
 
directes, ou sous forme de prgts long-terme d'aide ext6rieure) les
 
villes peuvent recevoir une aide de l'Etat correspondant aux 50%
 
restants. Enfin dans le cas des grandes viiles oil les normes des
 
travaux sont tr~s 6lev~es (les costs sont en r~gle g~n6rale de 10.000
 
dollars US par hectare) ce sont les collectivit6s locales qui doivent
 
financer enti~rement le projet. L'aide gouvernementale est appel6e
 
"Programme pionnier PAK" dans la mesure oh cet investissement de d6part
 
permet de faire mieux appr6cier les b6n6fices du programme aux
 
collectivit6s locales qui plus tard pourraient participer en
 
investissant leurs propres fonds.
 

Le programme PAK ainsi que d'autres composasntes du programme d'investissement
 

urbain rel~vent enti&rement de la comptence d'une division du Ministare des
 

Travaux publics (le Directeur g~n6ral pour l'habitat, la construction, la
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planification et l'am6nagement urbain, "Cipta Karya"). Mais, m~me au sein de
 

cette agence, vu le grand nombre de diff6rents d6partements impliqu6s, la
 

coordination n'a pas toujours 6t6 chose facile. Pendant le troisi~me plan
 

quinquennal d'autres efforts du m~me type ont 6t6 entrepris - destin6s a un
 

certain nombre de villes - et concernant l'approvisionnement en eau et
 

l'assainissement.
 

Dans ce cadre, on a insist6 sur le d6veloppement d'approches en vue de
 
r6alisations progressives, 6tape par 6tape, et a petite 6chelle. On a
 
6galement ressenti le besoin de d6velopper des syst&mes modulaires
 
faciles a reproduire ou d6velopper. En plus, il a fallu trouver des
 
solutions pour int6grer les trois composantes de l'assainissement
 
(syst~mes d'6goCtts, drainage, ramassage des d~chets) aux diff6rentes
 
activit~s concernant l'assainissement dans les projets de logement
 
public et de r6habilitation des quartiers de population a bas revenu.
 

Pendant le second plan quinquennal, il 6tait probablement appropri6, au
 
niveau des grandes villes et des villes moyennes, d'insister sur les
 
recouvrements des coits et les syst~mes "faits sur mesure". On a pense
 
que cette approche 6tait inappropri6e pour les nombreuses villes plus
 
petites. A l'intention de ces derni~res, au d6but du troisi6me plan
 
quinquennal, le gouvernement a appliqu6 une standardisation dans la
 
planification, la conception et la pr6fabrication d'installations de
 
traitement a petite capacit6 consistant en modules multiples ayant une
 
capacit6 de 20 litres par seconde. Cette nouvelle approche a permis de
 
raccourcir la p6riode d'ex6cution pour ies projets d'approvisionnement
 
en eau dans les petites villes et a 6galement permis de stimuler le
 
d6veloppement d'usines nationales concourrant a la fabrication de ces
 
installations. Plus de 150 petites villes ont 6t6 approvisionn6es en
 
eau grace au syst~me standardis6.
 

En accord avec le principe d'6quit6 envisag6 lors du troisi~me plan
 
quinquennal, le gouvernement a orient6 ses politiques pour d6velopper
 
l'approvisionnement en eau vers une approche des besoins de base. Dans
 
le contexte de cette nouvelle politique, le programme national visait
 
6quiper toutes les villes avec une moyenne de 60 litres par habitant
 
par jour et cela pour 60% de la population urbaine desservie en 1985.
 
Cette politique 6tait tout a fait diff6rente de l'approche du "plan
 
directeur" pr6c6dent qui visait servir a long terme tous les besoins
 
de la population d'une ville pour un niveau de services base sur les
 
conditions locales individuelles. La politique de financement pour
 
l'approvisionnement en eau a aussi 6t6 ajust~e en fonction des besoins
 
de base. Le financement int6gral de l'Etat a 6t6 fourni aux petites
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villes afin de r6pondre aux besoins de base. 
 En accord avec leur
 
d~veloppement et leur capacit6 financi~re, les grandes villes et les

villes ont g6n6ralement besoin d'6quipement aux normes plus 6lev6es.
 
(elles sont actuellement auto-financ6es). Jusqu' la limite de 125

litres par habitant et par jour, les villes peuvent encore d6pendre des
 
prits 6tatiques. Au-delA de cette limite, les villes doivent
 
s'adresser aux banques commerciales pour le financement.
 

Au d6but du nouveau plan quinquennal commengant en 1984, l'Indon~sie donnera
 

la priorit6 aux travaux de r6habilitation des r6seaux d'assainissement et des
 

syst~mes d'6vacuation des d~chets pr6vus pour au moins 
cent villes. On
 

essayera d'utiiiser des solutions 
aux normes minimum et des projets forte
 

utilisation de main-d'oeuvre pour entretenir et am6liorer l'6tat des
 

collecteurs d'eaux pluviales et d'eaux usees.
 

Dans le contexte de ce programme on 
pr6voit d'aider les collectiit6s
 
locales pour l'ex6cution d'importants travaux de r~habilitati;. des
 
6quipements en utilisant des m6thodes a forte utilisation d
main-d'oeuvre. Mais l'aide gouvernementale n'aura lie. qu'une fois.
 
Par la suite, les collectivit~s locales devront 6taL-ir leur programme

d'entretien et am6liorer leur gestion en collectant tie serait-ce que

les charges pour le ramassage des ordures 
au sein de la communaut6 et
 
dans les zones industrielles.
 

M. Suselo a ensuite fait remarquer que 1'approche par secteur ou 6quipement
 

individuel en matihre de 
renouveau urbain a certes apport6 des b6n6fices, a
 

son pays, en d6veloppant un cadre de politique d'urbanisme et en d6veloppant
 

une m6thode plus int6gr6e des services urbains. 
 Il d~crit cette nouvelle
 

conception comme suit:
 

Tirant des lerons de notre exp6rience pass6e, nous nous sommes rendus
 
compte qu'il nous fallait d~velopper une approche plus int6gr6e.

Depuis 
le milieu de la p6riode de notre deuxi6me plan quinquennal, nous
 
avons 
essay6 des projets d'am6nagement urbain int6gr6s en collaboration
 
avec la Banque mondiale et 
la Banque de l'Asie pour le d~veloppement.

Ces projets visaient a l'identification des besoins de la ville en

matihre d'investissement A long terme (4 ou 5 ans) 
dans divers
6quipements tels que les trames d'accueil y compris 
les maisons
6volutives, l'approvisionnement 
en eau, le drainage, l'6vacuation des
 
d6chets, l'am~lioration des kampungs, le syst~me d'6goats, et autres
 
am6liorations des services urbains. 
 Ces services ont 6t6 planifi6s
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d'une manifre int6gr6e, des sources de financement ont 6t6 identifi6es,
 
et pourvus par des preLs 6trangers ainsi que par les budgets des
 
autorit6s centrales, provinciales et locales. Ces projets
 
d'am6nagement urbain ont 6t6 r6alis~s dans des grandes villes ou des
 
villes interm~diaires telles que Djakarta, Surabaya, Bandung,
 
Pontianak, Benjarmasin, Medan, Semarang, Padang, Palembang et
 
Denpasar. R6cemment, nous avons aussi d6veloppe un programme
 
d'arinnagement urbain int6gr6 dans 38 petites villes dans la province
 
centrale de Java, le premier test d'une telle approche dans des petites
 
commutautes.
 

Le gouvernement a l'intention de favoriser cette approche d'am6nagement
 
urbain int6gr6e comme une politique nationale pour le future quatrifme
 
plan quinquennal bien que nous r6alisons les avantages d'une telle
 
politime. Nous savons aussi par experience que bien des efforts de
 
d6veloppement d'institutions devront 8tre entrepris si l'on veut
 
6tablir les r6les des diverses agences gouvernementales et coordonner
 
les efforts de ces agences.
 

En conclusion, M. Suselo a rappel6 l'exp6rionce de l'Indon6sie, et a r6sum6
 

les principales r6ussites et les probl6mes.
 

En ce qui concerne l'habitat, nous avons parfois ferm6 les yeux sur la
 
faqon dont les gens construisaient leur propre logement. Plut6t que de
 
s'attacher a des normes de construction, nous avons aid6 les gens
 
amliorer leurs conditions de vie. Des 6tudes faites dans les zones
 
r6habilit~es ont montr6 qu'en r6ponse L notre attention les habitants
 
effectivement entreprenaient de r~habiliter leurs maisons. On a
 
constat6 que chaque fois qu'on investissait 1.000 dollars US dans les
 
progrannes de r6habilitation des kampungs, cela engendrait des
 
am6liorations priv6es d'une somme additionnelle de 1.900 dollars US.
 
Bien que les valeurs des terrains et les loyers aient grimp6 de faqon
 
notable dans ces r6gions, il y a eu apparemment peu de migrations hors
 
de ces zones imputables aux augmentations. L'augmentation des prix des
 
terrains a 6t6 suivie par l'augmentation des redevances pour les
 
services, ce qui permet un nuvel investissement et une expansion des
 
services urbains. Cela 6tait da au fait que 94% des occupants des
 
maisons 6taient des propri~taires.
 

Pour l'approvisionnement en eau, nous sommes arrives a am6liorer de
 
faqon considtrable notre capacit6. La grande tache qui nous attend est
 
de trouver comment desservir en eau potable une plus grande proportion
 
de la population urbaine. Cela signifie que nous devrons examiner les
 
possibilit~s d'auto-fiancement des entreprises charg~es de
 
l'approvisionnement d'eau, et decider o i l'on doit continuer a
 
subventionner pour pouvoir desservir 75% de la population urbaine en
 
eau potable et cela d'ici la fin de la p~riode du pr6sent plan.
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Bien que nous soyons satisfaits de l'augmentation des activit6s
 
industrielles et manufacturi~res, cela a cr66 de nouveaux probl6mes de
 
pollution, en particulier la pollution de l'eau. 
Nous n'avons pas

encore trouv6 de solution 
 ce probl~me. Nous manquons d'expertise et
 
d'approches appropri6es, et parce que ce probl6me n'6tait pas

prioritaire, les rassources affect6es aux projets 6taient faibles. 
 A
 
present, nous avons pr~vu d'allouer 9% de notre budget aux probl~mes

d'hygi~ne publique, soit huit fois la somme 
inscrite au budget
 
pr6c6dent.
 

Mesdames et Messieurs, parfois je suis extr~mement pr6occup6 par ces

problTmes qui 
ne semblent jamais r6gresser. Mais quand je regarde en
 
arriere et me rappelle de l'enthousiasme avec lequel les urbanistes,

les ing6nietirs, les 6conomistes et les administrateurs ont r6ussi A
 
appliquer des approches innovatrices pour am6liorer le syst~me

d'approvisionnement en eau, j'ai confiance en nos 
capacit6s de
 
surmonter les autres difficult6s r6sultant d'une arbanisation rapide.
 



All work and no play can often undermine a conference's objectives. The Senegalese 
ballet corps brightened everyone's spirits with their beautiful dancing and charming 
presence.
 

Travail sans distraction peut souvent saper les objectifs d'une confdrence.
 
Un groupe de ballet S6n~galais enchante l'assistance par leur charme et leur
 
gr/ce.
 



The Honorable Hamidou Sakho, Minister of Urbanism and Housing, Senegal, welcomes 
Mr. Peter M. Kimm, Director of Housing and Urban Programs, USAID, to a festive 
occasion hosted by the Government oi Senegal. 

L'Honorable Hamidou Sakho, Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat au 
S~ndgal, accueille M. Peter Kimm, Directeur des Programmes Urbain et 
de I'Habitat, USAID, A un banquet offert par le Gouvernement du Sdndgal. 
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36me jour, 11 avril 1984
 

56me s~ance plni~re
 

Etudes de cas: D6veloppement
 
des villes secondaires en Afrigue
 

Note: Les points les plus importants de la discussion sont r~sum6s
 
avec chaque communication d'6tude de cas dont les extraits sont
 
pr~sent~s ci-dessous.
 

I. C8te d'Ivoire
 

M. Isaac Brou Kou
 

Directeur des Projets d'Urbanisme
 
Minist~re du Batiment et des Travaux publics,
 

des Postes et des T616communications
 

Abidj,4
 

M. Michael Lippe, RHUDO/Abidjan a pr6sent6 les membres de la tribune et la
 

communication principale a 6t6 faite par M. Isaac Brou Koua. Le document de
 

M. Koua a commenc6 par un historique du d6veloppement de la C6te d'Ivoire
 

apr~s l'ind6pendance: une nation compos6e de plusieurs grands groupes
 

ethniques, deux r6gions 6cologiques principales... la for~t tropicale au Sud
 

et h l'Ouest et la savanne au Nord et a l'Est. Un pays 6conomiquement
 

d~pendant du march6 mondial pour le cacao, le caf6, le bois et autres
 

exportations alimentaires, d'importantes disparit6s r6gionales existant encore
 

entre le Nord et le Sud, les zones rurales et les villes. L'exode rural a 6t6
 

important ainsi que les mouvements d'immigration (venant des pays voisins),
 

avec 20% de la population nationale d'origine 6trang6re (40% dans la ville
 

primaire d'Abidjan).
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En 1980 la population totale 6tait de 8,2 millions d'habitants, dont 32 pour
 

cent habitaient dans les zones urbaines. Soixante pour cent de ce dernier
 

chiffre r~sidaient a Abidjan, qui comptait une part encore plus importante
 

d'activit6s 6conomiques et commerciales.
 

Au moment de l'ind6pendance 84% de la population de la C~te d'Ivoire
 
vivaient a l'ext6rieur des villes. A part Abidjan et Bouak6, il n'y
 
avait que dix villes qui comptaient plus de 10.000 habitants.
 

Entre 1960 et 1980 la population urbaine a sextupl6 et la population
 
rurale a doubl6. Ainsi l'exode rural n'a pas d~peup1 les campagnes,
 
mais a fait fonction de soupape de s6curit6 face A la croissance tr~s
 
rapide de la population rurale (ivoirienne et 6trang~re).
 

En 1985, il y aura environ 65 villes r~gionales d'une population de plus de
 

5.000 habitants. A l'avenir, 6tant donn6 que le pays va ktre de plus en
 

plus urbanis6, les politiques nationales devront changer de direction.
 

La baisse des taux de croissance d6mographique . Abidjan, passant de 
9.9% L5,5% entre 1975 et la fin dL, 20me si~cle, permet de supposer 
que premi~rement on pourra r6aliser les projets de d6centralisation et 
que deuxi~mement on pourra r~duire les disparit~s socio-6conomiques 
entre les villes et la campagne. On peut, en tenant compte de ces 
hypotheses, pr6voir que les villes r~gionales auront une expansion
 
d6mographique plus importante qu'Abidjan entre 1990 et l'an 2000. A la
 
fin de cette p~riode, les villes recenseront 65 pour cent de la
 
population totale et les vxilies r~gionales, quant elles, recenseront
 
50 pour cent de la populationi urbaine.
 

Etant donne une urbanisation toujours plus importante, Abidjan et plus
 

r~cemment la nouvelle capitale de Yamoussoukro sont devenues des modules pour
 

le d~veloppement des bourgs.
 

Aujourd'hui Abidjan, la vitrine du pays, est le mcd~le de la croissance
 
et de l'expansion pour toute ville de C6te d'Ivoire. Nous ne
 
chercherons pas L savoir si c'est une bonne ou mauvaise chose car ce
 
qui est important c'est que les Ivoiriens dans leurs decisions ou
 
actions se r~f~rent a Abidjan. Yamoussoukro, la nouvelle capitale,
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symbole de 1'unit6 nationale, est un parfait laboratoire pour ce modle
 
urbain d'apr~s l'ind~pendance.
 

Etant donn6 que de telles idles sont profond6ment enracin6es dans la
 
psych6 nationale, on est en droit de se demander comment on arrivera a
 
faire accepter aux Ivoiriens d'autres modules qui peuvent 8tre
 
extr~mement diff6rents de ces deux villes modernes et exemplaires.
 

Cependant les villes r6gionales ont un 6norme retard en termes de
 

d6veloppement 6conoinique.
 

Les villes r6gionales sont encore essentiellem~ent administratives et
 
produisent des services (gouvernementaux ou commerciaux) plut6t que des
 
biens. Le d~veloppement de l'6quipement administratif reste de ce fait
 
i m6thode de base pour d6centraliser.
 

Cela a pris deux formes. Premi~rement, la construction de centres
 
administratifs (pr6fectures et sous-pr6fectures) afin de renforcer le
 
contr6le administratif de la r~gion. Deuxi~mement, l'am~lioration des
 
services gouvernementaux selon que le d6veloppement 6conomique l'exige
 
ou le permet. II n'est donc pas surprenant si pendant les 25 derni~res
 
ann6es l'objectif principal de l'am6nagement urbain r6gional a 6t6 la
 
mise en place d'un 6quipement administratif.
 

La creation d'une sous-pr6fecture, ou sa promotion au rang de
 
prefecture, suppose un certain nombre d'installations, la nomination de
 
repr~sentants (que ce soit d'agences 6tatiques ou para-6tatiques), une
 
augmentation des 6changes commerciaux locaux. Toutes ces activit6s ont
 
recr66 en miniature le monde d'Abidjan.
 

Pendant ces derni~res ann~es, d'importants efforts ont 6t6 entrepris pour
 

am6liorer les conditions urbaines. La plus grande partie des investissements
 

provenant du budget national a 6t6 affect6 LAbidjan (environ 50 pour cent) et
 

Yamoussoukro (25 pour cent). Etant donn6 les conditions volatiles qui
 

affectent les marches de d6bouch6s pour les exportations de produits agricoles
 

de la C~te d'Ivoire, le montant de ces investissements diminuera
 

certainement. Le Pr6sident M. Houphouet Boigny a formul6 une nouvelle
 

strat6gie pour les investissements urbains (1982) insistant sur:
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Le remplacement des interventions 6 tatiques par des initiatives
 
individuelles ou locales;
 

* La mobilisation de l'6
pargne des m6nages;

* Le besoin d'auto-suffisance sur le plan national et individuel; et
 
• L'encouragement de l'investissement priv6.
 

La Banque m,,ndiale et L'USAID fournissent une aide importante aux villes
 

r6gionales pour l'am6lioration des conditions.
 

On pensait qu'avant que les villes r6gionales puissent

s'industrialiser, si 
tel est leur futur, il fallait r6habiliter les

villes principales puisque celles-ci devraient faire fonction de
 
centres administratifs et commerciaux, capables de fournir tous 
les
 
services municipaux.
 

La Banque travaille dans deux centres principaux (Daloa et Korbogo) et I'USAID
 

a les programmes suivants:
 

Programme de l'AID 004 a l'avantage d'&tre assez souple pour tenir
 
compte de 
toutes les cat6gories de villes secondaires allant de la plus

grande a la plus petite tout en respectant les lignes directrices du
 
Plan national de developpement. Les communaut~s ont 6t6 choisies de
 
fagon a ce que les conclusions finales soient valables par rapport a
 
une 6chelle aussi grande que possible. Treize villes ont 6t6
 
s6 lectionn6es, ayant une population totale d'environ 400.000 habitants.
 

A part Man et Dabou, qui sont des villes relativenient vieilles, ayant

respectivement une 
populaticn de 85.000 et de 50.000 habitants, on
 
trouve des villes plus jeunes comme Oume, Isia, Sinfra et Lakota qui

sont toutes d6pendantes des exportations de produits agricoles, des

villes, plus vieilles, qui ont des probl~mes 6conomiques, par exemple

Bongouanou avec 30.000 habitants et d'autres comme Vavoua et Bouna qui

sont de tr~s petits bourgs vivant essentiellement de cultures

vivri~res. I1 y a 
6galement deux centres oi l'agriculture est en train
 
de se d6velopper, l'un est li6 a la production de sucre, l'autre est au
 
carrefour d'un axe routier principal.
 

Une enqu~te g6n6rale sur les conditions socio-6conomiques dans ces

villes, bas6e sur des comparaisons de donn6es statistiques collect~es i
 
l'6chelle nationale et dans quatre viLles d'essai, a permis

d'identifier les probl~mes de d6veloppement les plus graves touchant
 
ces villes r6gionales. Cette enquite a 6galement permis de sp6cifier

les objectifs de chaque projet par rapport au montant de fonds qui sont
 
localement disponibles dans la communaut6 en question.
 



43
 

Le but fondamental du projet est d'am6liorer les conditions de vie des
 

familles ayant des revenus inf~rieurs au m6dian national (60.000 francs
 

CFA par mois). Les points les plus importants sont le logement,
 
l'acc~s a l'6quipement urbain et a la propriet6.
 

Le financement du projet d~pendra des niveaux de revenu de la
 
communaute en question.
 

Ce programme s'occupe principalement de:
 

* routes et communications, en general
 
am~nit6s publiques
 

* achat d'6quipement pour le ramassage des ordures
 
* rehabilitation de certaines parties de la ville.
 

Ces programmes sont de premiere importance pour le d6veloppement du pays et
 

regroupent de nombreuses questions. Les politiques d'am~nagement urbain
 

doivent 8tre examin6es de pros, et avant tout il est important que le nouveau
 

et plus autonome syst~me des collectivit6s locales fonctionne bien. Dans de
 

nombreuses villes (36), le syst~me des conseils de villes 6lus n'est en place
 

que depuis quatre ans. Ce syst~me permet de d6l6guer au niveau local une
 

partie du contr6le traditionnellement centralis6, mais ces nouvelles
 

structures locales prendront un certain temps avant de fonctionner
 

efficacement. Les communaut6s locales devront augmenter leur capacit6 de
 

mobilisation des ressources financi~res. Etant donn6 la complexit6 du syst6me
 

du r6gime foncier, il faudra proc~der a des r6formes cadastrales si l'on veut
 

mobiliser des ressources locales suppl~mentaires. Malgr6 les ressources
 

limit6es, bien des progr&s ont 6t6 r6alis6s.
 

L'Honorable Jean Kaul Mf-;el
 

Maire de Dabou
 

M. Le Maire Memel a d6crit sa rile qui est l'une des communaut6s
 

s~lectionn6es pour le programme d'assistance de PAID. Dabou est une
 

communaut6 de 38.000 habitants situ6e a 51 km a l'ouest d'Abidjan, c'est
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6galement le centre administratif d'un district de 100.000 habitants. 
Sa
 

population regroupe de nombreux groupes ethniques.
 

Bien que Dabou soit une conmunaut6 importante, son infrastructure est en tr~s
 

mauvais 6tat, peu de routes sont bitum6es, il y a de graves probl~mes
 

d'6rosion et de drainage, l'approvisionnement en eau est tr~s insuffisant, on
 

n'y trouve pas de march6s couverts, de stade ou de terrains de jeux, bref le
 

niveau de l'6quipement communautaire est tr~s bas. Actuellement, grace a
 

l'assistance de 'AID, on construit un nouveau march6, 
on bitume les routes et
 

on execute un programme limit6 de trames d'accueil. Les normes minimum du
 

programme de IPAID ont caus6 parfois quelques probl5mes face aux priorit6s de
 

la commune. Mais toutefois, les conditions actuelles ont 6t6 grandement
 

am6lior6es. 
 Dans le future, 1'Etat devra fournir une aide suppl~mentaire afin
 

de mettre en plae d'autres 6quipements dont la ville a besoin, mais Dabou est
 

certes reconnaissante de l'aide acturlle.
 

Mme. Tenin Toure
 

Sociologiste, BCET, Abidjan
 

Ime Toure a d~crit un programme pilote d'auto-assistance pour la ville
 

i'Abidjan. Ce programme employ6 dans les 
zones rurales 6tait bas6 sur un
 

iod~le qui suppose la participation. Ce programme, qui incluait des travaux
 

le r6habilitation des quartiers, 
tendait a am6liorer les pratiques d'hygi~ne
 

)ublique et a entretenir les 6quipements dans les quartiers. Mme Toure a
 

nsist6 sur le fait qu'il fallait travailler dans le contexte culturel de la
 

iopulation: les travailleurs sociaux informeront surtout les leaders, puis
 

eux-ci diffuseront l'information a la communaut6. La premiere 6tape
 



45
 

consiste rendre les gens conscients de ce qu'ils peuvent accomplir par leurs
 

propres efforts, cette tiche reviendra aux institutions politiques et sociales
 

puis on pourra faire intervenir une 6quipe de conseillers techniques qui
 

pourra aider la communaut6 dans ses efforts d'auto-assistance et suivre les
 

progr~s dans le futur. M~me les projets de r6habilitation ne r6ussiront que
 

si l'on travaille en accord avec ces sch6mas culturels existants.
 

La discussion qui a suivi la communication 6tait centr6e sur le projet
 

d'assistance aux villes secondaires de 'AID et sur les niveaux des services
 

de Dabou. A ce propos, le Maire de cette ville a indiqu6 que la croissance se
 

faisant a un rythme tr~s rapide, l'infrastructure et les services n'ont pas
 

suivi. N6anmoins, les plans de d6veloppement quinquennaux pr~voient la
 

r~alisation de travaux publics n~cessasir,;s. Ceux-ci seront r6alis6s quand
 

les ressources financi~res du gouvernement central le permettront.
 

Le pr~t de I'AID a l'Etat est de 6 millions de dollars US, octroyant des fonds
 

a 13 villes r6gionales parmi les 60 ou plus. On s'attend ce que ces villes
 

soient capables de mobiliser des ressources financi~res a partir des
 

6quipements et services mis en place grace a cet argent. Pour cela
 

d'importants efforts devront 6tre r6alis6s dans les communaut6s choisies en
 

matihre de r6formes cadastrales et de recouvrement des imp6tF locaux.
 



I )r
 



The Togo, Zaire, Tunisia, IBRD, Botswana and Egypt delegations get back to work. 

Les ddldgations du Togo, Zaire, Tunisie, Botswana et Egypte se mettent au travail. 
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II. Kenya
 
M. John Mbogua
 

Secr~taire permanent, Minist~re des
 
Collectivit6s publiques locales
 

M. Andrew Ligali

Directeur, Corporation de l'habitat
 

du Kenya
 

M. Frederick Hansen, RHUDO/Nairobi, a pr6sent6 le document sur le Kenya dont
 

le sujet 6tait le programme d'aide sp6ciale aux villes secondaires.
 

M. Mbogua a fait remarquer le rythme rapide de l'urbanisation au Kenya et le
 

d6fi i relever par bien des villes pour satisfaire les besoins en 6quipements 

et infrastructure de base.
 

La r6ponse du Kenya a ce d~fit ne peut pas se 
trouver sous la forme
 
d'une politique de l'investissement radicalement diff6rente, consistant
 
puiser des sommes bien plus importantes dans le tr~sor de la nation
 

et a les verser aux collectivit6s locales. Etant donn6 que dans un
 
avenir pr6visible, le gouvernement central aura a faire face 
 de
 
nombreuses demandes, il s'agit de r6aliser que les collectivit6s
 
locales seront en grande partie responsables pour tous les besoins 
n~s
 
de l'urban~sation. Cela pourra se 
faire en augmentant les ressources
 
financi~res locales et en appliquant au niveau des services urbains des
 
m6thodes innovatrices et efficaces du point de vue cofits. 
 Ii faut
 
renforcer l'organisation des collectivit6s locales, am6liorer la
 
planification du d6veloppement r6gional et arriver a une meilleure
 
gestion urbaine.
 

A l'heure actuelle, le Kenya compte une centaine de centres urbains, abritant
 

2,5 millions des 18 millions formant i'ensemble de la population. Etant donn6
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des taux de natalit6 6lev~s et l'important mouvement migratoire a l'int6rieur
 

du pays, il est h pr6voir qu'a la fin du si~cle il y aura pratiquement 200
 

centres avec une population urbaine de 9 millions d'habitants.
 

La diff6rente forme que prend l'urbanisation a 6galement un impact
 
important sur la base institutionnelle et financihre de l'am6nagement
 
urbain. L'6tablissement humain est en train de se r~pliquer a partir
 
du module dominant de la capitale A diff6rentes villes secondaires et
 
petites villes qui s'agrandissent rapidement, et qui sont associ6es
 
6troitement A notre base de ressources agricoles. I1 n'est plus
 
possible A partir de notre agence centrale A Nairobi de r6pondre
 
efficacement aux besoins particuliers de chaque centre urbain. Les
 
collectivit~s locales devront h l'avenir assumer plus de respon
sabilit6s face a leurs probl~mes.
 

M. Mbogua a continu6 en mentionnant que le gouvernement national a essay6 de
 

d~centraliser la croissance en dehors de Nairobi et de renforcer les
 

collectivit6s locales mais pcur le moment ces politiques ont plut6t 6chou6.
 

Sur papier, les conseils locaux ont d'importan.es responsabilit6s pour la
 

fourniture de services et d'6quipements, mais la plupart manquent de
 

ressources financi~res et techniques pour g~rer ce d6veloppement et ont en
 

fait "d~l~gu6" cette tAche aux agences nationales. Les conditions financi~res
 

de bien des collectivit~s se sont d6t6rior6es et de nouveaux projets
 

d'6quipements ont 6t6 arrt6s. Par cons6quent, il est important d'insister
 

sur des responsabilit6s fiscales au nivehu local. I1 semble que les villes
 

secondaires s'agrandissant rapidement sont celles qui peuvent mobiliser le
 

plus de ressources financi~res: a partir de l'imp6t foncier, augmentation des
 

redevances, patentes de commerces.
 

http:d'importan.es
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Bien des choses doivent se passer. Les collectivit6s locales doivent
 
soigneusement identifier les besoins de base et 
s6 lectionner parmi les

projets d'6quipement ceux qui s'adressent a ces besoins et qui

permettent 6galement d'obtenir des taux d'efficacit6 6lev6es. Ii faut

adopter des normes r6alistes afin que les coits soient minimum. 
Ii

faut avoir des strategies de recouvrement des coats qui g6n~rent des
 
ressources 
suffisantes pour couvrir les d6penses d'investissem-'nt, les
 
frais d'entretien, et de service de la dette. 
 Les procedures

budg6taires doivent 6tre am6lior6es aux niveaux local et national. 
 De

la m~me faqon, il faut augmenter les recettes existantes, comme par

exemple les prix des terrains. Pour acomplir ces mesures ainsi que

d'autres, les responsabilites de 
l'Etat en matifre de gestion et de

planning urbains doivent 6tre d6l6gu6es de faqon graduelle et
 
ordonn6e. 
 Bien des responsables locaux trouveront ces responsabilit6s

suppl6mentaires difficiles 
a assumer et devront par cons6quent 8tre
 
pleinement support~s par de l'assistance technique et de la formation.
 

Ain de r6aliser ces objectifs, le gouvernement du Kenya avec l'assistance de
 

I'USAID a lanc6 le Projet de D6veloppement de la communaut6 et des abris dans
 

les petites villes.
 

Ce projet est conqu pour tre directement appliqu6 a quinze villes dont
 
la population varie de 5.000 a 50.000 habitants. 
Les projets

d'6quipement comprendront des activit~s concernant l'abri,

l'infrastructure, l'6quipement communautaire et des activit6s
 
cr6atrices d'emplois. Des conseillers et consultants en mission a
 
court-terme fourniront de l'assistance technique dans diff6rents
 
domaines, y compris en gestion et planning urbain, gestion financifre
 
et gestion immobili~re. 
 En plus, on est en train d'6laborer un
 
programme compr~hensif de formation en gestion urbaine destin6 au
 
personnel des collectivit~s locales.
 

Ces quinze villes sont class6es dans la seconde rangle de la hi~rarchie
 

urbaine du Kenya, juste apr~s les 6 ou 7 plus grandes villes. Beaucoup
 

d'entre elles sont des villes-march~s. On compte 6galement parmi ces grandes
 

villes de nombreuses capitales de district et 
toutes ont d'6normes besoins en
 

logement et en infrastructure. A ces 
fins, I'USAID est en train d'octroyur un
 

pr~t de 16 millions de dollars au titre de l'assistance technique.
 

Un comit6 directeur interminist6riel (CDI) supervise ce programme. Les deux
 

ministfres-cl~s qui sont en charge de la r6alisation du projet sont celui des
 

collectivit6s locales et celui de l'Aninagement, Habitat et Travaux publics
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Les fonds sont fournis aux collectivit6s locales par la Caisse de Prat pour
 

les Collectivit~s locales et la Corporation nationale de l'Habitat.
 

Cependant, ce sont les collectivit6s locales participantes qui sont en
 
charge des phases d'identification et de r6alisation des projets.
 
Elles sont responsables au niveau de toutes les 6tapes, partant de
 
!'identification de leurs besoins de base jusqu' la gestion apr~s les
 
travaux de construction. Une 6quipe d'assistance technique aidera les
 
collectivit6s locales, cette 6quipe est form6e de professionnels ayant
 
de 1'exp6rience. Certains font partie des MGL, MWHPP et NHC (Minist6re
 
du Gouvernement local, Minist~re de l'Am~nagement, Habitat, Travaux
 
publics et la Corporation de l'Habitat), il y a 6galement deux
 
conseilleurs techniques de l'USAID et un volontaire du Corps de la
 
Paix. L'assistance recessaire en matihre de consultants en mission a
 
court terme sera fournie par 1'USAID et coordonn6e par l'6quipe
 
d'assistance technique.
 

Ensuite, M. Mbogua a pr6sent6 en d~tail ce processus de pr6paration du
 

programme, tel qu'il devra 6tre appliqu6 dans chaque communaut6. La premiere
 

6tape pour chaque collectivit6 est de pr6parer un Programme de d6veloppement
 

des collectivit6s locales (PDCL). PDCL est un projet d'investissement sur
 

cinq ans qui pr6sente la strat6gie de d~veloppement de la ville et fournit une
 

base en vue de l'aide du gouvernement central et de I'AID.
 

Dans le PDCL, chaque ville d6crit les conditions socio-6conomiques et
 
physiques de sa region, les besoins de base de la population, les
 
objectifs de d6veloppement de la collectivit6 locale et les projets
 
d'6quipements propos6s pour les am6liorations qui s'adressaient le
 
mieux ces besoins et objectifs. Ces objectifs peuvent tre
 
diff6rents types (bien qu'ils ne b6n6ficieront pas n6cessairement de
 
l'aisi3tance financi~re de I'USAID). En s6lectionnant les projets, il
 
faudra 6valuer de pros leur impact sur le statut financier des
 
collectivit~s locales et les taux d'efficacit6 de ces projets
 
individuels.
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D~s que le comit6 directeur a approuv6 le PDCL, des rapports de faisabilit6
 

de projet ainsi qu'une strat6gie de mise en oeuvre du projet seront pr6par6s.
 

L'6tude de faisabilit6 et la strat6gie de mise en oeuvre seront
 
r~vis6es par le Comit6 directeur interminist6riel, les ministres-cl6s
 
charges de l'ex6cution etl'USAID. Le financement du projet ne sera
 
approuv6 que sous les r6serves suivantes: Il faudra que les
 
collectivit~s locales d6montreat que ce projet engendrera des rentres
 
de fonds, que tous les aspects du projet pourront 6tre g6r6es par les
 
collectivit6s locales, qu'il y aura un recouvrement int6gral des coats
 
du pr~t. (Pour le cas des projets oi l'on pense que les b6n6fices ne
 
pourront pas couvrir les d6penses, le Conseil devra indiquer les
 
sources des recettes qui financeront ces d6penses).
 

Pour le moment, l'assistance technique a surtout servi pr6parer les PDCL
 

pour les communaut~s cibles. Satisfait des r6sultats de ces premiers efforts,
 

1'Etat a d6cid6 de demander aux 83 collectivit6s locales de preparer des PDCL
 

comme base pour obtenir de l'aide financi~re. Un manuel (en anglais et en
 

kiswahili) d6crivant les grandes lignes des proc6dures et donnant des exemples
 

a 6t6 publi6 pour aider les collectivit6s loales pr6parer les documents.
 

Plusieurs problhmes se sont pr6sent6s lors de l'application de cette
 

approche. On a assist6 
 des retards, on a da reviser les proc6dures
 

d'affectation de cr6dit de l'Etat et les syst~mes de gestion fiscale locaux,
 

on a da former les responsables locaux des finances pour obtenir un meilleur
 

recouvrement fiscal, une meilleure gestion fiscale, etc.
 

Ii nest pas facile de d6l6guer les pouvoirs au niveau local.
 
Certaines des attitudes et proc6dures 6tablies d6couragent les
 
autorit6s locales h prendre des d~cisions et emp~chent les responsables
 
minist6riels de devenir des conseillers techniques efficaces.
 
Certaines organisastions locales importantes tel que le planning
 
physique de l'am6nagement urbain sont b'heure actuelle pratiquement
 
enti&rement contr6l~es par l'Etat. Ii faudra des ann~es pour qu'un
 
changement graduel s'6tablisse en faveur des collectivit~s locales.
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La conditionnalit6 est un 6l6ment essentiel qui devra 6tre introduit par le
 

gouvernement national au fur et i mesure du d6roulement du programme.
 

Le financement peut 6tre utilis6 "comme le bAton et la carotte" pour
 
obtenir des ameliorations dans la gestion des collectivit~s locales.
 
L'affectation de cr6dits devrait se faire sur des crit6res tels que par
 
exemple les efforts faits par certaines collectivit6s pour am6liorer
 
leur gestion.
 

M. Mbogua a conclu en disant que jusqu'a present les r6sultats avaient 6t6
 

enourageants, mais qu'il restait beaucoup a faire et que des ann~es pouvaient
 

se passer avant que l'impact visible de ce travail ne se fasse sentir.
 

Discussion
 

On a parl6 des activit6s du secteur logement au Kenya, en particulier des
 

efforts actuels pour recouvrer l'intgralit6 des coats des projets de trame
 

d'accueil et autres. On a notamment cit6 le travail fait par la corporation
 

nationale de l'habitat et la soci~t6 de financement de l'habitat. La
 

discussion a surtout 6t6 centr~e sur les questions du recouvrement des coats
 

pour les services municipaux des villes secondaires. La tribune a donn6
 

l'exemple de l'approvisionnement en eau ohi il est n6cessasire que le
 

recouvrement des coats se fasse a cent pour cent, et a fait remarquer que cela
 

n'6tait possible que si les habitants acceptaient effectivement la
 

responsabilit6 des paiements. On a soulign6 que la fourniture des services
 

municipaux devrait se faire, m~me si les b6n6ficiairess ne s'acquittaierit pas
 

enti~rement des tarifs. Dans certains cas, par exemple pour les abattoirs
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publics, la collectivit6 locale et l'individu partagent les coCits. 
 Si
 

l'infrastructure est subventionn6e, le conseil local doit 
- avant de ventiler
 

les d6penses - prouver qu'il peut rembourser le pr~t, supporter les co~its de
 

fonctionnement des 6quipements et verser un taux d'int6r~t de 12 pour cent.
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III. Le cas de la Tunisie
 

M. Mohamed Saad
 

Administrateur en Chef - Directeur-Adjoint
 
des Collectivit~s Publiques locales
 

M. Noureddine Chiha
 

Directeur Adjoint de l'Am6nagement de la
 
Ville et du Territoire
 

Minist~re de l'Equipement
 

C'est M. David Leibson, RHUDO/Tunis, qui a pr6sent6 les membres de la tribune.
 

Le document de M. Saad d6crit l'6volution du contr6le centralis6 en Tunisie et
 

les efforts actuels en vue de d6centraliser les responsabilit6s au niveau des
 

collectivit6s locales. Ii a commenc6 son expos6 en parlant des nombreuses
 

conqu~tes qui tou au long de l'histoire on impos6 L la Tunisie un contrle
 

centralis6 jusqu'au moment de l'ind6pendance.
 

Avec la lib6ration du pays, l'heure du choix 6tait venue. Quel type de
 
d6veloppement choisir pour le pays compte tenu des problmes qui se
 
posaient et qii 6taient immenses? Apr~s quelques annees... de rodage et
 
d'exercice de pouvoir, le choix 6tait arr~t6: il fallait opter pour un
 
type de d~veloppement "dirig6", c'est-a-dire pilot6 a partir de la
 
capitale et a travers une vision centralisatrice de l'action du
 
d~veloppement.
 

S'ajoutant aux facteurs historiques, d'autres aspects ont rendu n6cessaire la
 

centralisation: le besoin d'unifier le pays, l'absence d'une tradition de
 

collectivit6s locales, le besoin de d6velopper la croissance pour une
 

population pauvre. Des plans quinquennaux successifs bas6s sur un contr6le
 

centralis6 ont permis une croissance 6conomique, a un point tel que le revenu
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moyen par tate d'habitant dans ce pays de 7 millions d'habitants atteint
 

aujourd'hui l'6quivalent de 1500 dollars US et que la Tunisie est consid6r~e
 

comme l'un des pays en d~veloppement les plus prosp~res.
 

Durant le d~veloppement du pays, certaines communaut6s autres que la ville
 

primaire de Tunis ont 6t6 prises comme cibles pour devenir des p~les de
 

d~veloppement. 
A cet 6gard, deux exemples m6ritent d'6tre cites:
 

SOUSSE
 

Lors de l'ind6pendance, Sousse, ville c6ti&re connue pour la beaut6 de
 
ses sites, sa mer et 
son doux climat vivait surtout d'agriculture et
 
d'huile d'olives. 
 Le reste de 1'ann6e, elle vivotait. Aujourd'hui
 
grace au d6veloppement spectaculaire du tourisme dans cette ville elle
 
est devenue une ville tr6pidante, d6bordante d'activit6s. Le chamage

n'y existe plus ou presque plus, et Sousse, d'apr6s le syst&me de
 
classification op~r6 par le Ministgre du plan, est situ6e dans les
 
zones 1, c'est- -dire, les zones consid6r~es comme ayant atteint le
 
stade du d6veloppement.
 

GABES
 

En revanche, Gab6s 6tait 
une petite oasis paisible, situ6e aux confins
 
du Sahara, mais elle avait la particularit6 d'6tre sur la
 
M~diterran6e. 
 Son arri6re pays, le grand sud, renferme des gisements

de phosphate. A l'6poque le phosphate se vendait a ''6tat brut. Les
 
pouvoirs publics ont d6cid6 en 
1959 de faire de cette bourgade un
 
puissant p6le de d6veloppement industriel. Aujourd'hui, c'est chose
 
faite: une industrie de pointe de transformation des phosphates et des
 
usines de ciment ont 6t6 cr66es, transformant tout le paysage de la
 
r6gion.
 
Cette transformation a eu des consequences tr~s b6n~fiques sur les
 
finances municipales de la ville. 
 Gabes peut prendre part au
 
d6veloppement de toute la r6gion et a les moyens de mettre en oeuvre
 
les politiques.
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Parall~lement, il existe toujours des disparit6s r6gionales.
 

La politique de centralisation excessive a eu pour effet d'aggraver le
 

d6s6quilibre 6conomique entre les r6gions. Ti est vrai que ce
 

d6s6quilibre n'est pas nouveau, mais il a 6t6 fortement accentu6 par
 

cette politique. En effet, les autorit6s dans le souci de rentabiliser
 

les investissements et de cr6er le plus d'emplois possible ont pari6
 

sur les zones "viables", g6n6ralement c8ti6res et depuis longtemps en
 

avance sur le reste du pays.
 

Par l'effet de cette politique, certaines zones ont connu un
 

d6veloppement spectaculaire et se trouvent aujourd'hui parmi les
 

r6gions les plus riches du pays, alors que d'autres n'ont pas
 
pleinement profit6 des fruits de cette croissance.
 

Dans le but de r6duire ces disparit6s, l'Etat a lanc6 un programme visant a
 

une d6centralisastion 6conomique plus importante et a davantage W'initiatives
 

au niveau local.
 

Une des mesures prise depuis 1983 a 6t6 e, donner la priorit6 aux projets des
 

agences d'am6nagement sp6cialis6es (industries, logement, tourisme) destin6s
 

aux villes secondaires. Les municipalit6s participent par leurs avis et leurs
 

suggestions h l'identification et h la r6alisation de projets, surtout por les
 

projets h forte utilisation de main-d'oeuvre.
 

On a encourag6 les collectivit6s locales a participer aux projets
 

d'infrastructure. On a cr66 des fonds sp6ciaux pour aider a la
 

d6centralisation industrielle, fonds destin6s a priori aux villes int6rieures.
 

Cette politique a 6t6 poursuivie et accentu6e par !a promulgation de la
 

loi du 23 juin 1981 qui module les avantages 6conomiques en fonction du
 

degr6 de d6veloppement des zones o i seront localis6s les entreprises.
 

Cependant elle est limit6e aux industries manufacturi6res. Le b6n6fice
 

de ses dispositions n6cessite l'obtention au pr6alable d'un accord
 

d6livr6 par les autorit6s comp6tentes. Outre le lieu d'implantation
 
les avantages sont les suivants:
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- la d6congestion des zones urbaines
 
- le degr6 d'int6gration du produit fini
 
- le nombre d'emplois cr66s
 
- avoir au moins 30% de fonds propres
 
- la r6alisation d'op6rations d'exportation.
 

A titre d'exemple, l'Etat prend sa charge dans les zones 3, 4 et 5
 
les travaux d'infrastructure, l'exonration de l'imp6t sur les
 
b~n6fices, la suppression des droits de douane et des taxes sur 
le
 
rhiffre d'affaires perqus a l'importation des biens d'6quipement, etc...
 

Toutes ces mesures incitatrices doivent, a court terme, porter leurs
 
fruits en d6congestionnant les grands centres urbains et en cr6ant une
 
vie 6conomique prosp6re dans les zones pauvres en ressources naturelles.
 

On a mis en place des r~furmes qui conf~rent aux municipalit6s plus de statut,
 

de responsabilit6s et de pouvoir en mati6re de fiscalit6.
 

La situation actuelle des municipalit6s n'a aucun point commun avec
 
celle h6rit6e de la colonisation. Une premiere r6forme significatrice
 
en 1975 a apport6 des modifications notables dans le paysage communal:
 
extension des missions des municipalit6s, transformation des r6les des
 
communes et r6vision de la fiscalit6 locale. Cette r6forme a abouti
 
notamment kun syst6me fiscal r6nov6 recouvrant d6sormais des taxes
 
modernes assez rentables, et ayant une assiette souple et 
un
 
recouvrement efficace. Cette r6forme a eu pour impact direct la
 
consolidation des 
ressources municipales de mani~re assez substantielle
 
et a permis aux municipalit~s de prendre part A des r6alisations
 
d'envergure.
 

On pr6voit dans le courant de cette ann6e d'appliquer des r6formes plus vastes
 

qui permettront d'am~liorer l'assiette fiJcale et le recouvrement des imp~ts,
 

d'introduire des taxes immobili~res et sur l'infrastructure et d'augmenter le
 

transfert aux municipalit6s des ressources perques par l'Etat.
 

Ii est devenu plus courant et plus accept6 que les collectivit6s locales
 

fassent appel a des pr~ts; 
 on a cr66 un fonds sp6cial pour d6bloquer des
 

cr6dits pour les travaux publics; toutes ces mesures tendent renforcer les
 

responrabilit6s locales aux niveaux fiscal et administratif.
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Le document de M. Chiha exposait les grandes lignes du processus d'am~nagement
 

urbain et du territoire, sujet important puisqu'en l'an 2000 les deux tiers de
 

la population nationale vivra en ville. M. Chiha a cit6 les diverses
 

activit~s de son d~partement en mati~re d'6tudes d'urbanisme qui ont d6marr6
 

d~s 1970.
 

En fait, les villes constituent l'un des supports de la croissance
 
6conomique et par consequent il 6tait n6cessaire de d6terminer
 
lesquelles devaient jouer ce r6le catalyseur, servant des centres
 
primaires avec sph6res d'influence avant de proposer telle ou telle
 
strat6gie d'am6nagement urbain...
 

D6velopper un centre urbain, une ville est ... devenue n6cessit6 pour
 
tous les districts tunisiens qui ont commenc6 tre conscients dii
 

ph6nom~ne urbain et A reconnaitre la contribution des villes h !a
 

croissance 6conomique. A cette fin, les autorit6s urbaines se sont vu
 

conger6es pleins pouvoirs. Elles ont rempli cette mission en 6laborant
 
avec les organisations comp6tentes des plans d'am6nagement urbains.
 

Actuellement, le gouvernement r6alise qu'il faut un cadre de travail national
 

plus large pour int~grer des plans d'am6nagement urbains.
 

Un plan directeur pour le territoire et les villes est en pr6paration;
 
il couvre le territoire entier. Ses objectifs sont les suivants:
 

Premi~rement, de servir de base i l'am6nagements de l'espace; 

Deuxi~mement, de d6finir quelles sont les zones a d6velopper en accord
 

avec le sch6ma d'am6nagement urbain et du territoire;
 

Troisi~mement, de fournir un cadre de travail "urbain" pour les
 

activit6s 6conomiques qui permettra 6galement d'identifier les projets
 

susceptibles d'atteindre les objectifs vis6s en mati6re de
 

d6veloppement local.
 

Dans le nouveau sch6ma d'am6nagement urbain et du territoire, les plans
 

pr~par6s en haut lieu d6finissent clairement le cadre de travail
 

permettant aux petites villes de r6aliser ces tAches. Ce principe a
 

une double action, d'abord de faciliter la coop6ration entre tous les
 

organismes charges d'ex6cuter les projets d'am6nagement urbains et du
 

territoire et deuxi~mement d'harmoniser la pr6paration des plans de
 

d6veloppement locaux.
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Discussion
 

La discussion a surtout 6t6 ax6e sur 
les programmes gouveznementaux destines
 

financer des projets A un niveau local. 
 La tribune a fait remarquer que 45
 

pour cent des fonds d'origine 6tatique affect6s aux communaut6s et provenant
 

des imp6ts perqus par l'Etat sont regroup6s dans un ensemble destin6 a
 

encourager financi~rement les collectivit6s locales a accroitre leurs
 

ressources financi~res.
 

On a pos6 des questions concernant le degr6 de participation des communaut~s
 

aux projets mends par les agences de d~veloppement para-publiques. La
 

politique est la suivante, on distribue, deux mois l'avance, des projets de
 

plans techniques ou d'am6nagement afin que les communaut6s puissent les
 

commenter avant que les conseils municipaux fassent leurs recommendations
 

finales. On 6coutera les arguments de ceux qui sont pour et de ceux qui sont
 

contre, puis le conseil municipal proc6dera a un vote en r6union publique.
 

Bien que souvent, il soit difficile de communiquer les projets aux habitants,
 

les d6cisions ont 6t6 souvent chang6es d'apr&s leurs commentaires.
 

On a 
6galement beaucoup par16 des probl~mes qui existaient au niveau de la
 

coordination des projets 6conomiques d'une region et des projets de
 

planification physique car les experts techniques ont des points de vue tr~s
 

diff6rents. En r6gle g6n6rale, dans un cas de conflit, 
ce sont les int6rats
 

6conomiques qui l'emportent.
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Un des participants a demand6 comment faire pour realiser des projets locaux
 

quand les ressources sont limit6es. La tribune a fait remarquer qu'une
 

nouvelle loi 6tait en traint d'6tre 6laborc qui stipulait des transferts du
 

niveau central aux communaut6s, ce qui leur permettrait d'acqu6rir des
 

parcelles de terrains qui sont destines a l'utilisation publique, et cela
 

avant le debut d'autres travaux 6ventuels sur ces terrains, travaux qui
 

pourraient ne pas 8tre conformes au plan adopt6.
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IV. Le Nig6ria
 

Docteur P.O. Sada
 

Professeur de G6ographie
 
Universit6 du B6nin
 

Mme Amy Nolan, l'officier qui 6tait en charge de la conf6rence, a present6 le
 

Docteur Sada.
 

Le Docteur Sada a commenc6 son expos6 par une analyse du contexte historique.
 

Le Nigeria, avec une population de 90 millions d'habitants est le pays le plus
 

peup16 du continent africain, son taux de croissance 6conomique a augment6
 

rapidement grAce h la production p~trochimique qui 6ta't sur les 12 dernihres
 

ann6es d'environ 5 pour cent. L'accroissement de la population urbaine a
 

6galement 6t6 rapide, elle repr6sente actuellement 30% de la population
 

totale. 
A la diff6rence des autres pays de l'Afrique sub-saharienne, le
 

Nig6ria a une longue tradition de d6veloppement urbain, Kano, Ibadan et B6nin
 

sont des villes qui ont 6t6 cr66es avant l'6poque coloniale. L'urbanisme
 

aujourd'hui est caract~ris6 par des groupes de villes surgissant un peu
 

partout dans le pays. 
 Lagos est une ville primaire d'environ 4 millions
 

d'habitants, mais le Nig6ria compte 6galement 250 autres villes dont les
 

populations d6passent 20.000 habitants et 
16 villes avec plus de 100.000
 

habitants.
 

Malgr6 une certaine prosp6rit6, le Docteur Sada a remarqu6 qu'il existait au
 

Nig6ria des disparit~s r6gionales. Certaines villes n'ont pas pu r6pondre aux
 

besoins cr66s par une urbanisation rapide.
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l'augmentation des ressources financi~res n'a pas suivi le taux
 
d'extension des villes et par cons6quent l'environnement urbain s'est
 
d~grad6. Ii y a d'importants deficits dans les villes, autant sur le
 
plan quantitatif que qualitatif. En mati~re d'habitat, 60 pour cent de
 
la population vit dans des logements surpeupl6s, moins de 25 pour cent
 
des habitants ont acc~s a des W.C., moins de 50 pour cent est desservie
 
par un ,yst~me d'6vacuation de d6chets. Enfin, uniquement 70 pour cent
 
b~n6ficiant de l'approvisionnement en eau courante - et il faut savoir
 
que cela ne marche que de fagon irr6guli6re. Les services sociaux sont
 
tr~s limit6s et la vie urbaine est congestionn6e par la circulation,
 
les 
transports, les h6pitaux et centres sanitaires, les 6coles et mame
 
les march6s.
 

L'am6nagement urbain -,,
Nig6ria vise surtout a d6congestionner les
 
villes grace a ua investissement public affect6 de fagon plus dispers6
 
et 6galement en insistant sur le d6veloppement des villes de taille
 
interm~diaire. On essaie 6galement de d6velopper l'infrastructure
 
urbaine.
 

Le Nig6ria a un gouvernement f6d6ral, de ce fait les gouvernements des
 

diff6rents 6tats ont au niveau administratif tr6s d6velopp6. Lagos est la
 

capitale f6d~rale mais beaucoup de grandes villes sont 6galement des capitales
 

dans les diffrents 6tats. Dans un effort pour freiner la croissance
 

acc~l6r~e de Lagos, le gouvernement f6d~ral a entrepris de chercher a d6placer
 

le si~ge de l'administration nationale. Le comit6 d'6tude qu'il a nomm6 a
 

conclu que:
 

* Lagos ne pouvait pas fonctionner efficacement
 

* que la capitale devait gt*re localis~e au centre du pays et que Lagos
 

6tait situ6e trop la p6riph6rie
 

* que la capitale devrait 6tre localis~e dans une r6gion "neutre" du
 

point de vue ethnique
 

• que la capitale devait symboliser les aspirations du Nigeria l'unit6
 

et la grandeur du pays.
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Toutes ces raisons ont fait qu'Abuja a 6t6 choisie comme nouvelle capitale et
 

on a d6limit6 une circonscription 6lectorale d'environ 8.000 km2 . Les
 

travaux de construction ont commence vers la fin de la d6cennie, en se fixant
 

une population d'un maximum de 3 millions d'habitants.
 

Depuis 1982, on assiste a un d6placement graduel vers Abuja de certains
 
minist~res du gouvernement f6d6ral et a des migrations d'entrepreneurs,
 
d'hommes d'affaires, d'artisans et de gens a la recherche d'un emploi.
 
Dans les ann6es a venir, il ne fait aucun doute qu'Abuja attirera une
 
nouvelle vague d'un mouvement national qui est h la mesure des crit~res
 
politiques du pays, symbolis~s par cette capitale. 11 y a de fortes
 
probabilit6s pour qu'Abuja devienne une capitale politique tr~s
 
efficace. Mais nous ne sommes pas encore en mesure d'6valuer d'un oeil
 
critique les coats du d6veloppement car pour le moment la plupart de
 
ces coats ont 6t6 affect6s aux 6tudes pr6liminaires, aux planE et aux
 
phases initiales du d~veloppement, mesures qui auront un impact positif
 
sur le d~veloppement en g6n6ral.
 

Le gouvernement f6d6ral ainsi que les gouvernements des diff6rents 6tats ont
 

particip6 activement a l'amenagement urbain. De 1970 a 1980, des analyses
 

urbaines et des plans d'am6nagement pour plus de 20 grandes villes ont 6t6 mis
 

sur pied sous les auspices des autorit~s f6d6rales et des 6tats. Dans le plan
 

national de d6veloppement (1975-80) on a formul6 une politique urbaine
 

nationale g~n6rale.
 

Elle fixait six priorit6s:
 

1. Adopter une strat6gie int6gr6e de d~veloppement des zones urbaines et
 

rurales.
 

2. Corriger les imperfections des plans physiques d'am~nagement.
 

3. Mettre en place linfrastructure urbaine n6cessaire: voirie,
 

approvisionnement en eau, 6vacuation des d6chets et autres 6quipements
 

sociaux.
 

4. restructurer syst6matiquement le m6canisme de fonctionnement des
 

collectivit6s locales afin d'avoir une gestion plus efficace, au niveau
 

des bourgs et des villes.
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5. Impliquer davantage les gouvernements des diff6rents 6tats et leur
 

donner plus de responsabilit~s au niveau de la gestion des centres
 

urbains par l'interm~diaire des gestionnaires de la ville.
 

6. Crier un ministare f6d6ral responsable des questions de logement et
 

d'urbanisme et 6laborer et coordonner une politique d'urbanisme.
 

Bien que cette politique pr6voyait que le gouvernement f6d6ral, surtout le
 

nouveau minist~re (FMHUDE), ait un r6le tr6s actif, la structure
 

gouvernementale complexe du Nigeria a fait que ce r~le n'a pas 6t6 tr~s
 

efficace.
 

Ii 6tait id6al d'avoir un Ministare f6d6ral ayant autorit6 pour
 
coordonner les programmes d'urbanisme, mais cela n'a pu se faire car ni
 
les 6tats ni m~mes les administrations gouvernementales n'ont accept6
 
l'autorit6 du FMHUDE. La raison en est la nature de la constitution
 
f~d6rale qui r6git le Nig6ria. Du point de vue constitutionnel, les
 
questions d'urbanisme rel~vent et du gouvernement f~d~ral et des
 
collectivit6s locales. Etant donn6 que les administrations locales ne
 
voulaient pas prendre enti~re responsabilit6 en ce domaine, il a 6t6
 
difficile au FMHUDE de forcer les 6tats h coop~rer. En plus, facteur
 
extr~mement important entre 1979 et 1983, le gouvernement f6d6ral et
 
beaucoup des collectivit~s locales 6taient contr6l6s par des partis
 
politiques diff~rents, de ce fait une comptition pour gagner les voix
 
des habitants s'est install6e entre les niveaux centralis6 et
 
d6centralis6 du gouvernement. Ce qui a fait qu'A un moment donn6 le
 
FMHUDE a concentr6 ses efforts la construction de logement L coat
 
mod6r6 non seulement dans les villes secondaires, bien que celles-ci
 
aient b6n6fici6 de la majeure partie de l'affectation des credits, mais
 
6galement dans les centres ruraux oii si&gent les administrations
 
locales.
 

Bien que la planification au niveau f6d~ral n'ait pas 6t6 efficace, les
 

pouvoirs publics ont mis en oeuvre un projet d'am~lioration pour les villes
 

secondaires; il s'agissait d'un important programme de construction de
 

logement (y compris de trames d'accueil). A l'heure actuelle, le gouvernement
 

f6d6ral b6n6ficie de l'aide de la Banque mondiale pour planifier et financer
 

des projets de r6habilitation de logements et des villes pour un
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certain nombre de villes, surtout de villes secondaires. Le gouvernement
 

f6d~ral influence 6galement la localisation de la croissance grace ses
 

initiatives en vue de r6partir l'industrie dans tout le pays.
 

Grace cette politique visant k disperser les industries, on a
 
fortement stii,,l l'6conomie des nouvelles villes secondaires
 
(capitales des diff~rents 6tats) et l'efficacit6 de cette politique
 
industrielle se v6rifie dans les structures changeantes des
 
concentrations industrielles du pays. A titre d'exemple, en 1965, 68
 
pour cent des usines 6taient localis6s dans les villes secondaires et
 
en 1972 cette proportion 6tait pass~e a 72 pour cent.
 

Au Nig6ria, les administrations locales jouent un r6le extr6mement important
 

au niveau de la planification municipale et du financement des equipements
 

urbains. Dans cette ville, l'organisation Bendel (Bendel authority) charg6e
 

de l'am6nagement et de la planification a pr6par6 un plan d'urbanisme,
 

rapidement et avec beaucoup moins de d~tails que les plans directeurs
 

conventionnels.
 

Le Plan d'6laboration des politiques d6termine l'ensemble des codes et
 
r6glementations servant 
comme guides pour agencer de mani~re ordonn~e
 
l'usage des sols. Malgr6 les imperfections apparentes, le Plan de
 
politiques s'est av6r6 8tre un meilleur instrument pour la
 
planification dans le contexte nig~rien que beaucoup des plans
 
directeurs existants car le Plan de politiques :efl6tait le courant
 
d'id6es actuelles pour le futur de Warri. C'est un plan souple, dont
 
on peut se servir facilement car il est bas6 sur un Plan d'Occupation
 
des Sols simple.
 

L'exploitation du projet a 6t6, comme 
le plan lui-m6me, pragmatique.
 
Le secteur priv6 y a particip6 de faqon tr~s importante - des
 
promoteurs poss6dant d'importants lotissements devront faire eux-m~mes
 
le plan du projet et le soumettre pour approbation et c'est aux
 
promoteurs de fournir et de faire construire les routes d'acc~s et les
 
autres services publics. Le site de construction Shell BP n'a 6t6
 
approuv6 qu'a la condition qu'une nouvelle route principale serait
 
6galement construite. La nouvelle route qui depuis a 6t6 construite
 
avec 'assistance de Shell 
BP est une route a deux voies qui d6tourne
 
la circulation du centre de la ville. Par consequent, on peut Aire que
 
Warri repr6sente un cas authentique d'une ville oi le developpement a
 
6t6 partag6 entre les deux secteurs priv6 et public - au moyen de
 
n~gociations efficaces et de contr6le du d6veloppement entre les
 
entreprises, les promoteurs priv~s et les propri6taires.
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Ce qui justifie le plus souvent les interventions 6 tatiques dans les affaires
 

des villes secondaires et l'incapacit6 des pouvoirs municipaux (et cela malgr6
 

leurs larges responsabilit6s en services) a rassembler les 
ressources
 

financi~res ou humaines n6cessaires pour g6rer la croissance urbaine.
 

II ressort de l'analyse pr6c6dente sur le statut financier des
 
municipalit6s, que celles-ci ne sont pas 
assez solides financi~rement
 
pour fournir les services et de ce fait beaucoup des services de base
 
des villes secondaires sont pris en charge par l'administration des
 
6tats 
car la demande en services dans ces villes est critique.

Actuellement, l'approvisionnement en eau est du ressort du conseil
 
charg6 de l'approvisionnement en eau (Water Boards) qui est
 
subvrentionn6 directement par l'administration des 6tats. De la 
m~me
 
fagon, le Conseil charg6 de l'evacuation des d6chets a 6t6 mis sur pied
 
par plusieurs 6tats et est charg6 de la fourniture des services de
 
ramassage des ordures dans les villes. 
C'est le cas dans l'Etat de
 
Lagos pour la ville de Lagos, dans l'Etat d'Oyo pour Ibadan, dans
 
l'Etat de Bendel pour B6nin. Parmi les autres services qui d~pendaient

d6ja des administrations des 6tas, surtout ceux des villes
 
secondaires, on compte les suivants: 6quipements sanitaires,
 
biblioth~ques publiques, 6clairage public, service public de 
secours
 
contre les incendies, la voirie et l'assainissement.
 

Cependant m~me les activit~s de l'6tat n'ont pas 6t6 soutenues par un
 

personnel ou un financement suffisant. Le r~sultat en est une prolif6ration
 

d'agences qui manquent de personnel, ce qui laisse a pr6voir un sombre avenir
 

pour le d6veloppement des villes secondaires au Nig6ria.
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Le syst~me administratif mis en place pour g6rer l'am6nagement urbain
 
d>t Nig6ria ne semble pas contribuer a une gestion efficace du
 
d6veloppement des villes secondaires. En premier lieu, les diff6rentes
 
agences 6tatiques ne remplissent pas efficacement les fonctions
 
qu'elles sont suppos~es remplir. En partie, cette situation est due au
 
manque de personnel et de cr6dits ad6quats. Ii a 6t6 difficile de
 
trouver une solution au probl~me des cr6dits, car les agences charg6es
 
de la planification d6pendent pour financer leurs operations en grande
 
partie des subventions vers6es par l'administration des 6tats ainsi que
 
de pr~ts a renouvellement automatique alors que les municipalit6s
 
doivent se procurer les capitaux au niveau local. Le manque de
 
coordination est un autre probl~me qu'on trouve au niveau des agences
 
de planification des 6tats. La nature fragment6e et sp6cialis6e de ces
 
agences qui travaillent directement avec le minist~re du gouvernement
 
central ou des collectivit6s emp8che le d~veloppement d'un syst~me
 
centralis6 et coordonn6 de mani~re efficace. Ce n'est qu'A cette
 
condition qu'on peut r6aliser un am6nagement urbain unifi6 et efficace
 
support6 par une fourniture de services, ce qui pour le moment n'est
 
pas realisable car aucun organisme n'est pr~vu pour prendre en charge
 
ces questions.
 

Le fait que les municipalit6s ne jouent qu'un r&!e limit6 dans
 
l'am6nagement urbain du Nig~ria influence de toute 6vidence les
 
probl~mes auxquels doivent faire face les zones urbaines. De maniere
 
id6ale, les municipali:6s devraient avoir un r6Ie important lors de
 
l'ex~cution des programmes d'urbanisme, car les responsables sont plus
 
proches des habitants et plus sensibilis6s aux probl6mes que les
 
agences f6d~rales ou les collectivit~s.
 

Discussion
 

Lors de la discussion sur le Nig6ria, on a surtout parl6 des programmes
 

d'habitat du gouvernement f6d~ral et du fait que ces programmes visent de plus
 

en plus a am6liorer les conditions des habitants des quartiers "informels".
 

Des questions ont 6t6 pos6es sur le d6placement de la capitale Abuja et des
 

cons6quences possibles sur l'6conomie de Lagos. Le Docteur Sada a fait
 

remarquer que Lagos 6tait le principal centre commercial du pays et
 

continuerait de l'6tre m~me si Lagos n'a plus une fonction de capitale. En
 

r6ponse une question sur les finances urbaines, le Docteur Sada a mentionn6
 

que les gouvernements, f6d6ral et des collectivit6s, avaient commenc6 
i 

transf~rer d'importants cr6dits aux villes secondaires pendant l'6poque
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du boom p6trolier. A present que les recettes p6troli&res sont en baisse, ce
 

transfert n'est plus aussi important et on insiste davantage sur la
 

mobilisation de ressources financi~res au niveau des collectivit~s locales.
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46me jour, 12 avril 1984
 

S6ances de Travail
 

Le 46me jour a 6t6 consacr6 h des ateliers de travail portant sur les
 

questions principales de l'6laboration et l'administration des programmes
 

d'urbanisme. Les membres de la tribune des quatre ateliers de travail ont
 

fait de braves communications et les participants ont pos6 des questions aux
 

membres de la tribune.
 

Atelier No. 1: Gestion et d~veloppement des capacit6s
 

Pr6sident:
 

Dr. Peter Amato
 

Assistant de D6veloppement de Projet
 
Bureau d'Administration et de D~veloppement locaux
 

USAID, Le Caire
 

La tribune
 

M. Charles Boyce
 

Responsable de la Formation
 
Programme Habitat
 

Nations-Unies, Nairobi
 

M. Earl Brown
 

Urbaniste
 
Research Triangle Institute, EUA
 

M. Hudu Siita
 

Planificateur
 
Tamale, Ghana
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Le Docteur Amato a commence cet atelier en insistant sur le besoin de
 

dvelopper la prise de d6cision au niveau local et leur capacit6
 

administrative, qui sont des imp6ratifs cat~goriques. Ii a d6crit une s6rie
 

d'activit6s ayant lieu en Egypte, parrain6es par l'USAID avec l'aide du
 

gouvernement 6gyptien. Au Caire et a Alexandrie, qui sont les deux plus
 

grandes villes, les travaux sont concentr6s dans plusieurs quartiers. Une
 

assistance financi~re et technique est fournie aux collectivit~s locales pour
 

permettre de construire rapidement des 6quipements de base destin~e aux
 

quartiers (creches, 6coles, centres de sant6) et pour apprendre a g6rer ces
 

6quipements. Dans trois villes provinciales ayant une population de 150.000 a
 

200.000 habitants, on pr6voit dans le cadre de ce programme l'installation
 

d'une infrastructure technique (r6seaux divers), combin6e a une formation des
 

responsables des collectivit~s locales en mati~re de planification, de
 

conception, et d'entretien de l'infrastructure ainsi que la gestion des
 

op6rations gouvernementales dans les villes.
 

M. Brown et M. Siita ont travaill6 comme homologues dans le cadre d'un projet
 

de deux ans financ6 par 'AID qui visait a renforcer l'administration locale
 

de Tamale au Ghana (quatri~me ville du pays par ordre de grandeur, soit
 

150.000 habitants). Ils ont d~crit leur participation et les r6sultats du
 

projet.
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M. Brown a parl6 de l'ensemble du projet qui combinait de l'assistance
 

technique, de l'assistance en mati~re de planification et d'organisation pour
 

le conseil de district et d'autres agences gouvernementales ainsi qu'une aide
 

financihre destin6e l'infrastructure dans deux quartiers.
 

Le probl~me venait de ce qu'on n'6tait pas capable, au niveau de
 
l'organisation du district, de coordonner les activits et aucune
 
structure institutionnelles, aucun forum pour encourager une telle
 
coordination n'avaient 6t6 pr6vus.
 

Une des premieres activit~s avait 6t6 de tenir des ateliers avec des
 

repr~sentants de plusieurs agences s'occupant de d6veloppement.
 

Une s6rie de 35 sessions s'est tenue sur plus de 14 mois comprenant
 
plus de 60 participants et recensant toutes les ressources humaines,
 
physiques, les budgets, les programmes, les olans et les mandats de 35
 
agences ou minist~res. Cela repr6sentait pour le district la premire
 
occasion d'identifier toutes les ressources potentielles existant
 
l'int6rieur du district. Un des r~sultats les plus significatifs de
 
ces ateliers a 6t6 le d6veloppement du Manuel des ressources du
 
District de Dagomba-Ouest qui contient la liste de toutes les donn~es
 
disponibles dans ce district. C'est 1i le premier manuel du genre qui
 
a 6t 61labor6 dans les 63 districts du pays. C'est en accomplissant ce
 
travail que les participants se sont rendu compte qu'il 6tait
 
ncessaire et important d'avoir ure structure plus formelle au niveau
 
du district qui serait responsable de la coordination et de
 
l'exploitation des projets de d~veloppement du district.
 

Un comit6 "formel" de coordination technique a 6t6 cr66 aupr6s duquel M. Brown
 

6tait conseiller. Ce comit6 fonctionne toujours, il surveillent les phases de
 

planification et d'ex6cution des projets, s'assurant qu'ils ne trainent pas
 

trop en longueur. Les deux projets d'infrastructure dans les quartiers ont
 

jou6 un r6le de catalyseur pour le travail du comit6.
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II 6tait important d~s le d6but de relier les activit~s de
 
planification et d'ex~cuticn des projets. 
 Bien que le :adre de
 
r~f~rences th~oriques existit au niveau national, la sttucture pour

l'ex6cution pratique et la structure institutionnelle n'existaient pas
 
au niveau local.
 

M. Brown a 6galement parl6 du travail fait 
avec le Conseil pour que davantage
 

de ressources puissent 6tre mobilis6es. Une des activit6s les plus r6ussies
 

avait 6t6 de recruter des 6tudiants pour le recouvrement des imp6ts plut6t que
 

les tradiLionnels fonctionnaires. 
 Les 6tudiants 6taient plus enthousiastes et
 

ils touchaient une commission 
sur ie montant recouvr4. M~me si l'on compte
 

cette comission, les recettes 6taient sup6rieures de 25 pour cent au chiffre
 

pr&'u dans le syst~me pr6c6den,
 

M. Siita a travaill6 avec M. Brown et s'est occup6 de la plupart des
 

op6rations du projet. Ii s'est surtout concentr6 sur trois objectifs de base:
 

Le premier 6tait de faire travailler ce comit6 de coordination technique comme
 

une 6quipe et d'en faire une 
instance permanente du gouvernement du district.
 

Avant le debut des travaux de construction, on a 6tabli un calendrier. 
 C'est
 

le comit6 technique qui a d6cid6 
 des diff6rentes 6tapes A entreprendre compte
 

tenu de la s6quence des evenements. Ce comit6 a 6galement fourni les services
 

d'un expert qui a supervis6 les travaux de construction.
 

Le deuxi~me objectif avait 6t6 de promouvoir le b~n6volat et la participation
 

communautaire de la part des habitants des quartiers. 
 Ii fallait rendre le
 

groupe cible conscient du fait que le Conseil ne disposasit pas de ressources
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pour fournir l'infrastructure n6cessaire et que par cons6quent il fallait
 

qu'ils participent a leur propre programme d'am6lioration. Les habitants ont
 

6t6 impiiqu6s aux d6cisions et par la suite ont particip6 aux travaux de
 

construction. La main-d'oeuvre non qualifi6e avait 6t6 supervis6e et form6e
 

en cours d'emploi par le sp6cialiste du comit6 technique. L'USAID avait donn6
 

1'6quipement lourd pour les travaux de construction --t avait fourni les
 

3ervices d'un expert charg6 de former les conducteurs pour l'6quipement lourd
 

a
et les m6caniciens. Etant dunn6 que les m6caniciens n'6taient pas r6ceptifs 


cechnicien a concentr6 ses efforts sur le m6canicien-chef
cette formation, le 


qui lui a pu former les autres, car le contact qu'il 6tablissait 6tait
 

meilleur que celui fait avec l'Am6ricain.
 

Le troisi~me objectif 6tait de se servir de l'installation d'une
 

infrastructure de base comme une technique pour guider l'urbanisme et
 

maitriser le mode tentaculaire et inefficace qui caract~rise l'extension de
 

Tamale. En faisant participer les habitants, l'6quipe a pu faire passer le
 

message de la notion de contr6le du d~veloppcment. En effet, les habitants
 

ont coop6r6 en ex6cutant les travaux d'am6nagement suivant le plan.
 

M. Siita nous a dit que le gouvernement du Ghana continuait a supporter le
 

projet et que les institutions cr~6es s'enracinaient davantage.
 

Simuler les efforts propres, simplifier le recouvrement des ressources,
 

rationaliser, grace a la planification, l'utilisation des sols et
 

fournir une infrastructure de base sont des r6ponses 6ventuelles de
 

politiques aux cons6quences d'une urbanisation importante qui sont
 

l'infrastructure inad6quate, le manque de ressources et la
 

d6t6rioration de l'environnement urbain.
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M. Boyce a remarqu6 que l'exp~rience de Tamale repr~sentait un exemple valable
 

d'un type d'effort de formation bien 6labor6, adopt6 aux circonstances d'un
 

environnement sp6cifique dont on avait besoin en Afrique. 
Des approches
 

classiques, th6oriques ne sont pas suffisantes. Si l'on veut essayer de
 

r6pondre aux exigences complexes et multi-dimensionnelles dans la gestion de
 

la croissance urbaine, il faut savoir que diff6rentes sortes de gens demandent
 

une formation sp~cialement adopt6e A leurs besoins.
 

Traditionnellement, les administrateurs du secteur public et 
le
 
personnel technique ont 6t6 les points de concentration de la formation
 
dans les 6tablissements humains. Cependant, bien que ces groupes aient
 
besoin de continuer a ar.liorer leurs techniques de travail, il est de
 
plus en plus 6vident que les autres groupes doivent 6galement

b6n6ficier de cours de formation. 
Ceux qui sont charg6s de formuler
 
les politiqtes, que ce soit les politiciens ou les leaders civils,
 
doivent 8tre au courant des processus qui changent les 6tablissements
 
humains. Les administrateurs qui sont a des postes d'autorit6 et qui
 
d~cident des politiques ont besoin, eux aussi, d'une formation
 
sp6ciale, car au fur et 
 mesure que les projets deviennent plus

importants, ceux qui sont charges de les ex6cuter ont besoin d'etre
 
form6s a des approches permettant d'int6grer les solutions aux
 
problmes. Si le concept de la participation com'unautaire doit passer

du but id6al a la r6alit6, les leaders et les habitants des quartiers a
 
faible revenu doivent 6tre formes a s'organiser eux-m~mes, a g~rer et
 
doivent connaitre les techniques pour pouvoir participer aux d6cisions
 
affectant leur futur. Et puis finalement, biei sar, les formateurs
 
doivent &tre form6s si lon veut toucher les autres groupes.
 

Face aux besoins existants, il est necessaire de cr6er un nouveau type
 

d'institutions et d'adopter de nouvelles approches dans 
la formation. M.
 

Boyce a continu6 en d6crivant les efforts communs entrepris par la Banque
 

mondiale, l'USAID et les Nations-UNies pour identifier de mani~re pr6cise
 

quels sont les besoins pour une formation en urbanisme en Afrique, quelles
 

sont les institutions n6cessaires pour r6aliser les 
tAches et quelles sont les
 

m6thodologies pour un plan d'6tude appropri6.
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Discussion
 

La discussion lors de cet atelier sur le d6veloppen:ent des aptitudes a 6t6
 

extr~mement anim6e. Certaines des questions et des r6ponses du d~bat sont
 

pr6sent6es ci-dessous :
 

.	 Le problme de la d6centralisation : Est-ce qu'en Egypte le groupe cible
 
de base a les capacit6s et l'autorit6 de d6finir les objectifs et de
 
r6aliser leur d6veloppement? Par exemple, au S6n6gal les administrateurs
 
n'ont pas r~ussi a toucher les groupes cibles qu'ils 6taient suppos6s
 
toucher.
 

R. 	 En Egypte les groupes cibles sont les populations urbaines A faible
 
revenu. 
Leurs besoins et int6r~ts sont exprim6s par l'interm~diaire des
 
conseils 6lus locaux. Par exemple, on a construit un pont pi6ton h la
 
demande d'une communaut6 dont le quartier avait 6t6 coup6 en deux par une
 
route principale. On a fait des branchements d'eau courante et on a
 
construit des salles de classe dans les quartiers d6favoris6s. Dans une
 
autre communaut6 oL les gens craignaient pour leur s~curit6, on a
 
install6 l'6clairage. Tous ces travaux r6pondaient aux besoins de la
 
communaut6 locale exprim6s par les conseils locaux. Ces changements
 
techniques se sont faits petite 6chelle afin que les gens continuent a
 
6tre int6ress6s entretenir ces installations. Les conseils sont des
 
orgaaisations repr6sentatives au niveau du district. Les priorit6s que
 
ces conseils se donnent sont le r6sultat de compromis fait par rapport
 
aux demandes pr6sent6es par la population. Pour le projet des quartiers,
 
les 	habitants pr6sentent leurs priorit6s au conseil du district.
 

Q. 	 Dans le projet de Tamale l'un des trois objectifs avait 6t6 de faire
 
participer les habitants. Jusqu'a quel point peut-on demander aux gens
 
de participer si le pojet prend une annie pour 8tre r6alis6? Est-il
 
r6aliste de penser que les gens travailleront b6n6volement pendant an
 
an? N'aurait-on pas pu instaurer un syst~me de paiement?
 

R. 	 Le projet n'a pas 6t6 enti6rement bas6 sur le b6n6volat. Il s'est
 
6galement fait grace au travail d'employ~s r6num6r6s pendant la semaine.
 
Les personnes b6n6voles travaillaient surtout pendant les week-ends afin
 
de diminuer les coats de la construction. Leur enthousiasme 6tait da au
 
fait que le projet avait lieu dans leur propre quartier. On ne demande
 
pao h ces volontaires de quitter leur emploi a plein temps, mais
 
simplement de participer occasionnellement. Lors de !a construction du
 
port, les membres de la communaut6 n'ont travaill6 b6n~volement que
 
pendant six week-ends, deux pour creuser et quatre week-ends pour les
 
travaux de maqonnerie.
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q. 	 L'Egypte et le Ghana semble 6tre deux cas trop beaux pour 6tre vrais. Le 
gouvernement local est-il vraiment capable de s'occuper des probl~mes de 
d6veloppement? 

R. 	 En Egypte nous travaillons depuis cinq ans i d6centraliser au niveau des 
villages et des villes. Nous avons r6ussi r~partir certaines activit~s 
au niveau local, lesquelles auparavant 6taient du ressort de l'Etat. De 
ce fait nous pouvons affirmer que la d6centralisation a r6ussi, la seule 
question est celle de la survie financi~re. On dispose des comptences 
rcur executer le travail, mais la capacit6 de mobilisation des ressources 
financihres au niveau local est extr~mement limit6e.
 

q. 	 Comment arrive-t-on h avoir des gens qualifi6s dans les villes 
secondaires quand on sait que la plupart d'entre eux veulent habiter la 
capitale? 

R. 	 ji y a des gens capables et qualifi6s qui essayent de r6soudre les
 
probl6mes des villes secondaires. Les gens qui sont form6s iront i oi
 
il y a du travail et des ressources, de ce fait il est n6cessaire
 
d'identifier les besoins de former les gens pour qu'ils puissent
 
s'occuper de ces probl~mes.
 

Q. 	 Si les gens sont form's a des m6thodes franqaises, hollandaises, 
anglaises et am~ricaines qui sont diff6rentes les unes des autres, 
comment coordonnera-t-on les syst~mes? 

R. 	 Les aptitudes en gestion au niveau local doivent 8tre d6velopp6es et
 
bas6es sur les coutumes et traditions locales. Envoyer les gens a
 
1'6tranger limite le nombre qu'on peut former et revient cher. II faut
 
former les gens dans le pays.
 

q. 	 Est-ce que pendant la formation on apprend h la population locale comment 
ils peuvent itleur tour former d'autres membres de la communaut6? 

R. 	 Oui. Par exemple a Tamale un consultant de l'ext6rieur a form6 trois
 
membres de la communaut6 locale qui ont continu6 cette formation apr~s
 
son d~part.
 

Q. 	 Comment faites-vous pour vous assurer que les gens que vous avez for "s 
ne quitteront pas leur travail? 

R. 	 C'est difficile, mais on augmente les chances qu'ils resteront en
 
reconnaissant et en r6pondant h leurs contributions. On -eut se servir
 
d'encouragements (par exemple, en les payant). Le probl~me, c'est que de
 
nombreuses autres institutions cherche h recruter les gens qualifi6s qui
 
ont suivi une formation.
 

Les projets de d6monstration sont artificiels et ne peuvent 8tre
 
reproduits, cependant les gens s'attendent ce qu'on les r6p6te avec
 
autant de r~ussite, est-ce la une vue r6aliste?
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R 	 Les projets pilotes sont g~n6ralement orient~s vers la mise en place de
 

1'6quipement. On peut esp~rer qu'ils se r6p~teront avec le m~me degr6 de
 
r6ussite, mais pas la m~me 6chelle.
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Le Docteur Cohen a pr6sent6 les membres de la tribune et a indiqu6 que cet
 

atelier essaierait de trouver les solutions aux graves probl~mes financiers
 

auxquels soint confront6s les communautes qui essayent de g~n6rer une
 

croissance 6conomique et de g6rer les services publics.
 

M. Grossman a commence en nous expliquant qu'une meilleure gestion financi~re
 

au niveau des collectivit6s locales est 
la c16 du succ6s dans les questions
 

relatives h la croissance 6conomique. Au nombre de ces mesures, il faut
 

Renforcer le syst~me de planification et de budg6tisation des
 
i6penses courantes et des d~penses d'6quipement.
 

Mobiliser davantage de ressources financi~res a partir des sources
 
locales et obtenir une part 6quitable des fonds nationaux et
 
6tatiques.
 

Contr~ler le rythme de d6penses et l'honn~tet6 dans les d6penses

publiques grice a un bon syst~me de comptabilit6 et de v6rification
 
des comptes.
 

Contr~ler la production dans les fonctions des services publiques et
 
dans la construction des 6quipements afin d'avoir le meilleur cofit
rendement.
 

M. Grossman a continu6 en exposant plusieurs principes de base permettant
 

d'amdliorer la budg6tisation (d6penses d'investissement et d6penses
 

p6riodiques), la mobilisation des 
ressources financi~res et le contr6le des
 

d6penses, et il a 6galement parl6 des approches permettant d'en suivre
 

l'efficacit6. Faire toutes 
ces choses qui en fin de compte sont n6cessaires
 

dans une bonne gestion financi~re, peut sembler une t~che gigantesque pour une
 

petite ville. Mais M. Grossman nous dit que ce serait une erreur que
 

d'adopter ce genre d'attitude.
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Une meilleure fagon de penser serait de voir l'am6lioration de la gestion
 
financi~re comme une route que m~me la plus petite ville peut prendre. Voil.
 
quelques points de d6part :
 

Premi~rement, regardez votre processus actuel de budgtisation et
 
voyez h quel point il est appropri6 a vos besoins. Est-ce un plan
 
r6aliste par rapport aux moyens financiers et h la faqon dont ils
 
seront d6pens6s? Comment peut-on le comparer aux conditions que j'ai
 
d6crites?
 

Deuxi~mement, quelles sont les points de d6part valables pour des
 
am6liorations? Dans certaines villes, il serait bon de commencer par
 
un meilleur recouvrement des ressources. Dans d'autres villes, il
 
serait mieux de commencer par r6unir en un seul document tous les
 
projets de d~penses. Et finalement, dans d'autres, il faudra
 
commencer par demander aux chefs des diff6rents d6partements de faire
 
des compte-rendus sur les d6penses et les r6alisations.
 

Troisi~menent, o i pouvez-vous obtenir de l'aide? Peut- tre au
 
Minist~re de l'Int6rieur ou aupr6s des collectivit~s locales ; dans
 
certains pays, le Minist~re des Finances, bien que surcharg6 de
 
travail, va pouvoir aider car une meilleure budg6tisation au niveau
 
local peut lui faciliter la t~che.
 

En fin de compte, il n'est pas n6cessaire de d6penser beaucoup pour
 
d6velopper un meilleur budget. En fait, le coat des efforts qu'on y
 
consacre devraient - 're compens6s bien des fois grace a un meilleur 
recouvrement des i,.:jts et a des prestations de services plus
 
efficaces. Si vous voulez planifier afin de faire face h la
 
croissance future, ce genre de plan financier est une bonne faqon de
 
commencer.
 

M. Saad a parl6 d'une Caisse municipale de pr~ts cr66e sp6cialement par le
 

gouvernement tunisien pour prater de l'argent aux collectivit6s locales.
 

Cette caisse doit rendre compte au Minist~re de l'Int6rieur. Ses ressources
 

proviennent essr.,iqllement de l'Etat et des int6rgts vers6s par les
 

communaut~s b6n6ficiaires des pr6ts. Les conditions sont les suivantes : pour
 

des op6rations h but lucratif (par exemple, des abattoirs municipaux) les
 

int6rcts scat de 4 pour cent sur une p6riode de remboursement de 10 ans. Pour
 

la fournitlure de services publics de base (par exemple, l'approvisionnement en
 

eau), les int~r~ts s'616vent a 2 pour cent sur une p6riode de 20 ans.
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Les municipalit~s doivent accepter de rembourser les pr~ts, et le montant de
 

la dette ne peut pas d~passer 15 pour cent du budget municipal. L'aide
 

:finci~re de la Banque mondiale est, pour le moment, vers6e a cette caisse
 

qui bient~t deviendra une banque. En 1982, les communaut6s ont b6n~fici6 d'un
 

pr~t de 30 millions de dollars US versis par lVinterm6diaire de cette caisse,
 

qui a pr6sent fournit 6galement de l'assistance technique pour aider les
 

municipalit~s 6laborer des projets plus viables.
 

M. Obongo a parI6 des difficult6s qu'il y a a fournir des capitaux aux
 

entrepreneurs des villes secondaires. Ii a cit6, ce propos, le cas du Kenya
 

oi pendant des ann6es, toutes les institutions financi6res et bancaires
 

avaient leur si~ge Nairobi avcc quelques succursales ailleurs - ce qui
 

d6favorisent les 6ventuels hommes d'affaires qui ne vivent pas dans la
 

capitale.
 

A present, les banques principales ont de nombreuses succursales dans les
 

villes secondaires et les conditions s'am~liorent. M. Obongo lui-m~me
 

participe a une op6ration unique dans une des villes secondaires. Ii est en
 

train d'aider une organisation religieuse creer une institution financihre
 

qui fera des pr~ts aux entrepreneurs de la yile et de la region avoisinante.
 

Ce n'est que grace a ces solutions inhabituelles qu'on peut stimuler un flux
 

de capitaux vers les zones urbaines de petite taille.
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Discussion
 

Vous 	trouverez ci-dessous quelques extraits de la longue discussion portant
 

sur la gestion financi~re :
 

Q. 	 Est-ce qu'une politique financi6re au niveau des municipalit6s (cf. 
l'imposition) a un impact important sur la faqon dont certaines zones 
individuelles de la ville se d~veloppent? 

R. 	 L'influence d'une politique fiscale sur le sch6ma de d6veloppement des
 
centres urbains, surtout les centres primaires, peut &tre facilement
 
exag~r6e. D'habitude la politique fiscale ne determine pas le sch6ma de
 
d~veloppement des villes mais plut6t elle le suit. L'imp6t immobilier
 
est le seul h avoir une composante g~ographique importante, la majorit6
 
des autres imp6ts sont neutres en ce qui concerne la g~ographie.
 
Cependant, dans le cas de la plupart des villes l'imp6t immobilier est
 
simplement pas assez important pour avoir un impact sur la localisation.
 
En fait, ce sont les autres facteurs 6conomiques (accessibilit6, les
 
moyens de transport, existence de la main-d'oeuvre) qui sont bien plus
 
r6v~lateurs. Il est tr~s difficile d'utiliser 1'imposition municipale
 
comme guide du d~veloppement.
 

Q. 	 La plupart des gouvernements reconnaissent l'importance des collectivit6s 
locales, mais ne sont pas dispos6s leur donner le pouvoir en mati~re de 
fiscalit6 qui leur permettrait de financer leur propre d~veloppement. Il 
s'agit IL d'un probl~me critique pour les administrations locales. Que 
peut-on faire? 

R. 	 Ii ne fait aucun doute que c'est i une situation commune a uous les pays
 
en d~veloppement. Pourtant il existe des solutions. R~cemient,
 
plusieurs pays d'Afrique occidentale ont demand6 a la Banque mondiale
 
d'examiner s'il fallait augmenter les imp6ts locaux dans les
 
municipalit~s pour augmenter les ressources locales. L'enqu~te de la
 
Banque, faite -ans huit villes situ~es en Afrique occidentale, a montr6
 
que d'importantes parties des zones urbaines de ces villes 6taient en
 
dehors des limites municipales et par consequent 6chappaient ,
 
Pimposition. Nous avons recommand6 de changer les limites et
 
d'aggrandir les juridictions en m~me temps que Pon ferait des enquites
 
pour am~liorer les cadastres. Bamako est un exemple de ville qui a
 
consid~rablement augment6 ses ressources pendant les 18 derniers mois.
 
Dans les villes africaines qui s'aggrandissent il est possible de tirer
 
des avantages de cette croissance.
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.
 Une des raisons qui fait que les villes secondaires ne peuvent pas

pr6senter des plans et des programmes solides est qu'elles manquent de
 
ressources 
pour garder les personnes comp6tentes capables de faire ce
 
travail. En attendant qu'elles deviennent plus autonomes et qu'elles

mobilisent elles-m~mes les ressources, comment peut-on y arriver?
 

R. 	 I1 y a deux exemples (l'Inde et le Br6sil) 
o la Banque mondiale, en
 
collaboration avec les pays concern6s a mis sur pied un syst.me

permettant a certaines municipalit~s d'emprunter auprgs d'une caisse
 
centrale, mais uniquement dans les limites de leurs propres capacit6s de
 
mobilisation de ressources. On 
se pr6occupe 6norm6ment de savoir si les
 
communautes seront capables d'entretenir les 
travaux publics et maintenir
 
les services qu'elles ont cr@6es. 
 Mais si les communaut~s font des
 
efforts pour am~liorer les rendements dans la mobilisation des
 
ressources, elles pourront avoir acc~s a davantage de capitaux. 
Dans les
 
cas oi les ressources financi~res sont rares, les autorit~s nationales
 
pourront r~compenser les communaut6s qui font de r6els efforts et par

contre refuser les moyens financiers celles qui ne font pas preuve d'un
 
tel effort. Ii s'agit i , en 
fait, de d~cisions politiques mais on
 
pourrait les utiliser pour aider les villes secondaires les plus

viables. Si une municipalit6 peut commencer, par ses propres efforts,
 
mobiliser des ressources financi~res, elle deviendra moins d~pendante.
 

Q. 	 Dans les villes secondaires du Kenya, quel est le genre de s~curit6 
demand6 par les banques si celles-ci financent linvestissement d'une
 
affaire?
 

R. 	 Premi~rement, les banques offrent des services de 
conseil qui examinent
 
si le pr~t est risqu6 ou non. 
 Elles font des 6tudes de faisabilit6.
 
Puis les promoteurs du projet doivent verser au moins 25 pour cent du
 
montant total du projet pour montrer que leurs int6r~ts sont en jeu et
 
les 6tudes de faisabilit6 doivent d6gager que par la suite le projet
 
pourra se supporter financi&rement grace h ses rentr6es financi~res.
 

Q. En essayant d'augmenter la production des cultures d'exportation pour

avoir davantage de rentr6es de devises, la plupart des gouvernements des
 
pays en d6veloppement d6veloppent 6galement les vilies secondaires.
 
Lorsque la Banque mondiale ou d'autres institutions financi~res 6valuent
 
la viabilit6 des pr6ts agricoles, prennent-elles 6galement en
 
consid6ration les 6quipements de support urbains?
 

R. 	 On a fait pendant les dix derni~res ann6es 6norm~ment d'6valuations de
 
projets agricoles en Afrique. Un des facteurs qui semble manquer est 
les
 
equipements de support, sp~cifiques cet endroit et situ~s dans un
 
emplacement strategique, installations de traitement et de transforma
tion, de stockage, d'entretien, etc... Il y a enorm~menL d'arguments 
en
 
faveur du d6veloppement des villes secondaires 
en tant que support de
 
l'agriculture. Ces choses sont li6es. 
 II faut hier, dans cette
 
approche, les centres secondaires a la base 6conomique existant autour
 
d'eux et vice versa.
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Q. Pourriez-vous expliquer davantage? 

R. Ce que j'ai voulu dire 6tait que le cycle d'investissement dans les
 
villes secondaires ne pouvait pas ttre consid6r6 de faqon iFI6e. Si on
 
investit en vue de la croissance 6conoinique de telle ou telle ville, il
 
faut placer cet investissentent dans un contexte plus large. Ii est peu
 
probable que ces petites villes se d~velopperont si elles ne sont pas
 
situ6es dans des r~gions oii existent d6ja certaines bases 6conomiques,
 
mini~res ou agricoles, ressources naturelles ou d6ja industrielles. Si
 
le secteur priv6 ou le secteur public d6cide d'investir dans une petite
 
ville isol6e qui n'a aucun potential 6conomique, on risque fort de se
 
trouver avec un investissement qui n'aura pas une tr~s bonne efficacit6
 
6conomique. Ii y a de nomhreux exemples oi lon a construit d'excellen
tes routes ou une bonie infrastructure publique dans des r~gions qui
 
n'avaient aucune base 6conomique. Donc, en fait, ce que j'essaie de
 
dire, est que le processus d'investissement dans les villes secondaires
 
doit 6tre s~lectif et dolt se faire par rapport une analyse du
 
potentiel 6conomique de la ville en tenant compte de sa situation
 
r6gionale. Sans cela, il est tr~s difficile de cr6er les conditions qui
 
permettent de lancer et de continuer le processus de croissance.
 



Ivory Coast delegations.The Malawi, Mali and 

d'ivoire.Les d~l1gations du Malawi, Mali, et C~te 



/ 
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Le Docteur McNulty a commenc6 ces sessions en posant le probl6me du besoin
 

d'informavion et du dilemme qui se pose a bien des sp6cialistes travaillant
 

dans ce domaine.
 

Pour prendre des d6cisions et pour planifier, il est essentiel de
 
disposer d'informations suffisantes. Bien souvent, l'information que

poss~de l'urbaniste ou le "d6cideur" est inadequate ou impr6cise dans
 
le meilleur des cas. On ne peut remettre les d~cisions, mais une
 
d6cision prise sans 1'appui de l'information appropri6e peut s'av~rer
 
coateuse. Dans bien des cas, le d~cideur ne poss~de ni le temps, ni
 
les ressources (financi~res et humaines) pour collecter le type de
 
donn~es n~cessaires. Ce probl&me est particuli~rement vif dans les
 
villes secondaires d'Afrique ofi l'on ne dispose g6n~ralement pas de
 
donn6es, pas mme des plus rudimentaires. Dans de telles situations,
 
le planificateur ou le d6cideur doit ou se 
fier h son experience et a
 
son intuition pour choisir telle ou telle ligne d'action, ou alors
 
remettre le projet jusqt'au moment o i il obtiendra les donn6es
 
suffisantes lui permettant de juger de la situation en 
tout 6tat de
 
cause. 
 S'il opte pour la pr3miere solution, le planificateur risque

de passer pour n'8tre ni objectif, ni scientifique. Si la deuxi~me
 
solution est adopt6e, on risque de se 
trouver face a une situation o i
 
les efforts entrepris pour concevoir les collectes des donn~es et les
 
6tudes 6labores retardent l'ex6cution du projet et r6sultent en des
 
montagnes de donn6es qui en fin de compte ne 
sont pas analys~es et
 
qui sont ininterpr~tables, remplissant les pages des annexes des
 
rapports et des documents du projet qui n'ont pas pu 8tre assimil1s
 
et qui ont 6t6 mis de c6t6 dans un coin de bureau ou de
 
biblioth~que. Le probl~me qui se pose au planificateur ou au
 
d~cideur est soit une carence d'information ou alors une surabondance
 
d'informations.
 

Le Docteur MacNulty a continu6 en pr6cisant que cet atelier chercherait a
 

discuter des approches r6alistes qu'on peut adopter pour collecter
 

l'information n6cessaire aux activit6s du d6veloppement des villes secondaires
 

en Afrique.
 

Le Docteur Sow a 6numere les d6savantages 6conomiques qui touchent les villes
 

secondaires comparees aux capitales nationales. Si on prend la decision
 

d'entreprendre un programme de d6veloppement pour une ville donn6e, les
 

besoins en matifre de donn6es sont, d'aprfs le Docteur Sow, les suivantes
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* donn6es g6n6rales physiques et 6 conomiques
 

* donn6es d6mographiques
 

* informations d'ordre culturel, politique et historique.
 

A ce moment de la conversation, elle nous a donn6 une 
liste de facteurs
 

"dynamiques" qui m6ritent investigation.
 

L'histoire de la ville ou de la region. 
Les origines du peuplement 
lutte de pouvoir et d'influence entre les diff6rents groupes 
ethniques. 

Hi6rarchisation des pouvoirs dans la ville 
- pouvoir de prise de
 
d6cision - int6r~ts 
en jeu - les probl~mes des terroirs les
 
municipalit~s, les groupes de pression, les collectivit~s.
 

-


Donn6es sur les influences linguistiques et ethniques 
- attachement
 
au terroir - communications entre les diff6rents groupes sociaux -

Nature et r6le des associations (groupes d'Ages, les jeunes, 
les
 
femmes, les groupes Dolitiques, associations ethniques et religieuses
 
etc.)
 

Influence des cultures ethniques sur le logement et les modes de vie.
 

* Caract~ristiques socio-6conomiques
 

* Information sur les conditions de vie, de logement et 
les quartiers.
 

Le Docteur Sow a 6galement parl6 de la n6cessit6 de d6velopper des
 

m6thodologies de collecte de donn~es sp~cialement adopt6es aux conditions
 

d'une ville donn6e et a insist6 sur le fait qu'il serait souhaitable que les
 

enqu~tes socio-6conomiques soient la base primordiale pour identifier les
 

v6ritables condijtions et contraintes.
 

Les biens immobiliers sont l'un des domaines oii 
 il est essentiel d'avoir des
 

informations pr~cises, 
car ils sont la base des ressources financi~res poir
 

bien des administrations locales et sont 6galement importants dans les
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op6rations de planification. M. Ekra a parl6 d'un progamme en C6te d'Ivoire
 

qui vise d~velopper un syst~me d'archivage informatis6 pour les propri6t~s
 

et les r6sultats.
 

La C6te d'Ivoire a un syst~me de r6gime foncier "coutumier", l'instar de
 

beaucoup d'autres pays africains; de ce fait; il est souvent difficile
 

d'identifier de mani~re pr6cise les titres de propri6t6. 
M. Ekra a d6crit un
 

projet pilote concernant la ville de Toumodi (5 km2 de surface pour 21.400
 

habitants) o en 1982 on ne comptait officiellement que 300 parcelles et dont
 

le recouvrement fiscal avait 6t6 de 8 millions de francs CFA.
 

Le travail d'enqu~te avait 6t6 fait 
 l'aide de plans cadastraux "simplifies",
 

qui utilisaient toutes les sources de donn6es existantes, les plans de
 

subdivision, etc... Une fois que les cartes ont 6t6 6tablies, les enquates
 

sur le terrain ont permi de compl6ter ces cartes, ajoutant les parcelles
 

non-identifi~es, notant les bftiments existants 
sur les plans.
 

Toutes les informations concernant le propri6taire et pouvant servir
 
6tablir l'assiette de l'imp6t ont 6t6 collect~es sur place et
 

saisies sur ce qu'ocl appelle des "fiches de d6claration", ce qui
 
permettait d'identifier chaque individu qui devait s'acquitter des
 
imp6ts locaux.
 

Puis ce mat6riel a 6t6 raffin6 par un travail de bureau:
 

On a calcul6 les zones de surface;
 

Les num6ros de code ont 6t6 soigneusement compl6t~s en utilisant les
 
symboles conventionnels;
 

Sur chaque plan de site on a indiqu6 clairement les bAtiments, ce qui

permettait de voir clairement, lors des mises jour subs~quentes,
 
les structures qui avaient d~j 6t6 prises en consideration;
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Puis, on a 6valu6 la valeur locative des diff6rentes propri6t6s (soit

A partir des d6clarations d'imp6t ou par comparaison avec d'autres
 
propri6t~s); et
 

Enfin, on a informatis6 toutes ces donn6es sous 
une forme compatible

avec le syst~me de traitement de donn6es utilis6 pour r6partir les
 
imp6ts locaux.
 

On a d6limit6 un 
total de 2.992 parcelles sur les nouvelles cartes. 
 Une fois
 

ce 
travail fait, on a proc6d6 a la liquidation de l'imp6t. 
 L'encaissement
 

total des imp6ts en 1983 a 6t6 sup6rieur A 78 millions de CFA, c'est- -dire
 

1.000 fois le montant de l'ann6e pr6c6dente. M. Ekra a conclu.
 

Ii est vrai, qu'au d~but, on s'est heurt6 
 certaines difficult6s qui

6taient essentiellement dues au fait que ce genre d'inventaire
 
syst6matique, bas6 sur les parcelles de terrain, n'6tait pas familier
 
aux gens. Mais il est important de noter qu'apr~s une campagne

d'information qui a expliqu6 les activit6s, le travail s'est d6roul6
 
sans problmes.
 

Puis le Dr. McCullough a d6crit le syst6me d'archivage informatis6 que 
son
 

organisation a d6velopp6 et appliqu6, avec 
l'aide de l'USAID, aux villes
 

secondaires de la Tunisie. 
 Ses remarques ont 6t6 accompagn6es d'une
 

d6monstration du syst~me sur ordinateur, ce 
qui a suscit6 un vif int6r~t chez
 

les d~l6gu6s.
 

Le Dr. McCullough voit les applications des micro-ordinateurs comme pouvant
 

remplir des fonctions importantes. Premi6rement pour la gestion des rapports,
 

tel que M. Ekra l'a d~montr6 pour la C6te d'Ivoire. Deuxi~mement pour les
 

analyses financi6res au niveau des municipalit6s.
 

Les micro-ordinateurs peuvent s'appliquer directement 
 l'analyse

financi~re au niveau des municipalit6s, aussi bien pour analyser

leurs positions financi~res courantes que pour 6valuer les

6ventuelles d~penses d'investissement. Par exemple, au Research
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Triangle Institute, nous avons utilis6 des micro-ordinateurs pour

analyser le rendement des eiff6rentes sources de recettes pour un

certain nombre de villes d'un pays donn6. 
 Puis, nous nous sommes
 
servis de ces comparaisons pour identifier les domaines o
t on

trouvait le meilleur potentiel pour augmenter les ressources, que ce
 
soit pour une seulle ville ou un groupe de villes.
 

Pour l'6valuation des d6penses d'investissement, le micro-ordinateur
 
peut faire rapidement des analyses financi~res comportant plusieurs

possibilit6s et partant d'hypoth6ses diff~rentes (par exemple, les
 
int6r~ts diff~r6s ou les taux d'inflation). Cela permet aux
 
responsables de l'administration des villes d'6valuer les
 
cons6quences des diff6rentes investissements et aussi de comparer "le

meilleur et 
le pire" des sc6narios afin de d6terminer l'ampleur des
 
risques qu'ils prennent.
 

On peut 6galement utiliser l'ordinateur lors de la tormation du personnel
 

municipal lui 
permettant ainsi d'acqu6rir de nouvelles ,omp6tences. Puis le
 

Docteur McCullough a expliqu6 en d6tail comment on 6tait en train d'6laborer
 

et d'appliquer le syst6me en 
Tunisie, en sp6cifiant que les coats 6taient
 

relativement mod6r6s.
 

Pour les op6rations comprenant jusqu' t 20.000 dossiers, le coat total
 
du materiel est environ de 10.000 dollars US (prix aux Etats-Unis).

En plus, les coats de formation du personnel local et les coats
 
d'adaptation du logiciel des applications sp6cifiques sont
 
modestes. 
 Le temps qu'il faut pour 6aliser un tel syst~me varie. Le

maximum de temps 
est pass6 a saisir les informations sur les
 
propri6t~s individuelles. Bien sar, ce 
temps d6pend de la quantit6

d'informations dont on dispose pour chaque propri~t6 et du nombre de
 
proprit6s qu'il y a.
 

En Tunisie, au printemps, le prototype sera sujet 
a un test pilote

dans une ville. 
 Apr~s cela, on l'appliquera int6gralement dans une
 
deuxi~me ville. 
 Puis, l'6tape suivante est de l'introduire dans
 
toutes les villes secondaires du pays. On s'attend que ce
ce 

syst~me ait un impact important pour la Tunisie. D'apr~s les
 
analyses faites pr6c6demment, nous pensons que le recouvrement des
 
imp6ts locaux sera deux fois plus important une fois que ce syst~me
 
sera op~rationnel.
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Bien 	que l'introduction et l'entretien de syst~mes informatis~s ne 
soit 	pas
 

sans 	probl~mes ou coats, le Docceur McCullough a indiqu6 que les r6sultats des
 

rendements fiscaux plus importants, dans un court terme, feront plus que
 

contrebalancer ces coats.
 

Discussion
 

Certaines, parmi les nombreuses questions et les r6ponses donn6es par les
 

membres de la tribune, sont pr6sent6es ci-dessous.
 

Q. 	 Avez-vous trouv6 de bonnes m~thodes du point de vue reidement/coat pour
 
collecter les informations?
 

R. 	 Un m~thode, plus rapide pour contr6ler les rendements/coats, est
 
d'utiliser pour la collecte de donn6es un personnel para-professionnel

plut8t que de recruter des consultants ext6rieurs ou de financer de
 
longues 6tudes.
 

Q. 	 Quand on fait l'inventaiLc des parcelles de terrain surtout aupr~s des 
geus pour qui cette m~thode rW'est pas famili~re, quelles sont les
 
"difficult6s" que l'on rencontre et comment peut-orn les r~soudre?
 

R. 	 Par exemple, en C6te d'Ivoire, la personne qui n'a pas l'habitude de
 
cette procedure, craint deux choses 
: que l'imp6t sera trop lourd et/ou
 
que l'6tat va chercher a l'exproprier. Il s'agit de faire comprendre a
 
cette personne que l'6tat ne cherche pas l'exproprier de sa propri6t6,

mais qu'en fait on lui garantit ses droits une fois que le terrain est
 
port6 au cadastre... et 6galement que les imp6ts risquent de diminuer
 
s'ils sont r6partis entre tous, 
au lieu d'6tre pay6s uniquement par
 
quelques grands propri6taires.
 

Q. 	Quelles sont les possibilit~s de recouvrement des coats dans le 
cas d'un
 
micro-ordinateur pour une ville de 20.000 habitants comptant 3 h 4.000
 
dossiers fiscaux, en sachant que le coat 
initial d'un ordinateur est de
 
10.000 dollars US?
 

R. 	 En supposant que 75% des imp6ts seront recouvres grace i l'utilisation de
 
l'ordinateur, le syst~me se supportera financi~renient apr~s un ou deux
 
ans. Les coats importants du syst~me sont d'abord d'adapter le programme
 
et deuxi~mement de former le personnel.
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Q. 	 Bien que le' micro-ordinateurs permettent aux administrateurs de r~duire 
le travail bureaucratique, alors que c'est leur seule ressource, est-ce
 
que cela ne risque pas de cr6er des distances et d'accentuer le
 
d6s6quilibre du d6veloppement dans un pays oh la plupart des gens vivent
 
d6pourvus de l'essentiel?
 

R. 	 Les employ~s qui passeront moins d'heures a leur bureau pourront
 
poursuivre les habitants qui n'ont pas pay6 leurs imp6ts, et par
 
cons6quent on ne leur r6duira pas leurs fonctions, au contraire ils
 
seront plus efficaces dans leur travail et auront davantage de contacts
 
avec la population en g6n6ral.
 

Q. 	 Est-ce qu'on peut utiliser les micro-ordinatuers a d'autres fins, par 
exemple pour les questionnaires socio-culturels, les plans d'occupation 
des sols et les analyses d~mographiques? 

R. 	 Il existe a l'heure actuelle des programmes pour l'analyse eL la
 
planification de l'espace. Un de ces programmes a 6t6 d~velopp6 et
 
utilis6 au Kenya. Ii y a 6galement d'autres programmes qui analysent
 
itincidence de la population sur diff6rents secteurs (a savoir
 
l'6ducation - la demande d'6coles - d'enseignants, le budget). Ces
 
programmes peuvent 6tre utilis~s pour identifier les sites les plus
 
favorables pour 1'6quipement qui desservira la population rurale afin
 
d'obtenir le meilleur impact vis-a-vis du groupe cible. Ces programmes
 
sont d'une aide utile pour une planification efficace, un contr6le de
 
population, et peuvent m~me &tre 
utilis6s pour mobiliser des ressources.
 
N~anmoins pour le moment, ils servent surtout au processus de
 
recouvrement des imp6ts.
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Le Docteur Chetwynd a introduit cet atelier en annongant le 
th~me : "Les
 

fonctions urbaines du d6veloppement rural", faisant l'objet d'6tudes a long
 

terme et d'activit6s entreprises par l'USAID. 
 Le but est de renforcer la
 

contribution des villes-march6s A la productivit6 et 
la cr6ation d'emplois au
 

niveau r6gional.
 

Beaucoup des projets de d6veloppement rural de l'USAID sont congus
 
comme des projets bas6s dans 
une region donn6e, c'est-A-dire que leur
 
but est d'avoir un impact sur le d6veloppement d'une r6gion

sp~cifique et d'&tre b6n~fique 
 un segment particulier de la
 
population de cette r6gion, repr6sent6 g6n6ralement par des
 
exploitants agricoles pauvres et 
des manages ne faisant pas partie du
 
secteur agricole. Le projet "Fonctions urbaines du d6veloppement

rural" a commenc6 au milieu des ann~es 
70, car les projets ruraux
 
generalement ne s'occupaient pas des 
6tablissements r6gionaux.

Compos6 d'ensembles complexes d'activit6s sectorielles, les projets

n'6taient pas orient@s 
sur 1'aspect spatial ou localisations,
 
laquelle orientation aurait permis d'identifier les deficits ou les
 
faiblesses sp6cifiques des 6tablissements huinains d'une r6gion. 
S'il

n'y a pas un 6 tablissement humain appropri6, beaucoup d'exploitants
 
agricoles sont obligs de d6pendre des villages 
et march~s
 
p6riodiques pour vendre leurs produits et 
acqu6rir les biens et
 
services de base. 
 Ce qui signifiant qu'une grande proportion des

m6nages ruraux 6tait exclue de la vie 6conomique et des b6n6fices des

activit6s de d~veloppement r6gional ou national. 
 Ii n'6tait donc pas
6 tonnant que dans l'ensemble les r6sultats de 
ces projets ruraux
 
etaient decevants.
 

Le point de d~part d'une strat~gie est d'6valuer la structure du mode
 
de peuplement r6gional, 
ses forces et faiblesses, ses d6ficits en

matihre de fourniture de services, les 
liens existants entre les
6 tablissements et les liens 
que ceux-ci ont avec les r6gions
 
avoisinantes.
 

Le Docteur Rondinelli a insist6 
sur le fait que les villes-march6s et les
 

centres de services ruraux jouent 
un r6le important dans le d6veloppement
 

rural.
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Un syst~me de villages, de bourgs, de petites villes, situ6s de faqon
 
centrale, et qui fournissent a la population des alentours des
 
march6s r6guliers et p6riodiques est essentiel au d6veloppement rural.
 

Mais dans bien des zones rurales de l'Afrique, ces syt~mes ne sont pas
 

suffisamment d~velopp6s ou int6gr6s. Dans beaucoup de r6gions il y a d6ficit
 

des services les plas essentiels, et d'autres r6gions ne sont pas reli6es de
 

mani~re efficace a ces services. Par la suite, le Dr. Rondinelli a d6crit
 

l'approche d'analyse et de collecte de donn6es utilis6e pour les 6tudes de
 

"Fonctions urbaines du d6veloppement rural". Ii a pr6sent6 un processus
 

d6taill6 en dix 6tapes, dont les trois derni~res sont les suivantes:
 

Identification et integration de projets sp~cifiques en un "ensemble
 
d'investissements" pour diverses zones et 6tablissments de la r6gion
 
afin d'am6liorer la r6partition des fonctions n~cessaires au
 
d~veloppement 6conomique et de renforcer les liens entre les
 
villes-march6s et les centres de services et leurs zones rurales.
 

Creation d'un syst~me d'6valuation pour contr6ler la r6alisation des
 
projets et pour d6terminer l'impact des projets sur le mode de
 
peuplement de la r6gion.
 

Int6gration des m6thodes d'analyse de l'espace dans le planning de
 
d6veloppement national, r6gional et communautaire et dans le
 
processus d'elaborations de politiques. Ceci afin d'am6liorer, de
 
mani~re suivie et r6guli6re, les d6cisions concernant les
 
localisations.
 

Le Dr. Rondinelli a conclu en faisant ls remarques g6n6rales suivantes
 

A chaque stade de FUDR*, on utilise une vari6t6 de m6thodes.
 
Cependant ce processus vise a fournir un cadre de travail souple pour
 
le planning r6gional et local. Les m6thodes choisies pour les
 
diff~rentes phases de l'analyse devraient tre adopt6es aux donn~es
 
disponibles, aux capacit6s des planificateurs locaux et aux besoins
 
particuliers des m6nages, des communaut6s et des organismes
 
gouvernementaux qui sont impliqu6s au d6veloppement r6gional.
 
L'approche FUDR met en pJ--9 un processus et un cadre de travail dont
 
les planificateurs et les u.:cideurs devraient se servir pour
 
exp6rimenter, adopter et tester les m~thodes et techniques les plus
 
appropri6es leurs r6gions.
 

*Fonctions urbaines au sein du d6veloppement rural.
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Le Dr. Karaska a pass6 en revue 
les diffrents aspects de la m6thodologie qui a
 

6t6 appliqu6e lors d'6tudes pilotes dans plusieurs pays en d6veloppement. Ii
 

pense que ces 
6tudes ont bien d6crit les schemas des modes de peuplement,
 

leurs fonctions et liens et les contraintes qui p6sent sur les efforts tendant
 

A am6liorer les rendements economiques. Le Dr. Sanders a parl6 des
 

applications sp6cifiques en Afrique (Burkina Faso et Cameroun). 
 L'expdrience
 

dans les pays africains indique que davantage d'attention devrait 8tre port6e
 

sur l'acc~s aux biens et services des habitants des zones rurales. Elle a
 

6galement dit que les planificateurs en Afrique se refusaient accepter
 

l'importance du planning de l'espace (comme 6tant diff6rent du planning
 

sectoriel) appliqu6 aux diff6rentes questions des 6tablissements ruraux. Le
 

Dr. Sanders a affirm6 que le bureau africain de 1'USAID, dans le contexte
 

d'une nouvelle "Initiative de th&me commun urbain-rural", donnerait la
 

priorit6 aux recherches centr6es sur la question des 6tablissements humains.
 

Ces 6tudes comprendront des recherches plus pouss6es sur 
le sch6ma des modes
 

de peuplement rurauix et sur 
leurs relations avec les villes secoudaires dans
 

des pays sp6cifiques. Le travail permettra de guider de mani&re pratique la
 

d6cision d'engager des projets de d6veloppement. M. Ben David Val a men6 la
 

discussion, dont 
on trouvera le r6sum6 ci-dessous.
 

Discussion
 

La plus grande partie de la discussion de cet atelier s'est concentr~e sur la
 

question de savoir si la mdthodologie FUDR 6tait trop th~orique ou si elle
 

avait des applications pratiques r6elles. Voici quelques-unes des questions
 

pos~es et des r6ponses donn6es par les membres de la tribune.
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Q. 	 Est-ce que les villages peuvent Ere auto-suffisants ou faut-il des liens 
entre les villages, les centres de service et les villes-march6s?
 
Pourquoi les villages ne peuvent-ils pas se d6velopper par eux-m&mes?
 

R. 	 Uv'e des raisons qui emp~che les villages aes r6gions p6riph6riques de se 
d6veLopper et leur manque de liens a ec les centres-march6s, ou entre eux 
- lien. quipermettent le commerce des produits agricoles - equand ces 
liens nexistent pas, on trouve des march~s p6riodiques car il n'y a pas 
d'acc~s aux p~oces des march6s r6guliers et aux march6s de produits. Si 
1'analyse d6gage cette tendance, cela peut indiquer le besoin d'investir
 
dans une ferme reli~e au syst~me de routes de march6 dans les r6gions
 
p~riph6riques.
 

Q. 	 Est-ce que la m~thodologie est bas~e sur la th6orie de 1'emplacement 
central, et si tel est le cas est-ce qu'elle est valable dans le cas de
 
l'Afrique, surtout pour les zones des m~tropoles?
 

R. 	 La m6thodologie est bas6e sur des 6tudes empiriques d6montrant que les
 
villes remplissent des fonctions essentielies pour le d6veloppement
 
agricole et rural.
 

Toutes les m6thodes de recherche sont reli6es au secteuur formel de
 
l'6conomie, n'y-a-t-il pas 6galement un secteur informel (cf.
 
accessibilit6 et r6seaux de transport)?
 

R. 	 Si, diff6rents pays ont diff~rentes structures 6conomiques, dans certains
 
pays, le syst~me formel repr6sente la structure 6conomique r6lle. Dans
 
d'aucres la situation est plus compliqu6e vu i'importance de la structure
 
informelle. Par cons6quent on doit comprendre la relation qui existe
 
entre les deux.
 

9. 	 Etant donn6 les ressources limit6es, la faible densit6 de population, les 
faibles revenus des pays du Tiers-Monde, quelle est la taille de 
population n~cessaire pour supporter unc ville-march6 et fournir
 
certaines fonctions permettant de maximaliser les ressource3 limit6es?
 

R. 	 Dans le cadre de cette m~thodologie, on essaye d'6viter de d6finir une
 
ville march6 par la taille de sa population. Il faut la voir en termes
 
des fonctions qa'elle remplit. La ville-march6 d~pend des services de
 
base qui sont offerts et de la r6gion desservie, non de la population.
 

9. 	 Par cons6quent, la m6thodolog. est uniquement descriptive et n'identifie 
pas vraiment o i il y a d6ficit ? 
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R.- Si la m6thodologie est uniquement descriptive elle n'est pas 
une bonne
 
m6thode de planning. Au debut elle est descriptive car il faut bien
 
comprendre le syst~me avant de l'analyser. Mais ce n'est 1 qu'une
 
approche pr6liminaire permettant de donner des informations sur le
 
syst~me. Ii faut combiner cette approche et l'analyse de l'espace si
 
l'on veut juger de ce qui doit 6tre fait. Par exemple, dans le cas d'une
 
sous-r6gion sans fonctions commerciales, on a plusieurs options 
:
 

a) 	construire des axes 
routiers pour relier les marches existants;
 

b) 	 localiser dans cette zone les merch~s p6riodiques qui pourront,
 
1'aide d'investissements (pr~ts, transports), devenir des 
centres
 
commerciaux (transports, pr~ts);
 

c) 	autres possibilit6s diverses.
 

La methodologie ne fournit pas une r~ponse imm6diate. On ne peut d6cider
 
de la meilleure solution que si l'on connait le syst~me. 
Cette
 
m6thodologie ne fait que fournir les informations permettant aux
 
planificateurs de choisir les meilleures solutions.
 

Les planificateurs doivent choisir entre investir dans les sous-r6gions a
 
faivre potentir. 6conomique (les r6gions pauvres) et dans celles qui 
ont
 
un potentiel c-conomique plus important (les r~gions riches). 
 La d6cision
 
est souvent politique car les ressources sont iimit6es et
 
l'investissement consiste 
souvent a combler les d6ficits.
 
L'investissement doit se faire de mani~re strat6gique et doit se faire 1
 
oii l'impact sur les activit6s sp6cifiques risque d'6tre important.
 
Mettre en 
place le march6, fournir les biens n'est pas forc6ment
 
suffisant pour arriver a une croissance de la productin ou d'autres
 
buts.
 

Q. L'approche FUDR est th6orique. On ne peut l'appliquer que dans les 
petits pays qui ont un forL pouvoir central et une faible densit6 de
 
population. L'approche ne va 
pas plus loin que de decouvrir quel est
 
I'6tat des choses. La m6thodologie se limite d6lib6r~ment aux aspects

physiques et a l'espace car si elle s'encombrait avec d'autres facteurs,
 
la valeur de l'analyse diminuerait. Pour cette m6thodologie, on part du
 
fait que les analyses socio-6conomeiques ant d6j 6t6 faites, reste h
 
d6cider des solutions 
les plus efficaces. Il n'y a pas de m~thodologie
 
permettant de poursuivre a la fois plusieurs types de' recherche, et si
 
l'on essayait, on ne r6aliserait pas grand chose. Ii faut 6galement
 
savoir que les march6s fonctionnent imparfaitement. L'information
 
d6gag6e grice a cette approche peut 8tre utilis~e par le secteur priv6
 
comme 
aide pour d6terminer oi il est possible d'investir.
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Q. 	 Quelles sont les r6gions auxquelles on applique ces crit~res? Comment 
les choisit-on? 

R. 	 Les planificateurs doivent travailler avec les autorit6s nationales et
 
les administrations locales qui se sont fix6es des objectifs. C'est eux
 
qui choisiront la r6gion d'apr6s les valeurs et les objectifs. En
 
Equateur, le but 6tait de maintenir les exc6dents r6gionaux dans les
 
r6gions cibles.
 

Q. 	 Est-il n6cessaire d'avoir une orientation nationale sp6cifique avant de 
mettre en oeuvre la m6thodologie pour pouvoir comprendre les politiques 
agricoles et commerciales nationales? 

R. 	 La m~thodologie est utilis~e avec les autorit6s nationales et les
 
collectivit6s locales qui d6sirent utiliser cette m6thodologie en accord
 
avec leurs politiques.
 

Q. 	 Une fois l'analyse faite, y-a-t-il une technique pour fixer les priorit6s 
en mati~re d'investissement? 

R. 	 1I y en a, mais elles sont d'orientation occidentale et on doit arriver a
 
ce que les administrations locales articulent les valeurs et intr~ts de
 
la r6gion.
 



Mr. Peter Kimm presents a certificate to Mr. Isaac Brou, Director of Urban Projects,
Ivory Coast. 

M. Peter Kiinii pr~sente un cei'tificat A M. Isaac Brou, Directeur des Projets
Urbains, CMte d'Ivoire. 
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56me jour, 13 avril 1982
 

S6ance de cl~ture
 

M. John Mbogua et M. Maquis Sail ont commenc6 la derni~re journ6e en r6sumant
 

les points essentiels de la conference. Voici un aperqu de leurs remarques
 

I. 	 "Les questions et choix" 6taient un excellent theme. La conf6rence a
 

permis d'identifier les grandes questions auxquelles sont confront~es les
 

pays africains ayant une urbanisation rapide et a permis de specifier les
 

options que ces pays peuvent adopter.
 

II. 	Dans le domaine de l'urbanisme quatre points principaux ont 6t6
 

identifies:
 

A. Ii est critique de d6velopper des institutions au niveau local. les
 

municipalit6s, que ce soit des villes primaires ou secondaires, ne
 

peuvent pas continuer a d~pendre de 1'Etat et doivent donc d6velopper
 

leurs propres institutions. II est 6galement extr6mement important
 

de 	donner une formation sur les problhmes de gestion aux niveaux des
 

municipalit6s;
 

B. 	La gestion financi~re est une question particulirenent impor'ante
 

sp6cialement 1'heure o& les ressources diminuent et oh les
 

populations urbaines et la demande de services augmentent;
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C. 	 Ii faut essayer de mieux d6finir les relations entre les
 

administrations nationales et les municipalit6s. 
 Ii faut 6galement
 

d6l~guer de plus grandes responsabilit~s au niveau de municipalit6s
 

afin qu'elles mobilisent des ressources et contr6lent leurs affaires;
 

D. 	 Ii faut adopter une attitude compltement diff6rente vis-a-vis du
 

secteur informel, 
car c'est dans ce secteur qu'on trouve 1'energie
 

6 conomique pour les logements et les entreprises. Ii faut
 

rassembler cette 6nergie et la diriger si l'on veut que les villes
 

secondaires ou les villes primaires r6ussissent leur d6veloppement.
 

III. 	 Le d6bat vilies secondaires versus villes primaires a 6t6
 

particuli&rement utile. Ii 
a permis de pr6ciser les options, quand
 

beaucoup de pays se polarisent sur les diff6rentes solutions a apporter
 

a cette situation. Ii a 6galement permis aux d616gu~s de voir le
 

probl~me de l'affectation des cr6dits suivant une certaine
 

perspective. Les conflits "Nord-Sud" sont pr6sents dans bien des pays
 

et ils sont tant politiques qu'6conomiques. Les grandes villes
 

contr6lent les ressources, mais sous 
les pressions politiques, on
 

cherche a 6tendre ailleurs ces ressources. Les investissements faits
 

hors des villes primaires sont souvent trop eparpill~es et sont
 

inefficaces souvent. 
 Tr~s souvent, l'aide internationale contribue a
 

cet 6 parpillement et a cette dissipation des investissements faits hors
 

des centres principaux en pensant, A tord, que cette approche 
sera
 

d'une certaine faqon b6n~fique a l'agriculture et aux r6gions pauvres.
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IV. 	 L'id~e de commencer avec des thames g6n6raux 6tait excellente car cela 

a permis aux d~l6gu6s de r6aliser ce qu'ils avaient en commun. Mais 

c'est lors des ateliers individuels - 6tude de cas des pays, finance, 

gestion, etc... - que les directions vers des solutions ont commenc6 a 

6merger. Bien que les problhmes soient souvent communs, chaque pays a 

ses propres conditions politiques et socio-6conomiques ainsi que sa 

propre approche de planification et d'am6nagement du territoire, 

lesquelles doivent 6tre adapt~es aux circonstances si l'oin veut 

r6ussir dans ces entreprises. 

V. 	 Un des th~mes qui s'est d~gag6 lors de cette conf6rence est le besoin
 

de travailler, aux niveaux strat6gique et politique, et dans les villes
 

primaires et dans les villes secondaires, et dans les r6gions centrales
 

relativement riches et dans les regions p6riph6riques relativement
 

pauvres. Des choix doivent &tre faits, 6tant donn6 les limites des
 

ressources, mais d'une part ils doivent viser a supporter les activit~s
 

dans les villes primaires (a une 6chelle moyenne) et d'autre part on
 

portera une plus grande attention aux petites villes et bourgs.
 

VI. 	 Dans les villes moyennes et petites villes, les plans physiques a eux
 

seuls, faisant le trac6 des routes et des zones d'habitation, ne sont
 

pas tr~s utiles. Ces communaut6s doivent avoir un cadre de travail
 

pour leur planification du d6veloppement consid6rant la zone rurale a
 

laquelle elles appartiennent afin de fixer les priorit~s pour les
 

investissements, incluant le d6veloppement d'institutions et la
 

formation.
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VII. 	 Une conference de cinq jours ne fait que marquer le d6but de telles
 

explorations et investigations. 
 Lors des ateliers et des discussions
 

informelles on a d6gag6 certaines id6es qui m6ritent d'6tre test6es.
 

Les pays africains se doivent d'examiner plus en d~tail les questions
 

et choix qui s'offrent a eux. Les organisations d'aide 6trang~res
 

doivent coordonner leurs propres efforts dans 
ce domaine. Leurs
 

efforts devraient se 
joindre ceux des pays africains pour explorer
 

les possibilit6s. 
 On devrait placer le d6veloppement et la gestion des
 

villes en 
tate 	de liste de leur plan d'action.
 

A la fin de la s6ance, M. Kim a demand6 aux d6l6gations de chaque pays de
 

faire un commentaire sur 
cette conf6rence et des certificats ont 6t6
 

distribu6s 
 tous 	les d6l6gu6s. 
 Puis M. Kimm et M. le Ministre Sakho ont 

d6clar6 que la Neuvi&me Conf~rpnrp 4t- t- M4 
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I. L'urbanisation de I'Afrigue
 

Au cours des vingt derni~res ann6s le continent africain a 6t6 marque
par un nouveau motif urbain. Ii se peut qu'en masquant ce motif et en
concentrant son attention sur l'arri~re-pays, on continuera de voir seulement
la veille image de l'Afrique rurale. 
 D6velopper des politiques nationales sur
la base d'une vision si limit6e serait une grave erreur, car les empreintes

des villes et des bourgs sont ind6l6biles. En outre, ces villes et bourgs
sont en train de devenir de plus 
en plus grands et de plus en plus nombreux.
 

Les r6gions urbaines sont sources 
 la fois de probl~mes et de
 promesses, r6gions proportionnellement plus imprtantes 
- et de loin - que les
28 pour cent de la population du continent qui y habitent aujourd'hui. Cette
moyenne globable est en fait trompeuse parce qu'elle voile les 
caract6risti
ques du module urbain et les diff6rences 6videntes entre chacune des diverses
 
nations.
 

Consid6rons les fait suivants
 

En 1960, il y avait 22 pays africains (parmi les 53 pour lesquels
nous avons des donn~es) oii 90 pour cent 
ou plus de la population habitaient

dans des r6gions rurales. Vingt pays avaient entre 11 et 25 pour cent de leur
population vivant dans des r~gions urbaines. 
Dans 11 pays, la population
repr6sentait 25 A 49 pour cent de la population totale. 
 Nulle part en
Afrique, la population urbaine n'exc~dait, ou m~me n'atteignait, 50 pour cent
 
de la population totale. (Tableau 1 et 
Figure 1).
 

En 1980, seulement dans sept pays, la population rurale atteignait ou
exc6dait 90 pour cent. 
 Un nombre 6gal 6tait pr6dominament urbain, ayant

d~pass6 les 50 pour cent (Tableau 1 et Figure 2).
 

En l'an 2000, le groupe de pays pr6dominance urbaine sera de 22.
Ii est pr6vu que seulement trois pays auront une population urbaine inf6rieure
 
a 10 pour cent et seulement une douzaine auront moins d'un quart de leur
 
population vivant en milieu urbain (Tableau 1).
 

En termes d'6chelles, ceci signifie que la population urbaine
aujourd'hui de 138 millions se 
sera accrue deux fois et demi a la fin du
sihcle. 
Trois cent quarante six millions de foyers habiteront dans les villes
africaines. 
Ce nombre est presque 6gal A celui de (cf. repr6sente 97 pour

cent) la population rurale d'aujourd'hui.
 

L'effet d'une telle croissence sur les modules d'implantation urbaine
 
est aussi tr~s dramatique.
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En 1960, 1'Afrique avait seulement douze grandes villes d'un demi 
million ou plus d'habitants.-I La plupart 6tait des capitales nationales ou 
des ports maritimes sur le p6rim6tre du continent (Figure 3). En 1980, il y 
avait presque quatre fois autant de villes de plus de 500.000 habitants et un 
nombre grandissant se 2/ trouvait dans des emplacements recul6s des c6tes a 
l'int6rieur des pays.- En outre, 43 villes avaient entre 250.000 et500.000 habitants (Figure 4).
 

Etant donn6 les tendances de croissance actuelles, les pr6visions
 
pour l'annie 2000 indiquent que le nombre de tr~s grandes villes ferait plus
 
que doubler et qu'un profit de distribution spatiale de villes importantes
 
remplirait de plus en plus l'int6rieur de chacun des pays et du continent
 
(Figure 5).
 

Ainsi, beaucoup plus de pays africains doivent faire face aux
 
problhmes caus6s par le d~veloppement des grandes villes ou des regions
 
m6tropolitaines. Sept pays avaient des villes d'un demi-million ou plus en
 
1960. Dix-sept autres pays s'taient joints A ce "club" en 1980 et 12 autres
 
pays s'y joindront avant la fin du si~cle. En effet, en Pan 2000, moins
 
d'une douzaine de pays africains n'auront pas au moins une ville de 250.000
 
habitants ou plus. Beaucoup de centres "secondaires" ou villes-march6s
 
d'aujourd'hui qui s'accroissent rapidement seront ces grandes villes de demain.
 

Une implication de cette prolif6ration de larges centres urbains sera
 
la possibilit6 grandissante d'6changes 6conomiques entre eux (comme c'est
 
arriv6 sur d'autres continents urbanis6s a une date ant6rieure). Les
 
perspectives pour le commerce et le troc de produits sp6cialis6s repr6sentent
 
une opportunit6 qui doit 8tre promue et intensifi~e.
 

1/ 	La fourchette des tailles allait des villes d'un peu plus d'un
 
demi-million - Kinshasa au Zaire et Ibadan au Nigeria - aux villes ayant
 
une population allant de 1 million a 1,5 millions - Casablanca au Maroc,
 
Alexandrie en Egupte et Johannesburg en Afrique du Sud - la ville du
 
Caire en Egypte qui avec une population de 3,7 millions d'habitants 6tait
 
la plus grande ville africaine.
 

2/ 	En 1980, la partie inf6rieure de la fourchette incluait trois autres
 
villes marocaines, trois autres villes nig6riennes et une autre ville
 
situ6e en Afrique du Sud. Treize villes avaient entre I et 2 millions
 
d'habitants-Kinshasa, Alexandrie et Lagos avaient entre 2 et 3 millions
 
d'habitants et la r6gion m6tropolitaine du Caire qui avait une population
 
entre 7 et 8 millions 6tait en haut de la fourchette.
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Tableau 1
 

LES VARIATIONS PROPORTIGRNELL DR LA POP1LATXGI URBAMlE PAR RAPPORT A 1A POPULATION TOTALE PAR PAyS 
1960, 1980 et PRJECTIS pour 2000 

(N-Nord, E- Est, S- Sud, 0- Ouest, C- Centre, I- Iles) 

Pays et Reqions Urbaine I 
 Pays et Reqion Urbaine t Pays et Regions Urbaine 1
1960 
 1980 Proj 2000
 

Botswana 

Lesotho 
Rwanda 
Burundi 
Mauritanie 
Souaziland 

Malawi 
Mozambique 
Cocore 
Ouganda 

Tanzanie 
Haute Volta 
Ethiopie 

Niger 

Cape Verde 
Kenya 
Tchad 
Angola 

Togo 
Soudan 

Guine 
Benin 

S 

S 
E 
E 
0 
S 
E 
S 
1 

E 

E 
0 
E 
0 

1 
E 
C 
S 

0 
C 
0 
0 

2 

2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 

5 
5 
5 
6 

6 

7 
7 
7 
10 

10 
10 

10 
10 

Burundi 
Rwanda 
Cape Verde 
Souaziland 
Ouganda 
Mozambique 

Malawi 

Haute Volta 

Comore 
Lesotho 
Tanzanie 

Niger 

Ethiopie 
Kenva 
Benin 
Botswana 

Gambia 
Madagascar 

Mali 
Tchad 

E 

E 

1 
S 
E 
S 

E 

0 
T 
S 
E 

0 

E 
E 
0 
S 

0 
I 
0 
C 

2 
4 
7 
8 
9 
9 

10 

11 
12 
12 
12 

13 

14 
15 
15 
16 

18 
19 

19 
19 

Burundi 

Cape Verde 
Rwania 

Lesotho 

Souaziland 
Haute Volta 
BOnin 

Mozambique 

Comore 
Botswana 
Ouqanda 

Niger 

Tanzanie 
Kdnya 

Ethiopie 
Togo 

Gambie 
Mada ascar32 

E 

I 
E 

S 

S 
0 
0 

S 
I 
S 
R 
a 

E 
E 

E 
0 
0 

4 
9 
9 

11 

16 
16 
18 

19 

23 
24 
24 

24 

25 
26 

28 
30 
31 

Madagascar 
Mali 
Gambie 
Nig6ria 

Zimbabwe 
Sierra Leone 
Cameroun 
Guinee-Bissau 

Sao Tome, Principe 
Zaire 
Gabon 
Somalie 
Cate d'Ivoire 
Liberia 

Namibie 
Lybie 
Zambie 
Ghana 
Sen~gai 
Rep centrafricaine 

I 
0 
0 
0 

S 
0 
0 
0 
1 
C 
0 

E 
0 
0 
S 
N 
C 
0 
0 
C 

11 
11 
12 
13 

13 
13 
14 
14 

16 
16 
17 

17 
19 
21 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

Guinee 
Nigeria 
Togo 
Anoola 
Sierra Leone 
Zimbabwe 

Guinee-Bissau 

liauritanie 

Soudan 
Seychelles 
Rep centrafricaine 
Soealie 
Sao Tome, Princip. 
Liberia 
Seneqal 
Gabon 
Cameroun 
Zaire 
Ghana 
C6te d'Ivoire 

0 
0 
0 
S 
0 
S 

0 

0 

C 
1 
C 

E 
1 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 

20 
21 
21 
22 
22 
23 

23 

24 

26 
27 
29 

31 
33 
34 
34 
36 
36 
36 
37 
41 

Nigeria 
Guinee 
Tchad 
Mali 
Angola 
Seneqal 

Seychelles 

Zimbabwe 
Guinee-Bissau 
Sierra Lione 

Soudan 
Somalie 
Lib~ria 

Sao Toad, Principe 
Congo 
Mauritanie 
Ghana 
Gabon 
Zambie 
Malawi 

0 
O 
C 
0 
S 
0 

I 

S 
0 
0 
C 
E 
0 

1 
C 
0 
0 
0 
C 
E 

33 
33 
33 
34 
36 
37 

38 

38 

39 
40 

42 
46 
49 

50 
50 
50 
51 
54 
54 
54 

Seychelles 

Guine'e Equatoriale 
Maroc 

Algerie 
Congo 
Ile Maurice 

Reunion 
Tunisie 

Egypte 
Afrique du Sud 
Djiboiti 

I 
0 

N 

N 
C 
i 

I 
N 

N 
S 
E 

26 
26 

29 

30 
30 
33 

34 
36 

38 

47 
49 

Maroc 
Zambie 
Algerie 
Egypte 
Namibie 

Congo 

Afrique du Sud 
Ile Maurice 

Tunisie 
Lybie 
Guinee Equatoriale 

N 

C 
N 
N 
5 
C 

S 
1 
N 
N 
0 

41 
44 
44 
44 
45 

46 

50 
52 

53 

54 
54 

Cate dllvoire 
Maroc 
Cameroun 
ZaIre 
Egynte 

Rep centrafricaine 
Afrique du Sud 
Namibie 

Tunisie 
Ile Maurice 

P union 
Guinee Equatoriale 
Lybie 

0 

N 
0 
C 
N 

C 
S 
S 

N 
I 
1 
0 
N 

55 

55 
56 
56 
57 

58 
60 
63 

66 
67 

70 

71 
72 

Reunion I 55 Algerie N 76 
Djibouti E 74 Dibouti E 84 

Sources: Les principales donnees pour les pourcentaqes de la poulation des 
zones urbaines sont tires de: 
 Modlles de
!a Croissance de laPooulation Orbaine et 
Rurale, 1980, des Nations-Onles. Certains renseignements plus rdcents proviennent des Raooortsqur le dove oppotent dansIe monde, 1982 et 198, 
 de la Banque Mondiale. L'Office des Programmes
d'Habitat et d'Urbanisme de l'Agence des Etats-Unis pour le DiveloppeMent International a fourni lea chiffres pour tn ou
 
deux cas non-mentionngs dana lea documents de I'ONU.
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Figure 2 
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Figure 3 
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Dans le cours normal du d~veloppement 6 conomique, le r6seau urbain et

les relations entre r6gions et 
villes s'accentuant, les opportunit6s de
d6veloppement augmentent dans les r6gions entre 
les villes. Les perspectives
6conomiques des villes-march6s, par exemple - sp6cialement celles qui sont

situ~es sur les art~res principales - pourront s'am6liorer, les grandes villes
 
s'accroissent en taille, 
la circulation s'intensifiant entre ces villes.
 

Pendant les vingt derni6res ann6es, des documents de recherche, des
articles et des discours ont amplement expliqu6 les ph6nom6nes de la p6riode

post-ind6pendance qui sont a l'origine des tendances d6mographiques 
: les taux
de natalit6 6lev6s et 
le d~clin de la mortalit6 se sont combin6s pour cr6r des
taux extraordinairement 6lev~s de croissance d6mographique. 
 La population de
certains pays s'est accrue en moyenne de 4 et 
5 pour cent par ann6e pendant la
derniere decennie. La plupart des 
taux de croissance des pays africains ont
atteint des niveaux qui feront doubler leur population totale en 
20 25 ans.
Nulle part en Afrique, le secteur rural agricole a 
6 t6 capable de s'accroitre

suffisamment pour absorber de tels chiffres 
- m~me 1L oii la productivit6 s'est
 accrue. Ainsi, les r6gions rurales ont 6t6, 
et continuent d'8tre, une 
source
qui semble sans fin pour les 
courants constants de migrants 
se d~plaqant vers
 
les villes et les bourgs.
 

"Des millions d'Africains... 
du Kenya la C6te d'Ivoire, du Niger au

Botswana, suivent la m~me piste... 
ils ont quitt6 leurs fermes et se
 
sont rendus dans 
les villes, s6duits par le r6ve d'une vie meilleure
 
car 
c'est la qu'ils peuvent, 
avec de la chance ou beaucoup de travail
 
ou une combinaison des deux, 6chapper a la servitude due 
a la
 
pauvret6 et A l'ignorance qui avaient r6duit a l'esclavage un
 
continent entier."'
 

3/ Les Africains, David Lamb, Random House 
: New York, 1982, 28ff.
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Dans plusieurs pays aux taux de croissance les plus 6lev~s du
 
continent, le nombre de migrants qui poursuivent leur rave est accru par les
 
r6fugi6s qui fuient leurs cauchemars, la s6cheresse et la famine et autres
 
d6sastres naturels, les pers6cutions politiques et les bouleversements dus a
 
la guerre. Et maintenant, les premiers migrants venus r6sider en ville, sont
 
en train de fonder une nouvelle g6n6ration de citadins. Une partie importante
 
de la population africaine, n6e et 6duqu6e en milieu urbain et vieillissant
 
dans les villes, sera pour beaucoup de pays un nouveau ph~nom~ne significatif.
 

Ii n'est pas question de douter du fait de l'urbanisation de
 
l'Afrique, elle ne va pas disparaitre. Ii est inutile de se demander si c'est
 
une "bonne" ou une "mauvaise" chose. In6vitablement, l'urbanisation
 
continuera.
 

Les vraies questions sont de savoir comment r6pondre d'une bonne
 
mani~re h ce ph6nom6ne. Comment subvenir aux besoins de l'urbanisation, la
 
g6rer, prendre avantage des opportunit6s qu'elle pr6sente et att6nuer les
 
probl~mes qu'elle cree. Nous allons maintenant discuter de ces questions et
 
des contraintes s~rieuses pour lesquelles des efforts devront 8tre entrepris.
 

II. Les imp6ratifs 6conomiques et le r6le des r6gions urbaines
 

Quiconque aurait examin6 d'une mani6re critique la situation
 
d6mographique en Afrique pendant les deux dernihres d6cennies devrait conclure
 
qu'il est imp6ratif d'acc6l~rer la croissance 6conomique dans virtuellement
 
tous les pays. Les perspectives sont telles, que beaucoup de nations devront
 
faire le maximum d'efforts seulement pour ne pas r6gresser. La population 
surtout la population rurale - s'est accrue a des taux rapides jamais vus dans
 
le monde, accroissement terrifiant et plus rapide que leurs taux d'expansion
 
6conomique. L'Afrique a d~ja produit une main d'oeuvre beaucoup plus
 
importante que la majorit6 des 6conomies nationales peuvent absorber et cette
 
main d'oeuvre continue de grandir. Les nombreux enfants d6ja n6s deviendront
 
avant la fin du si~cle membres de cette force de travail.
 

Les moyens pour maintenir la nouvelle g~n6ration africaine a un
 
niveau social 6quilibr6 avec suffisamment de ressources pour les g6n6rations
 
futures tout en am6liorant les conditions de vie, restent le d6veloppement
 
6conomique.
 

L'urbanisation et la condition des villes et des bourgs d'Afrique ont
 
un r~le crucial A jouer pour r6aliser ce d6veloppement ou pour le pr6venir.
 
En effet, c'est pr6cis6ment parce que la situation est si critique que
 
l'urbanisation est le th~me central de cette Neuvi~me Conf6rence sur l'habitat
 
et le d6veloppement urbain en Afrique.
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A. Les imp6ratifs 6 conomigues
 

A l'6chelle du continent, les indicateurs 6conomiques montrent que le
taux d'urbanisation, 
 tr~s peu d'exceptions,!-i d6passe le 
taux de
croissance economique (Tableau 2). 
 Les differences les plus grandes 
se
trouvent dans plusieurs des petites iles souveraines (Comores, Sao Tom6 et
 
1'Ile du Prince), dans les pays du Sahel, en Afrique du Sud et de l'Ouest.
L'Afrique du Nord, dans l'ensemble, exp6rimente des taux de croissance urbaine
plus align6s sur les augmentations du produit national brut par habitant (PNB).
 

Dans l'ensemble, 
on observe de s6rieux probl&mes de d6clin ou de
stagnation du PNB par habitant presque dans les quatre cinqui~me des pays, y
compris dans certains des pays les plus peupl6s (Mozambique, ZaYre, Soudan,
Ouganda et Ghana). La production agricole par habitant est en train de
d6cliner presque partout ou - au mieux  elle est en train de s'accroitre tr~s
faiblement. Selon un 
rapport de la FAO datant de 1983, la production agricole
a diminu6 en 
valeur absolue dans quatre des pays qui sont les plus grands
producteurs agricoles au Sud du Sahara, cinq qui sont les principaux
producteurs de sorgho, quatre des nations qui sont les plus gros producteurs

de riz et six des pays producteurs de maYs.
 

Pour l'Afrique de l'Est et du Sud, en particulier, la baisse des
importations, les lourds emprunts, et la d6 t6rioration des 
termes commerciaux
 se 
sont traduits par de larg±s d6ficits alors que les pays luttent pour
maintenir leurs programmes d'investissement en capital. Les pr
6 visions
semblent laisser tr~s peu d'espoir pour de meilleurs termes commerciaux. Les
perspectives pour de grandes infusions de pr~ts avec des conditions de faveur
semblent 6galement faibles. Ainsi, les 
ressouces en capital pour de nouveaux
investissements continueront d'6tre sujettes 
 de s6rieures contraintes.
 

Ii y aura une prime pour ceux qui utiliseront le mieux les capacit6s
existantes pour les projets qui peuvent g6n6rer de rapides b6n6fices. 
On
devra mettre l'accent sur les investissements qui requi~rent peu ou pas de
ressources en devises si rares, 
qui produisent des substituts pour les
articles import~s et qui utilisent de la mani~re la plus efficace les apports
de capitaux afin de cr6er des opportunit6s pour g6n6rer un revenu pour le

plus grand nombre de gens.
 

4/ Tunisie, Egypte, Lesotho, Cap Vert, Gabon, Burundi et les Seychelles.
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Table 2 

AflCAH CMWrRES (ROMMD BY ZM"P(C PKVORHMK (I zF=M IN PIER CAPITA G", 19%0-81(Subregions: N- Northern, S- Southern, W- Western, M- Middle, I- Islane Nations)
 

Average Annual Change (1)Total Urban 7.veraqe Annual in Per Capitatry anld Population Populatio Urban Growth (1) 1981 GRP AgriculturalSubregion 1981 1981 1960-70 1970-80 Per Capita GRP Production
(000) (000) (US $) 1960-81 1969-71 - 1977-79 

Botswana S 
 930 
 150 17.6 15.0 1,010 7.9 -1.1
Lenotho S 1,400 165 7.5 7.0 540 
 7.0 -0.9
Swaziland S 
 600 56 
 8.8 
 4.2 760 5.5 2.1
Cape Verde I 300 20 2.1 1.2 340 5.5
Gabon 
 W 700 240 
 4.3 4.5 3,810 4.9 -1.1
Tunisia N 6,500 3,460 
 3.8 3.9 1,420 4.8
Libya N 3,100 
 1,670 8.0 
 8.3 8,450 4.7
 

Nigeria W 87,600 18,400 
 5.0 4.5 870 
 3.5 -0.8
Egypt N 43,300 19,100 3.3 2.8 650 3.4
Algeria N 19,600 
 8,630 3.5 5.7 
 2,140 3.2
Seychelles 
 I 63 17 
 2.7 2.9 1,800 2.9
Kenya 9 17,400 2,600 6.4 6.8 420 
 2.9 0.6
Malawi 
 x 6,200 620 
 6.6 7.0 200 
 2.7 1.2
Cameroon W 8,700 3,120 
 5.6 7.5 880 
 2.6 0.9
Gambia N 
 600 100 5.1 
 5.0 
 370 2.6 -2.9
Morocco N .j,900 8,560 4.2 4.6 860
Ivory Coast W 8,500 3,490 7.3 8.6 
2.5
 

1,150 2.5 -1.7
Togo W 2,700 560 5.6 6.7 380 
 2.5 -2.8
Burundi 1 
 4,200 85 
 1.6 2.5 230 
 2.4 0.6
South Africa S 29,500 14,760 
 2.8 3.1 2,770 2.3
Mauritius I 970 510 4.6 3.6 
 1,270 2.1 
 0.6
 

Tanzania 3 19,100 2,290 
 6.3 8.7 280 
 1.9 -2.0
Rwanda N 5,300 210 
 5.4 6.3 
 250 1.7 1.1
Mauritania N 1,600 
 380 15.8 8.4 460 1.5
Ethiopia 9 31,800 4,450 6.5 6.6 140 
-4.0
 

1.4 -1.7
Mali W 6,900 1,310 5.4 5.6 
 190 1.3
Liberia W 1,900 
-1.2
 

660 5.6 5.7 
 520 1.2
Upper Volta W 6,300 690 5.7 5.9 240 
-0.6
 

1.1 0.5
Congo M 1,700 760 
 5.0 4.5 1,100 1.0 -2.6
Zimbabwe S 7,200 1,650 6.8 6.4 870 
 1.0 -0.4
 

Benin N 3,600 540 
 5.3 3.7 
 320 0.6 -0.6
Cent Afr Rep M 2,400 690 5.1 4.8 
 320 0.4
Sierra Leone W 3,600 
0.0
 

790 5.5 
 4.3 320 0.4
Guinea 
 W 5,600 1,700 6.2 6.1 300 0.2 
-0.8
 
-2.7
Zambia 14 
 5,800 2,570 5.4 
 6.7 600 0.0 
 -0.2
Eq't'l Guinea W 350 190 7.3 6.4 180
Djibouti E 380 
 290 4.7 4.9 
 480
Namibia S 1,015 460 
 9.4 8.0 1,960
Guinea-Bissau N 800 180 2.2 4.3 
 190 .. -0.2 

Mozambique S 12,500 1,125 
 6.5 8.3 
 230 -0.1 -3.5
Zaire M 29,800 11,730 5.2 7.2 
 210 -0.1 -1.5
Somalia 9 4,400 
 1,370 5.3 5.0 
 280 -0.2 -1.7
S Tome, Princ I 115 
 40 7.0 6.5 370 -0.2
Senegal W 5,900 1,990 3.7 3.5 
 430 -0.3
Sudan M 19,200 5,000 6.7 7.1 
-1.5
 

380 -0.3 -0.8
Madagascar i 9,000 1,700 
 5.4 4.3 330 
 -0.5 -0.8
Uganda a 13,000 1,180 
 7.1 
 3.4 220 -0.6 -3.5
Reunion i 
 530 300 
 7.7 5.4 3,840 -0.7
Ghana W 11,800 4,380 4.6 5.1 
 400 -1.1 -3.1
Niger W 5,700 740 
 7.0 6.8 330 
 -1.6 -1.5
Chad M 4,500 860 6.7 6.5 
 110 -2.2 -0.9
Angola S 7,800 1,710 
 5.1 5.7 
 470 -2.3 -5.6
Comoros I 360 40 
 9.1 
 9.0 320 -2.4
 

Sources: World Bank, World Develoment Report, 1983 and Accelerated Development in Sub-Sahara Africa: An Agenda
for Action, 1983. In some cases where the World Bank sources did not include population data United Nations 
figures are shown. 
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Etant donn6 ces sp~cifications pour les strat6gies de d6veloppement

des ann6es 80, il semble in6vitable d'examiner de plus pros le syst~me des

r6gions urbaines. 
Ces r6gions urbaines ont un r6le important L jouer dans la

stimulation et le support du d6veloppement. Elles repr6sentent le r6sultat
 
d'investissements anterieurs substantiels et elles assument 
les responsa
bilit~s de gestion et d'entretien de l'infrastructure existante. 
 Les cit6s et
les bourgs r~clament une part importante des ressources en capital et des
 
budgets fonctionnels. I 
devient de plus en plus critique de les rendre plus

auto-ind6pendantes et d'am6liorer l'efficacit6 avec laquelle elles utilisent
 
les ressources substantielles qu'elles requi~rent a l'heure actuelle.
 

B. Liens entre l'urbanisation et la croissance 6conomique
 

L'urbanisation est 
 la fois une condition pr~alable au d6veloppement

et le r6sultat du d6veloppement 6 conomique. 
C'est vrai que la pouss6e

principale de la strat6gie de d6veloppement d'un pays peut 6tre dirig6e vers
 
la mise en place d'une base industrielle, ou l'accroissement de la

productivit6 dans le secteur agricole, ou stimuler la creation d'un plus grand

nombre d'emplois dans les petites entreprises ou le secteur informel.
 

Les villes, avec leur concentration d'6tablissements commerciaux et
 
de services, d'entrepreneurs, de force de travail qui peut tre
 
form6e, de march6s, de r~serves d'6lectricit6, d'acc~s aux
 
transports, de commuriations et d'autres services publics sont "des
 
p6pini~res essentielles (tans lesquelles les processus d'industriali
sation et de modernisation prennent racine et poussent." 
-!
 

Les centres urbains sont n6cessaires pour supporter le complexe

agricole qui comprend le marketing, le traitement, le stockage, la 
vente et

l'entretien des outils et des machines, 
l'6ducation et les installations pour

1'expansion rurale, 6lments desquels dependent les efforts de d6veloppement

dans le domaine agricole. L'exp~rience a montr6 que m~me les 
programmes de

d6veloppement agricole les plus intensifs ont 6chou6 parce que l'acc~s 
a de
 
tels elements 6tait inad6quat dans les environs.
 

5/ "Urbanisation et D6veloppement national 
: quelques approches au dil~me,"

Rivkin M.D., 
Sciences de planning socio-conomique, Volume 1, Pergamor

Press, 1967, p.117.
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En outre, les villes repr~sentent l'environnement naturel pour les
 
op6rations du secteur informel et de la petite entreprise -- les sources de
 
revenue pour une grande et croissante proportion de la force du travail pour
 
virtuellement toutes les nations. C'est it, que les efforts destin6s cr6er
 
de plus en plus d'opportunit~s d'emploi devront 6tre concentr6s, 6tant donn6
 
les contraintes qui existent pour les strat6gies de d6veloppement industriel
 
g6n~ratrices de plus de capitaux.
 

La mani~re dont l'urbanisation s'est produite en Afrique a laiss6 sa
 
marque sur le type de probl~mes urbains auxqiels font face ces pays.
 
L'urbanisation de l'Afrique s'est poursuivie, en grande partie, sans le
 
stimulus et le support d'une croissance parall~le dans l'industrie et autres
 
emplois de base. La croissance des villes africaines a 6t6 davantage due aux
 
aspirations de leurs migrants ruraux, aux investissements d'un groupe limit6
 
de secteurs - principalement l'administration publique et la construction - et
 
sur le secteur informel. Le ch6mage et le sous-emploi sont end~miques.
 

La plupart des observateurs qui ecrivent des articles a propos de la
 
croissance urbaine de l'Afrique ont eu tendance a lui assigner un c6t6
 
negatif. L'h6ritage urbain des temps coloniaux a 6t6 d6crit comme une
 
mauvaise chose. La croissance et les changements qui ont suivi l'ind6pendance
 
ne semblent pas 6trte perqus plus favorablement. La migration rurale - un
 
th~me qui domine les 6crits - a 6t6 vue comme une tendance qu'il 6tait
 
n~cessiare d'arr~ter, ou au moins de retarder. Les pr6occupations concernant
 
les conditions de vie mis6rables dans les emplacements peupls par des
 
migrants ont mis l'accent sur les villes les plus grandes o i la croissance
 
spontan6e a 6t6 plus rapide et les besoins d'am6lioration plus aigus. Parce
 
que l'investissement dans ces villes est venu, en grande partie, des budgets
 
nationaux avec des contributions tr~s limit~es de ces villes, contributions
 
utilis6es pour supporter les services publics et l'expansion de l'infra
structure, les r6gions rurales ont 6t6 perques par beaucoup comme des
 
parasites.
 

Mais on ne peut retourner en arriere. II est temps de reconnaitre
 
que l'urbanisation est un fait immuable de la vie africaine et d'examiner
 
soigneusement les ressources de d6veloppement qu'en fait les villes et les
 
bourgs repr6sentent. Aujourd'hui, les plus grands espoirs d'investissements
 
destin6s a inciter la croissance 6conomique se trouvent dans ces regions
 
urbaines.
 

C. 	 Avantages fondamentaux et conditions fondamentales pour le
 
dTveloppement
 

Les entreprises 6conomiques productives (industrie et services,
 
secteurs priv6 et public) se concentrent et op6rent dans les dilles cause
 
d'avantages fondamentaux tels que :
 

-	 des march6s concentr6s pour les biens et services
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une force de travail disponible
 

l'acc~s aux institutions financi~res
 

les autorit6s gouvernementales pour d6livrer des patentes et la
 
promotion
 

les fournisseurs de biens et de services sp6ciaux
 

les opportunit6s de communications face 
 face, les 6changes

d'information et la collaboration avec des coll~gues d'affaires et 
autres 

- la stimulation des contacts personnels vari6s et nombreux 

- une vue de la concurrence (dans le 
cas des entreprises priv6es).
 

Pris comme un tout, ces facteurs sont appel6s les "6conomies
externes" de l'urbanisation. Ils repr~sentent les conditions qui, dans le
monde entier, ont rendu les villes des endroits propices 
L la croissance
6conomique. Ce processus de croissance, une fois qu'il a commenc6, devient
plus que la somme des parties con.posantes et m6ne aussi a la creation de
nouvelles entreprises et de nouveaux emplois.
 

Il faut plus que les 6conomies externes, cependant, si on veut que
les activit6s d'affaires - sp
6 cialement celles des entreprises privies qui
sont conscients des risques 
-
soient 6tablies, prosp6rent et deviennent
comp6tives. Les conditions n
6 cessaires suppl6mentaires comprennent : 

- une infrastructure de support ad6quate (l'eau, '6 lectricit6, le
t6l6phone, l'hygi~ne publique, etc...)
 

- un niveau de fonctionnement et d'entretien de cette infra
structure auquel on 
puisse se 
fier de mani&re continue 

- la disponibilit6 de terrains ad~quats lorsqu'on en a besoin, des

endroits appropri~s et a un 
coCit raisonnable
 

- des conditions de vie (les logements, les am6nit6s, l'acc&s 
 des
emplois, les services publiques, les installations commerciales) pour
les travailleurs et les cadres conformes aux standards d'une soci6t6
donn6e et ad6quats au moins 
 un niveau minimum pour soutenir la
 
productivite.
 

L'importance de ce dernier point a 6t6 soulign6e dans 
une entrevue
avec 
le Directeur du D6veloppement industriel tunisien qui est le 
chef d'un
programme dont le but 6tait d'6tablir des usines d'assemblage industriel dans
des emplacements situ6s dans des villes secondaires. 
 II notait que m6me si le
terrain et les 
installations n6cessaires A l'installation de l'usine 6 taient
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disponibles, les entrepreneurs ne seraient pas attir6s moins que la
 
communaut6 offre des am6nit6s compl6mentaires, des communications et des
 
services commerciaux y compris des dispensaires et des 6coles, des magasinEi
 
avec des marchandises d'une certaine qualit6 et des installations pour les
 
loisirs et la r6cr6ation tel qu'un cinema.
 

D. Le d~veloppement de l'6oconomie et le r6le du gouvernement municipal
 

Les 6conomies externes et les services de support doivent exister si
 
on veut que la base 6conomique d'une ville s'6tende et devienne plus solide.
 
Le r6le de creation et de support de ces conditions est le plus crucial des
 
r6les que jouent le gouvernement municipal. M~me la o i de grandes industries
 
ont construit et g~rent des villes d~pendant compl~tement de la compagnie (cf.
 
les villes minihres au Botswana ou les complexes d'usines de pulpe au
 
Swaziland) la question se pose de savoir comment int6grer le d6veloppement
 
peri-urbain avec les implantations existantes et comment accomplir l'expansion
 
future des syst~mes d'infrastructure de base n6cessaire si le gouvernement
 
veut tre responsable d'une mani~re ou d'une autre.
 

Les gouvernements municipaux aujourd'hui, sont sujets des demandes
 
d'une magnitude sans precedents seulement a cause de la croissance
 
d~mographique, m~me sans le d6veloppement substantiel d'activit6s 6conomiques
 
nouvelles. Un nouvel ordre du jour dont le point premier serait de d6velopper
 
la base de l'industrie locale impose encore d'autres responsabilit6s et
 
complexit6s. Les risques de non-accomplisssement par les gestionnaires
 
municipaux sont plus grands que par le pass6. Les p6nalit6s sont aussi plus
 
grandes, et d'une mani~re quantifiable. En outre, l'absence d'autorit6
 
effective pour le d6veloppement et la gestion municipale peuvent saper les
 
meilleurs efforts entrepris dans chacun des autres domaines.
 

Une illustration : Quand le gouvernement local ne fournit pas
 
d'hygi~ne publique aux zones habit6es, la pollution qui en r6sultera
 
devi,!ndra, on peut en 6tre sir, un danger pour la sant6 des familles qui
 
vivent dans ces zones; mais elle peut aussi menacer la qualit6 des r6serves
 
d'eau sur lesquelles l'industrie de traitement des produits agricoles d'une
 
ville d6pend. Les accumulations d'immondices et de detritus non-ramass~s sont 
dangereuses pour la sant6 publique. Elles constituent aussi des dangers 
s6rieux d'incendie (gens bral6s, bAtiments d6truits ou endommag6s). De telles 
pertes ne sont pas faciles . supporter dans un pays en d6veloppement, 
sp6cialement par les jeunes entreprises qui luttent pour survivre.
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La congestion de la circulation qui peut-6tre 6tait tol6rable une
 
fois par semaine, le jour de march6 peut devenir grave quand les activit6s
 
commerciales plus r6guli&res ou permanentes s'6tablissent. En fait, la
 
congestion peut affecter la circulation d'une mani~re telle qu'elle annule les
 
avantages potentiels de l'acc~s a l'int6rieur de la ville.
 

La d~t6rioration des routes due a un mauvais entretien cr6e des
 
probl~mes qui vont bien au-del 
 du manque de confort et de commodit6. Les
 
dommages qui en r~sultent lorsqu'on roule sur des routes en mauvais 6tat,
 
couvertes de d6bris, sont de raccourcir la vie des axes et des pneus de
 
camions, articles qui priment car ils doivent 6tre achet~s avec des devises
 
rares. Ainsi, le manque d'entretien des routes r6sulte en un coat mesurable
 
et 6lev6. Mais ce n'est pas tout. Quand les camions sont en panne et ne
 
peuvent tre r6par6s parce qu'il n'y a pas de pi&ces et que le flux des biens
 
est interrompu, cela cr6e de nouvelles r6percussions qui apparaissent sur les
 
bilans de toutes les entreprises industrielles et commerciales dont les
 
op6rations sont affect6es.
 

Les arr~ts de production dus aux coupures d'6lectricitA oii
 
"embouteillages" dans les formalit6s administratives pour les diverses
 
approbations et les patentes peuvent aussi coater tr6s cher aux industries.
 
Une municipalit6 ne peut pas, en elle-m6me, avoir la responsabilit6 premiere
 
pour toutes ces fonctions mais le gouvernement local est un point de mire - un
 
endroit oii 
ceux qui veulent savoir comment les choses fonctionnent dans un
 
milieu urbain peuvent s'adresser.
 

Tout ceci implique de nouveaux r~les non coutumiers pour les
 
responsables des nombreux gouvernements locaux. Pour ces r6les, ils ont
 
besoin non seulement de nouvelles comp6tences, mais aussi de nouvelles
 
attitudes. Ils ont besoin de se voir en 
tant que promoteurs et r6alisateurs
 
du d6veloppement. L'initiative et l'esprit d'entreprise, qualit6s qui ont pu

8tre d6courag6es par le pass6 chez les responsables locaux, sont maintenant
 
essentiels. Dans le contexte des efforts de d6veloppement urbain 6conomique,

les responsables charg6s de fournir les services sont sujets de nouveaux
 
tests de contr6le sup6rieurs ceux auxquels ils 6taient soumis en tant que
 
gestionnaires de ressources qui leur 6taient fournies par les autorit6s
 
centrales.
 

Bien que les autorit6s cencrales aient 6t6 la source premiere de
 
fonds par le pass6, le succ&s des efforts de d6veloppement local d6pendra

grandement du niveau des 
revenus disponibles pour les am6liorations futures de
 
la communaut6. Ceci requiert de nouvelles attitudes :
 

- de l'aplomb, lorsqu'on r4clame les ressources n6cessaires aux besoins 
locaux 

- une pr6ccupation pour le "rendement" ou les coats-rendements 
lorsqu'on utilise les ressources qui ont 6t6 mises leur disposition 
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et un engagement envers le future qui assure la stabilit6 et la
 
confiance n6cessaires au succ6s des investissements d'affaires.
 

Les r6gions urbaines de l'Afrique sont-elles a l'heure actuelle
 
capables d'assumer le r6le critique n6cessaire au d6veloppement d6crit ici?
 
Comment accomplissent-elles ces tiches diverses? Regardons maintenant de plu!
 
pros les conditio's qui, en g6n~ral, existent?
 

III. Les conditions dans les zones urbaines de l'Afrique d'aujourd'hui
 

A. 	L'6chelle, la fonction, la promesse et les problhmes urbains
 

Bien que les profils urbains different consid6rablement d'un pays 
africain i un autre,- / les questions 6mergeantes concernant l'urbanisation 
semblent se grouper autour de trois types distincts de milieux urbains : la 
ville "primaire" ou m~tropole , les villes de taille moyenne ou villes 
secondaires et les villes-march6s. 

C'est dans ce grand centre "primaire" dominant, que la plupart des
 
infrastructures modernes ont 6t6 cr66es dans virtuellement tous les pays
 
africains. Les villes primaires sont les destinations principales des
 
migrations internes. C'est i que sont les concentrations majeures du pays en
 
entreprises priv6es, en talents d'entrepreneurs et de gestionnaires et en
 
services publics. Ces villes ont requ une grande part des investissements
 
6conomiques et malgr6 cela posent toujours les probl~mes pressants de services
 
inad6quats, les logements en mauvais 6tat et la raret6 des terrains a prix
 
raisonnables et bien situ6s pour accommoder l'accroissement futur.
 

Le degr6 de domination, lorsqu'il est mesur6 par le pourcentage de la
 
population urbaine vivant dans la plus grande ville de la nation, varie
 
consid6rablement tout comme la taille des villes primaires. N6anmoins, la
 
litanie des problhmes due a la croissance rapide et aux "grandes villes" est
 
tr~s semblable d'un pays a l'autre.
 

6/ 	Parmi les 38 pays pour lesquels des donn6es comparables sont disponibles,
 
la m~diane se trouve entre un tiers et un demi de la population urbaine
 
vivant dans la plus grande ville. Les cinq pays oil les plus bas degr~s de
 
"primaut6" sont observ6s (moins de 25%) sont les pays 6tats de Sao Tome et
 
l'Ile du Prince, le Malawi, l'Alg6rie, la R6publique d'Afrique du Sud et
 
le Niger. Les pays oi la primaut6 est la plus grande (plus de 50%) sont
 
l'Angola, le B6nin, le Congo, la Guin6e Equatoriale, la Gambie, la Guin6e,
 
le Kenya, la Lybie, le Mozambique, le S~n6gal, le Togo et l'Ouganda.
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Au deuxi~me niveau ou 6chelle caract6ristique, se trouvent les villes
 
secondaires ou de 
taille moyenne. Elles contribuent dans une certaine mesure
 
au d6veloppement 6conomique, alors que leurs opportunit6s pour des emplois

augmentent, elles deviennent une alternative de plus 
en plus attirante pour la
 
migration.
 

Dans plusieurs pays, ces villes secondaires sont devenues des
 
communaut6s de taille et des producteurs de biens et services, cause des
 
modes de d6veloppement historiques (Maroc, Niger). 
 Dans d'autres, c'est le
 
r6sultat d'une politique delib6r6 en matihre de 
d6veloppement urbain et
 
d'industrialisation (Tunisie, Egypte, Alg~rie).
 

Pendant la derni~re d~cennie, les villes et les bourgs de taille
 
moyenne sont 
devenus l'objet d'un int6r~t croissant. Les responsables en
 
mati~re de politiques sont de plus en 
plus pr~occup6s par la d~centralisation
 
de l'administration et par les pressions dont le but est 
de repandre les
 
b~n6fices des investissements de d6veloppement sur 
une plus grande 6tendue.
 
L'id6e que les villes secondaires existantes avec 
leur activit6 d6jL 6tablie
 
et l'installation d'une infrastructure limit~e pourraient et devraient
 
supporter un nouveau d~veloppement substantiel est maintenant accept6e. 
 Elles
 
pourraient ainsi contribuer a une 
norvelle croissance qui autrement, irait 
aux

villes secondaires s'accroitre et elles deviendront de nouveaux centres
 
m~tropolitains qui attireront eux-m~mes 
encore plus d'investissements
 
commerciaux et industriels. Elles pourraient aussi fournir aux 
regions

rurales qui les entourent respectivement l'acces a une plus grande vari6t6 de
 
services sociaux, 6ducatifs, personnels et 6conomiques ainsi que de nouvelles
 
opportunit~s d'emplois. En outre, si on anticipe la croissance qui prendra

place, et si l'on fournit l'avance des sites pour les 
nouveaux batiments et

les services publics, 
il serait alors possible d'6viter les probl~mes les plus

critiques et 
les coits sociaux associ6s avec l'adaptation des villes primaires
 
a leur nouvelle croissance.
 

Un exemple de cette approche employ6e dans un contexte africain se
 
trouve en Tunisie, qui 
a r6ussi A stimuler les centres secondaires de Sousse
 
et de Sfax au point 
o i ils participent a la croissance 6conomique. Des
 
efforts plus r6cents en C6te d'Ivoire, au Kenya et en Egypte ont les m~mes
 
objectifs. Le S6n~gal, le pays h6te de 
la neuvi~me conf6rence, est en train
 
d'examiner ses politiques pour d6terminer comment 
le support pour les villes
 
secondaires peut 6tre 
le mieux programm6, une alternative la continuation de
 
la concentration des investissements L Dakar.
 

Les villes-marchls, elles aussi sont devenues 
le centre d'un int6rat

croissant. 
 Sp6cialement parmi ceux dont la pr6occupation primaire est le
 
d6veloppment rural. 
 L'exp6rience indique que les efforts de d6veloppement

rural faiblissent 
a cause du manque d'attention aux r6les et aux fonctions des
 
centres "march6s et services". Ii est tr~s clair que le d6veloppement rural
 
est affect6 bien plus par un manque de services que par les programmes
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agricoles. L'augmentation de la productivit6 d6pend autant des contributions
 
venant des villes - le stockage, les installations de marketing, les services
 
d'approvisionnement et de r6parations et les 6changes d'id6es entre les
 
exploitants agricoles, par exemple - que de l'am~lioration des m6thodes de
 
culture et la production de semences et de l'61levage du b6tail.
 

Satisfaire les besoins critiques de la population rurale en mati6re
 
de biens venant des villes est souvent une question d'accessibilit6. Etant
 
donn6 les difficult~s et le coat du voyage, il est certainement plus efficace
 
pour les exploitants agricoles quand tous les services compl6mentaires sont
 
disponibles dans un seul centre plut6t que d'8tre 6parpill6s. Pour les
 
entreprises de services, le support matuel et le stimulus de la comp6tition
 
sont possibles seulement quand ils sont assez proches les uns des autres. La
 
survie 6conomique de tels complexes demande des activit6s dans le domaine des
 
affaires que seul un territoire agricole suffisamment 6tendu peut produire.
 

Dans certains cas, la question d'accessibilit6 se r6duit a une
 
affaire de transport - cf. les routes et les v6hicules qui sont les moyens
 
d'acc~s. Dans d'autres cas, quand les distances sont trop grandes entre les
 
r~gions o i se trouvent les march6s et installations de services, on identifie
 
les besoins et l'on cr~e des centres suppl~mentaires dans les villes-march6s
 
les plus proches mais de taille plus petites. Dans d'autres cas encore,
 
i'accent est plac6 sur le besoin de renforcer les liens fonctionnels entre les
 
"villes-march~s et services" et les centres de marketing les plus importants
 
du pays.
 

L'analyse et la promotion des approches destinies a renforcer les
 
villes-march~s a 6t6 un des objectifs du projet de recherche de I'USAID et
 
conduit au Cameroun intitul6 "Les fonctions urbaines dans le d6veloppement
 
rural". Au Rwanda, une 6quipe franco-belge charg6e de fournir de l'assistance
 
technique a travaill6 plus de cinq ans avec le gouvernement pour 6laborer une
 
strat6gie dont le but est de d6velopper l'ensemble des villages diss6min6s
 
afin qu'ils deviennent un syst~me fonctionnel de villes-march6s.
 

Les "villes-march6s et services", tout aussi bien que les villes
 
primaires et les villes de taille moyenne, peuvent fonctionner de telle
 
mani6re qu'elles stimulent la croissance 6conomique. A n'importe quel niveau,
 
cependant, le milieu urbain peut aussi pr6senter des obstacles A la croissance
 
6conomique. Vu le besoin critique de d6velopper les 6conomies locales - et
 
par i , les opportunit6s d'emplois - la suppression de tels obstacles m6rite
 
l'effort le plus s6rieux.
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B. Aspects physiques du milieu urbain
 

A pr6sent, tr&s peu de villes et de bourgs africains sont a m~me de
 
contribuer de fagon maximum au d6veloppement 6conomique.
 

Les villes africaines les plus importantes sont caract6ris6es par

certains des contrastes physiques les plus dramatiques que ce soit dans les
 
centres commerciaux des bureaux et des h6tels situps dans des gratte-ciel

modernes en verre, acier et b6ton et les enclaves de villes bien entretenues
 
situ6es dans les faubourgs pour l'6lite et les conuunaut~s expatri6es.

Ceux-ci constituent un monde compl~tement diff6rent des quartiers A population

dense o~i vivent les squatters, quartiers s'6tendant sur des milliers
 
d'hectares i la lisi~re de la ville.
 

Des ceniaines de familles de migrants sont venues vivre dans 
ces
 
r6gions qui ne b~n~ficient pas de lotissements bien organis6s, de tenure sire
 
et de l'expansion des services urbains de base. 
 D'autres familles se sont
 
entass6es dans des quartiers plus anciens dans 
les villes et dans les bourgs.

Ces regions sont devenues un diff6rent type de bas quartiers o i les logements

et lPinfrastructure autrefois substantiels sont maintenant satur~s, 
se
 
d6t6riorant cause des styles de vie pour lesquels ils ne sont pas congus et
 
du nombre d'habitants bien sup6rieur A la capacit6 pour laquelle ils ont 6t6
 
construits.
 

Dans beaucoup de grandes villes, la majorit6 des habitants n'ont ni
 
eau courante, ni 6lectricit6. Une tr~s grande proportion vit dans des abris
 
precaires sans titre de propri6t6. Ces conditions de vie sont pr6valantes 
pas seulement pour les migrants ruraux au ch6mage, mais aussi pour les
 
employgs d'usine, les employ~s de bureaux et de magasins et m~me 
les ouvriers
 
sp6cialis6s. Dans certains pays, 
les strata sociaux que l'on trouve dans les
 
bas quartiers et les bidonvilles comprennent les propri6taires de petites

entreprises, les cadres moyens et aussi les fonctionnaires. Prenez, par

,'xemple, Kigali, 
la capitale du Rwanda, oL 93 % des habitations sont situ6es
 
Jans des implantations oi vivent les squatters et qui ne 
regoivent aucun
 
service, ou dans d'autres quartiers informels.
 

Un syst~me d'entreprises qui produit des logements en quantit6

proportionnelle 
au besoin, le syst~me de supports institutionnels desquels ces
 
entreprises dependent 6tant absent, les 
masses ont pourvu leurs besoins
 
d'une mani~re remarquable. Leurs centres de peuplement repr6sentent d'6normes
 
ressources en initiative, en 6nergie et en volont6 de survivre.
 
Malheureusement,
 

"ce que les pauvres peuvent faire pour eux-m~mes est ill6gal par

definition. 
 Les standards (impos~s par I'6lite nationale) ne peuvent
 
tre atteints par [a majorit6 de la population urbaines. Ces
 

standards m~nent des constructions qui ne sont aucunement
 
contr6l6es. Des maisons sur des terrains impraticables, pr6emptions

Sl'utilisation alternative des terrains, mauvais trac6 des
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des implantations, et conception inad6quate des maisons sont les
 
r~sultats; de m~me que des implantations avec une population dense
 
sans rues, ni eau courante, ni 6goCts, ni 6lectricit6. La
 
r6habilitation est beaucoup plus coateuse que le montant d'un
 
investissement initial pour le planning de quelques services."'.
 

Les r~sidents des quartiers excentr~s oi vivent les squatters font
 
face non seulement des probl~mes d'eau contamin6e, d'hygi&ne publique
 
inad6quate et de services insuffisants mais aussi a des probl~mes de
 
transports coateux pour se rendre au centre de la ville oL ils travaillent.
 

Les responsables des services urbains trouvent que :
 

"la masse extensive et confuse d'habitations" fait qu'il est
 
difficile de trouver les gens, de num6roter les maisons, de
 
distribuer le courrier, d'organiser la collecte de donn6es pour
 
l'administration, de construire un syst~me efficace d'6goats ou de
 
ramassage des immondices. '/
 

Ces conditions affectent tout le monde, pas seulement les pauvres.
 
Un observateur d6crit coment les consequences physiques d'une
 
urbanisation sans contr6le et rapide ne sont ni loin des yeux, ni
 
loin de la pens6e. Elles heurtent les sensibilit6s de l'61lite qui
 
allant de leurs quartiers rsidentiels 6l6gants a leur lieu de
 
travail situ6 dans des bureaux modernes, vitrines des capitales,
 
doivent se m~ler aux embouteillages monstres. D'une mani~re plus
 
grave, elles heurtent les op6rations journalihres des affaires et du
 
gouvernemnet d'une mani~re n6faste.
 

Un journaliste d6crit ses impressions alors qu'il regardait par la
 
fen~tre d'un gratte-ciel moderne abritant des bureaux :
 

"dix-huit 6tages plus bas... un cauchemar de croissance non
 
contr6l6e. En bas, les 6goats ouverts exhalant des odeurs des plus
 
r6pugnantes, les quartiers bas languissent A l'ombre des
 
bureaux-gratte-ciel, les rues sales regorgent de v~hicules et de
 
gens..."9/
 

7/ Urbanisation et changement social en Afrique de l'Ouest, Gugler, Joseph et 
Flanagan, William 3., Cambridge University Press, 1978, p. 45 

8/ "La morphologie de Ibadan", Mabogunje, A.L. dans La ville de Ibadan : un 
symposium sur sa structure et son d6veloppement, Mabogunje, A. L. et 
Lloyd, P. C., Cambridge University Press : Londres, p. 55 

9/ Les Africains, Lamb, David Random House New York, 1982, p. 306. 
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"Les bureaux du gouvernement... emploient plus de personnel que

n~cessaire et manquent tellement d'6quipement que des centaines de
fonctionnaires travaillent A des bureaux align6s dans des couloirs

6touffants et mal 6 clair6s. 
 La plupart des t6 l6phones ne

fonctionnent pas, alors les hommes d'affaires doivent venir en
 personne prendre un rendez-vous, exploit hercul~en dans 
une ville oa
il faudra peut-etre une heure pour faire quelques centaines de
m~tres. 
 Une banque am6ricaine, la Morgan Guaranty Trust, 
a
fonctionn6 plus d'un an, sans 
t~l6phone ou t6lex... 
les clients ont
de la chance d'avoir de l'eau deux heures par jour dans leurs

chambres d'h6tel pour lesquelles ils paient 90 dollars par jour et
 ceux qui dinent dans lUs restaurants en ville simplement haussent les
epaules et allument des bougies quand l'61lectricit6 vacille et les
laisse dans le noir. 
Ce qui est arriv6 n'est pas un myst6re... la

population a explos6 de 300.000 
 3 millions d'habitants en une

d6cennie et la ville est en 
train de s'enliser sous 
son propre
 
poids.,,- 0/
 

Comparez la description de l'auteur d'une ville plus petite du m~me
 
pays et voyez le contraste :
 

of.....
 , comme beaucoup de villes qu'un visiteur peut voir apr~s
s'&tre 6chapp6 des grandes villes, est un endroit charmant. Les

arbres le long de la 
rue principale bien entretenue offrent de
l'ombre qui est la bienvenue pour les passants, les petites maisons
 
sont peintes A la chaux et bien entretenues, le gazon dans leurs
 cours est bien tondu et couvert de fleurs. 
 La vie va plus doucement
ici que dans les grandes villes et 
les gens sont plus en paix avec le
 

'-monde qui les entoure, loin du changement. "L!'
 

Cependant, les villes plus petites ont aussi leurs douleurs de
croissance. 
 Un observateur fait les commentaires suivants sur la situation
 

"L'inefficacit6 de la gestion est la cause de certains des probl6mes

de circulation de la ville. 
 Le manque de planning fait qu'une ville
doit faire face, souvent dans des rues 6 troites, une vari6t6 de
modes de transports : 
pi6tons, charrettes bras, bicyclettes, motos,
voitures particuli~res et des camions; 
t peine suffisants ou fr6quents
 

10/ op. cit., Lamb, p. 304
 

il/ 02. cit., Lamb, p. 309
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pour r~pondre aux besoins de la population. Ce nest donc pas
 
6tonnant que des villes africaines relativement petites ont des
 
probl6mes de congestion de circulation aussi graves que ceux des
 
villes beaucoup plus grandes du monde industriel."11'
 

Et qu'arrive-t-il aux gens pour lesquels les effets du changement ont
 
6t6 les plus grands et a ceux pour lesquels tous les changements constructifs
 
h venir d6pendront?
 

C. 	Les caract~ristiques sociales du milieu urbain
 

"Certains auteurs ne parlent que de l'urbanisation de la (...) 
population mais de la ruralisation des villes,"-- parce que les migrants 
ruraux r6cemment arriv6s - les nouveaux citadins - repr6sentent la proportion 
la plus large des habitants des villes et des bourgs. 

Ils 	gardent des attitudes et des styles de vie ruraux et des moyens
 
ruraux de faire face aux probl±mes aigus du logement et du ch6mage. Dans la
 
plupart des cas, cela implique une 6ducation et des capacit~s limit6es.
 
Cependant, cela implique aussi le maintien de liens solides avec leurs
 
origines rurales vers lesquelles ils peuvent se tourner s'ils ont besoin de
 
support pendant la difficile p6riode d'ajustement. Dans les pays oil les
 
syt~mes d'assistance sociale sont encore tr~s rudimentaires, cette relations
 
de soutien mitige la dislocation sociale et att~nue le triste 6tat des
 
nouveaux venus. Les migrants ruraux envoyent la majeure partie de leur
 
salaire la famille " la maison." Ces envois de fonds des travailleurs
 
urbains h leurs villages d'origine est une contribution nette des villes au
 
d6veloppement national sur tout le continent. Elles fournissent une
 
importante - et souvent la seule - source d'argent en esp~ces pour les
 
produits de consommation dans les 6conomies de subsistance.
 

Une autre cons6quence de leur forte identification avec leurs bases
 
rurales et que les r6sidents urbains ont une tendance ' ne pas avoir le sens
 
de la comrunaut6 et de l'appartenance h la r6gion urbaine oi ils habitent et
 
travaillent.
 

12/ 	"Probl~mes de l'urbanisation en Afrique," Mabogunje, A.L. dans
 
Urbanisation, d6veloppement national et planning r6gional en Afrique,
 
El-Shakho, S. et Obudho, R., Praeger Publishers : New York, 1975, p. 22.
 

13/ 	"L'Alg6rie : transformation d'un syst~me urbain colonial sous une 6conomie
 
planifi6e," Lawless, Richard I., dans D6veloppement des syst&mes urbains
 
en Afrique, Obudho, R. A. et El-Shakho, Praeger Publishers, New York,
 
197q. n. R7.
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V. L'ordre du jour pour des villes d'aujourd'hui
 

Jusqu'a un certain degr6, les perspectives du d6veloppement
6conomique des villes africaines ne 
sont plus dans les mains des d6cideurs.
Bien que le changement des conditions climatiques qui ont d~vast6

l'agriculture du continent est l'un des facteurs les plus importants de
l'am6lioration de l'6conomie dans beaucoup de nations, la s6cheresse n'est pas
un 
ph6nomne facilement influenc6 par les politiques. Faire baisser les taux
universellement 6lev~s de la croissance de la population peut l'&tre
cependant. 
Tant que la population continue de s'accroitre plus rapidement que
la capacit6 de production d'une nation, il sera difficile de maintenir mame le
niveau de vie d'aujourd'hui. Elever les niveaux de vie sera presque

impossible. 
MNme si les conditions s'aggravent, les r6gions rurales 6tant
relativement pires que les villes et bourgs, 
la croissance urbaine continuera
 
a un train d'enfer.
 

Dans le futur proche, le planning familial concert6 aura peu d'impact
sur les villes africaines qui doivent absorber et trouver du travail pour ceux
qui sont deja n6s. 
 II est cependant crucial pour les responsables d'6laborer
les politiques qui tiennent compte maintenant de ce probl~me s'ils veulent

emp~cher un d6sastre d6mographique urbain au d6but du si6cle prochain,

d6sastre qui serait pire que les affreuses pr6dictions bas6es 
sur les
 
tendances actuelles.
 

Faire face A la s6cheresse et a la croissance de la population, voila
des probl~mes difficiles. 
 Quels sont les probl~mes faciles? 
 On dit d'une
mani~re an peu moins fac6tieuse, quelles sont ces questions 
6conomiques

centrales li6es a l'urbanisation auxquelles les responsables des politiques
peuvent faire face directement, avec la perspective du support des agences
internationales qui d6sirent am6liorer la productivit6 en Afrique?
 

A. 
 N6 cessaires : une politique et des priorit6s urbaines
 

Ii est toujorus tentant, s'ils consid~rent les pressions politiques
r6clamant l'accomplissement d'une distribution 6quitable des ressources, pour
les gouvernements de distribuer les 
ressources de telle mani~re a donner trop
peu A trop de gens. Les 
intentions sont peut- tre admirables, mais le
resultat pourra etre qu'aucun endroit ne 
recevra assez de ressources pour un
r6sultat b6n6fique. On ne 
peut pas vraiment 6viter le processus difficile
consistant a faire des choix strat6giques et a 6tablir des priorit6s.
L'6tablissement de priorit6s pour les investissements urbains doit 6tre la
 pr6occupation centrale avec 
un ordre du jour pour les villes.
 

En th6orie, il serait bien d'identifier quelque module universel
qu'un pays pourraiL choisir et suivre avec un minimum d'adaptation. Mais
l'exp6rience concrete a montr6 que des erreurs coateuses et gaspilleuses ont
6t6 faites lors de la recherche de 
ces mod~les, toquades pour le d6 veloppement
 
urbain.
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Le d~veloppement de nouvelles villes a 6t6 l'une de ces id6es. A une
 
certaine 6poque et dans certains endroits, la construction de nouvelles
 
capitales a peut- tre 6t6 un moyen appropri6 de d6vier la croissance des
 
centres existants qui sont surd6velopp6s. (Lilongwe au Malawi et Gaborone au
 
Botswana, peut-&tre). Un essai plus r6cent de cr6r une nouvelle capitale,
 
Abja au Nigeria, a 6t6 entrepris. Les coCits de l'infrastructure n6cessaire
 
pour desservir les villes nouvelles ont grimp6 au-delL de la capacit6 de
 
financement de la plupart des nations. Les ressources en investissements
 
6tant de plus en plus limit6es pour l'ensemble de l'Afrique, la cr6ation de
 
nouvelles communaut6s comme une alternative l'am6lioration de la capacit6
 
des centres urbains existants semble tr~s ind~sirable.
 

L'Afrique a besoin de politiques urbaines nationales bas~es sur la
 
compr6hension des liens existants entre ltinvestissement urbain et la
 
productivit6 agricole et entre les modules d'implantations urbains et le
 
fonctionnement de l'6conomie globale. Des raisons suppl6mentaires pour
 
entreprendre de tels efforts en mati~re de politiques sont :
 

- Les villes et les bourgs sont les milieux physiques pour la plus 
grande proportion d'investissements en capital d'une nation 

- Da a la p6nurie de ressources, l'investissement en capital doit 6tre 
plac6 avec grand soin afin d'obtenir les meilleurs avantages. Le 
lieu et le moment de l'investissement devraient 6tre choisis en 
fonction de priorit6s bien 6tablies. 

- Les investissements en capital produisent des b6n6fices 6conomiques 
et sociaux maximum lorsqu'ils s'adressent a des communaut6s 
sptcifiques, soutenus par un planning et des actions assurant les
 
liens fonctionnels et lorsque les b~n6fices potentiels ne peuvent
 
6tre bloqu6s.
 

Une politique urbaine nationale devrait carr6ment faire face a la
 
question de distribution, qui est une des pr6occupations majeures de la
 
Neuvi~me Conference africaine et une question mise en relief dans un des
 
d6bats en session pl6ni~re. Quelles communaut~s devraient recevoir quelle
 
proportion des affectations en investissement national et sur quelle p6riode?
 
Comment et quel type d'investissement devrait 6tre fait dans la ville primaire
 
afin d'am6liorer ses perspectives 6conomiques et sociales? R6ciproquement,
 
quels engagements financiers devraient 6tre pris et pour quels centres
 
secondaires et villes-march6s? Est-ce que les ressources en investissement
 
devraient 6tre dispers6es dans tout le pays ou concentr6es dans une, ou
 
quelques-unes, des communaut6s les plus prometteuses? Lors de la formulation
 
de la politique nationale urbaine, les questions d'efficacit6, d'6quit6 et de
 
necessit6 politique ont besoin d'6tre analys6es et discut~es.
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Faisant face A la r~alit6 que des investissements, au niveau de la

communaut6, s6lectionn6s et coordonn6s sont critiques, plusieurs pays ont

commenc6 de formuler une telle politique urbaine. De tels efforts faits de
 
bonne heure en C6te d'Ivoire, au Kenya, au Nig6ria et au S6n6gal, ainsi que la

derni~re 6 tape de planning de d~centralisation de la Tunisie seront pr~sent~s
 
comme 6tudes de cas et 
seront discut~s lors de la conf6rence.
 

B. Faire fonctionner les villes
 

Des investissements s4lectionn6s et coordonn6s dans les villes est un
 
pas vers la construction d'une base pour le d~veloppement 6conomique. Faire
 
fonctionner chaque ville est 
un imp~ratif parallle. Des entreprises et des

industries productives et sources 
de nouveux emplois sont 6tablies dans les

villes parce qu'on y trouve une vaste gamme d'avantages y compris des march6s,
 
une force de travail, des emplacements et des services municipaux.
 

Si on ne peut se fier h !a mani~re dont fonctionnent les services (y

compris l'infrastructure d6j 
 en place pour laquelle des d6boursements de

capitaux importants ont d~j 6t6 faits), 
les noi!veles entreprises ne vont pas

se developper et les op6rat 
ons existantes vont d6faillir. D'une manihre

g6n6rale, les villes en Afrique ne 
fonctionnent pas. La capacit6

op6rationnelle - n~cessaire h leur fonctionnement - manque au niveau des

petits centres march6s et des grandes m6tropoles, quoi que la paralysie des

grandes villes soit souvent plus d~vastatrice pour l'6conomie des pays.
 

Faire fonctionner les villes d'Afrique est 
une tache qui n~cessite le

d6 veloppement d'institutions et qui 
ne peut 6tre remise pour longtemps.

Chaque pays doit d6velopper une structure municipale administrative qui

convient i sa propre culture, a sa g6ographie et A ses besoins de
 
d6veloppement. 
 Quelle que soit la structure, son fonctionnement doit 6tre

dirig6 vers les 6lments de base d'un gouvernement urbain : la gestion et 
la
budg~tisation des recettes et 
des d~penses, la d6signation des responsabilit~s

et la prise de responsabilit6 pour son propre travail, l'entretien d'archives
 
et l'analyse des informations n6cessaires pour prendre de bonnes d~cisions, et
 
un personnel d~vou6 et capable de faire ce 
qu'il lui est assign6.
 

Une attention toute particuli~re doit 8tre port6e aux ameliorations
 
n6cessaires dans les domaines suivants :
 

1. 
Les services urbains et l'entretien de l'infrastructure
 

Au coeur m~me des services urbains se trouvent les t~ches qui

"Isupportent la vie" de la ville, lui 
permettant de fonctionne-. Des services

tels que ramasser les immondices et en 
disposer d'une mani~re sanitaire, de

r6parer les rues, de reconstruire les rues principales qui ont 6t6 mal
 
conques, de garder propre les caniveaux pour le drainage, de nettoyer les

colonnes d'alimentation et leurs bases, les 
latrines et les places de march6s, 
t
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ainsi que l'6 1limination des mares d'eau stagnantes qui offrent 
un milieu
 
favorable aux vecteurs de maladies, ne 
sont pas seulement importants pour la
 
salubrit6 de l'environnement mais aussi pour prolonger la vie des
 
installations existantes oii 
de pr6cieux capitaux ont 6t6 investis.
 

2. Gestion fiscale
 

La plupart des gouvernements locaux supportent le coCit de la
 
prestation de services  a un degr6 plus ou moins grand, grace a des
 
subventions venant du budget du gouvernement central. Mais les villes et les

bourgs ne g6n~rent n:is ies contributions substantielles n6cessaires a leur
 
propre financement qu'elles pourraient collecter et 
devraient collecter. 11
 
est n6cessaire de rationaliser les syt6mes d'enregistrement des terrains, les
 
archives, et la collecte des imp6ts locaux, le prix des services publics

locaux et le recouvrement pour les caisses publiques de certaines des valeurs
 
cr66es par les 
investissements dans l'infrastructure. Tamale, au Ghana, a

collect6 avec succ6s, les 
recettes : ls ont form6 des 6tudiants et les ont
 
pay~s pour effectuer la collecte des imp6ts locaux.
 

Cependant, il y a deux c~t6s a cette m6daille. 
 Si on veut que les

citoyens assument leurs responsabilit6s et paient leurs imp6ts locaux et 
les

frais perqus pour l'utilisation des services et des installations publics, le
 
gouvernement municipal devra assumer ses 
propres responsabilit~s et s'assurer
 
que ces services sont en fait rendus. Les r6sidents du projet Trame d'accueil
 
a Goverone, ont refus6 de payer leurs imp6ts pour les services quand

l'6clairage des rues 
et le ramassage des immondices n'ont pas 6t6 fournis
 
comme promis ou comme pr6vu. Ii est tr~s important qu'une communaut6 estime
 
payer pour les services qu'elle reqoit.
 

3. Capacit6 d'anticiper et de pourvoir aux besoins 
 venir
 

La capacit6 de pr6voir et de se 
pr6parer pour pouvoir r6pondre aux

besoins anticip6s (cf. 
le planning) est une fonction municipale critique 
souvent absente - au niveau local en Afrique aujourd'hui. L'inaptitude a

pr6voir et 
 contr6ler le d6veloppement des terrains pour usage r6sidentiel ou
 
autre a 6t6 un facteur important qui a caus6 la p6nurie d'eau, la surcharge et

les pannes fr6quentes des syst6mes 6lectriques, etc... Une plus grande

comprehension par les responsables locaux des r6les et des relations de leurs
 
activit6s - et de leur inactivit6 - est a l'ordre du jour lorsqu'on parle de
 
d6veloppement national.
 

Faire fonctionner les villes est une t~che a laquelle quelques-uns

des pays qui sont repr6sent6s la Neuvi6me Conf6rence se sont vraiment
 
attaqu~s. Le Kenya a un 
programme de villes secondaires e'ont le but est
 
d'6tablir de nouvelles proc6dures, simplifi6es et sans d6tours, pour la

budgtisation des capitaux dans 
tous les gouvernements locaux participant au
 
programme. L'Egypte a choisi trois villes secondaires comme villes pilotes
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pour un programme d'am6ioration majeure de la gestion municipale et en mame
 
temps le financement de l'expansion des services publics. Des conseillers
 
techniques travaillent en collaboration avec le personnel municipal pour
 
r6former les proc6dures.
 

Un support suppl6mentaire pour le budget de fonctionnement provient
 
de ressources 6gyptiennes et 6trang&res (USAID). La Tunisie a cree une banque
 
pour le d6veloppement municipal dans une effort destin6 a inciter les
 
communaut6s a prendre plus de responsabilit~s dans le d6veloppement et la
 
r6alisation des projets d'importance capitale. Cela exige que les communaut~s
 
accroissent leurs sources de revenu afin de pouvoir assumer a temps le
 
repaiement de leurs pr~ts.
 

C. Formation et compensation du personnel
 

R6pondre au d6fi implique des changements l6gislatifs et
 
administratifs. Ces changements doivent 6tre accomplis par les nationaux 
des Africains. Seulement ceux qui connaissent leurs soci~t6s respectives
 
auront les capacit~s techniques et d'organisation n6cessaires pour faire
 
fonctionner le m6canisme municipal. Ils seront clairement responsables envers
 
les r6sidents ces villes s'assurant que les villes fonctionnent suffisamment
 
bien pour devenir des g6n6rateurs de d6veloppement 6conomique.
 

Alors que les villes primaires pouvaient toutes profiter du
 
renforcement de leurs institutions, les besoins en d~veloppement de capacit6s
 
sont les plus aigus dans les villes de taille moyenne et les bourgs et dans
 
les centres-march6s, car la plupart des administrateurs et des professionnels
 
ayant requ une bonne formation sont concentr6s dans les capitales nationales.
 

Aujourd'hui, aucune nation du continent n'a un encadrement compos6 de
 
personnes ayant requ une formation pour planifier et g6rer les affaires
 
municipales : architectes, administrateurs, experts financiers pour revoir le
 
budget, m~caniciens, contremaitres pour l'entretien, comptables, g6om&tres,
 
travailleurs pour le d~veloppement communautaire, etc... A cette liste, on
 
devrait ajouter les conseillers municipaux 6lus et/ou les responsables nomm6s
 
qui connaissent les proc6dures n6cessaires une budg6tisation et une
 
administration solide des services arbains.
 

Les Africains sp6cialis6s qui ont de telles positions sont rares,
 
surcharg6s de travail et souvent pay6s bien au-dessous de ce qu'ils seraient
 
pay~s s'ils avaient un travail comparable dans le secteur priv6 ou m6me au
 
sein du gouvernement central. Parce que le respect est important dans les
 
cultures africaines, il sera difficile d'attirer des gens qualifies,
 
honn~tement et consciencieusement d~vou6s leur travail si leurs positions de
 
gestionnaire dans les gouvernements municipaux ne b6nAficient pas de beaucoup
 
plus de respect ; le niveau des salaires et leur status actuel leur donnent peu
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d'autorit6. En outre, beaucoup trop d'emplois-cl6s sont occup6s par des
 
conseillers expatri6s dont les capacit6s techniques sont les bienvenues mais
 
qui ne devraient tre disponibles que seulement d'une mani~re temporaire
 
jusqu'au moment o i le personnel local est capable pour prendre leur place.
 

Etant donn6 qu'il est in6vitable que les villes deviennent le foyer
 
de la majorit6 de la population d'Afrique, on ne peut 6luder le fait que plus
 
de gens doivent 6tre form6s afin de g6rer les affaires municipales.
 

Les agences internationales peuvent jouer un r6le dans le
 
d6veloppement des capacit~s au niveau local et dans la diss6mination d'id6es
 
parmi les individus qui auront l'opportunit6 et la responsabilit6 d'adopter et
 
d'innover dans leur propre contexte culturel. Avec le temps, ceci sera plus
 
important que des ressources en capital suppl6mentaire court terme. USAID
 
et d'autres agences interntionales (cf. la Division de l'Habitat aux Nations
 
Unies et la Banque mondiale) sont d~ja en position d'identifier les besoins en
 
formation au niveau municipal et de formuler des moyens d'am~lioirer la
 
provision de main d'oeuvre.
 

Les engagements financiers des gouvernements laissent encore beaucoup
 
a d6sirer, bien que dans une certaine mesure les besoins commencent . 6tre
 
reconnus. Le Kenya est un exemple oil le programme des villes secondaires
 
accentue lourdement la formation du personnel municipal et l'6ducation des
 
conseils municipaux.
 

D. Une 6thigue urbaine nouvelle
 

Si la prise de d6cision d'une manifre responsable et l'ex6cution
 
efficace sont des thames de cette p6riode difficile de g6ne p6cuniaire en
 
Afrique, un autre th~me pourrait bien tre la reforme des gouvernements
 
locaux. La conscience civique est un sous-th~me opportun et compatible avec
 
les .Autres qui 6mergent de I'exp6rience d'urbanisation du continent.
 

Un mouvement qui se concentrera sur les questions concernant les
 
gouvernements locaux et la prise de responsabilit6 au sein des gouvernements
 
locaux entrainera des changements dans la politique locale. Un changement de
 
position est n6cessaire, changement qui permettrait d'6viter les rivalit6s
 
entre les divers groupes ethniques, en encourageant ces derniers L occuper f
 
tour de r6le des positions de pouvoir se tournant vers les questions
 
substantives importantes pour le d6veloppement urbain. Un tel changement de
 
position pourrait aussi indiquer que la tol6rance publique de la corruption
 
est en fait en train de d6cliner. Des signes indiquent que cela est en train
 
de se produire au Kenya ; par exemple, pour des raisons de corruption, le
 
Ministfre des Collectivit6s locales a licenci6 le Conseil de la Ville de
 
Nairobi. II en est de m6me au Nigeria oi un des objectifs principaux de la
 
r6cente revolution est l'P6limination de la corruption hitous les niveaux de la
 
vie publique.
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E. Une note de conclusion
 

Voila une assiette bien pleine et il n'y a pas de r~ponses toutes
 
faites. Formuler une politique de d6veloppement urbain, cr6er des
 
institutions capables de gouverner les villes et 
crier les services
 
municipaux, am~liorer et accroitre la "provision" de personnel technique

administratif, inculquer une nouvelle 6thique municipale dans les m6canismes
 
des systemes municipaux sont des t~ches 6normes et 
Lout particuli~rement,

quand les ressources financi~res d'un bout a l'autre du continent sont si
 
limit6es.
 

Cependant, a l'heure actuelle, les 
ressources sont en train d'6tre
 
accrues 
souvent avtc des r6sultats peu visibles. Fournir une direction pour

l'utilisation de ces ressources et 1'6nergie de ceux qui les utilisent esL un

d6but raisonnable, bien que modeste. 
 C'est a partir de tels debuts modestes
 
que chaque pays pourra peut-6tre trouver ses propres moyens pour faire face
 
aux nouvelles r6alit6s urbaines de l'Afrique.
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L'absence de conscience civique, le faible leadership civique et le
 
degr6 6lev6 d'indiff~rence aux progr~a de la yile oh ils font fortune
 
(qu'elle soit grande ou petite) sont cites comme des raisons majeures pour
 
lesquelles les ameliorations urbaines prennent tellement de temps pour se
 
mat6rialiser._-4/ William et Judith Hanna font remarquer a propos des villes
 
et des bourgs que les gens semblent s'attendre (et accepter a ce qu'un groupe
 
venant de l'61lite" va diriger le spectacle."
 

"Beaucoup de r6sidents urbains et de la banlieue en Afrique noire
 
pensent qu'ils sont des 6trangers sans droits civiques et sans
 
responsabilit6 envers la ville.
 

...Dans ces r6gions oi les membres d'un groupe ethnique pr~dominent,
 
la culture et l'identit6 commune sont des facteurs int6gratifs au
 
niveau local. Mais dans de nombreuses villes africaines oii plusieurs
 
groupes ethniques distincts cew-ci offrent des perspectives
 
diff~rentes et encouragent des pratiques diff6rentes... C'est ainsi
 

'
qu'un lien c16 au niveau de la communaut6 est peut-6tre absent. I s
Li/
 

Peut-6tre l'61lite, plus que les autres groupes, a l'impression
 
qu'elle a des int6r~ts dans la r6gion urbaine et donc, a quelques chances de
 
gagner dans ces affaires. Cependant, leur vue pour ces villes est limit~e,
 
ainsi que la gamme de leurs efforts.
 

"... C'est dans un petit nombre de villes africaines qu'on trouve une classe 
de gens pr6occup6e du bien-6tre 6conomique de la ville. Ils favoriseront 
l'installation d'industries, encourageront le d6veloppement du commerce local 
et de l'artisanat afin de stimuler la croissance 6conomique de cette ville. 
Bien que des chambres de commerce existent dans quelques villes, elles ont 6t6 
largement domin6es par les groupes d'int6r~ts 6trangers largement inefficaces 

'' - /
pour l'ensemble de la communaut6." -


Bien que les villes dans beaucoup de pays africains puissent 6tre perques
 
comme des endroits de "frustration maximum", Mabogunje esp~re que ces
 
residents urbains repr6sentant une part importante des talents et de
 
l'expertise de leuc pays pourront r6soudre les probl6mes critiques de la
 
communaut6 s'ils d6cidaient de concentrer leurs 6nergies sur ces objectifs.
 

14/ 	op. cit., Mabogunje, A. L., Praeger Publishers : New York, 1974, p. 13 et
 
suivantes.
 

15/ Dynamiques urbaines en Afrigue noire, Hanna et Hanna, deuxi&me 6dition,
 
Aldine : New York, 1981, p. 195 et 202.
 

16/ 	op. cit., Mabogunje.
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En outre, et 
ce faisant, il pense qu'ils acqui~reront l'exp~rience n6cessaire
 
pour s'occuper avec succ~s des autres probl~mes nationaux plus urgents.
 

Un autre auteur, traitant de la question de savoir si les 6nergies

peuvent 6tre concentr6es vers des objectifs communs, a trouv6 au Nig6ria, une
 
source d'espoir semblable :
 

"... le signe le plus encourageant, je pense, est la pr6sence d'une 
classe moyenne et d'une classe sup6rieure devenant autant plus

importante. 
 C'est la plus grande, la plus substantielle en Afrique

noire, et il est important de rappeler que c'6tait gr5ce A la
 
naissance de la classe moyenne au seizi~me et 
dix-septi~me si~cles
 
que la Grande Bretagne est arriv6e '
6tre stable et puissante."--/-'
 

Si, attirer l'attention du leadership au besoin d'agir dans les
regions urbaines est e premier pas important, le prochain pas sera
 
d'organiser les solutions. 
On a besoin d'institutions qui permettront
 
d'accomplir des changements significatifs.
 

D. Les institutions n~cessaires pour In gestion urbaine
 

En ce qui concerne 
la gestion des r6gions urbaines, et la prestation

des services de base ainsi que la cr6ation d'infrastructure, les valuations

qui ont 6t6 revues 
pour cet article concluent presque universellement que les
 
gouvernements locaux :
 

- sont surcharg6s
 

- ne sont pas conqus pour faire face aux changemei. .srapides et aux
 
probl~mes de d~veloppement actuels
 

- n'ont pas le personnel ad~quat 

- (la oi il y a un conseil 61u) sont dirig6s par des conseillers
 
municipaux mal inform6s
 

- sont les cibles pour la corruption qui est courante
 

- dependent 6norm6ment du gouvernement central pour leurs 
recettes
 

- sont financ6s d'une mani6re inadequate et
 

- sont inefficaces dans leur utilisation des fonds disponibles 

17/ op. cit., Lamb., p. 312.
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Ces probl~mes sont end6miques bien que les arrangements institu
tionnels pour la geston des villes et des bourgs africains varient consid6
rablement d'un pays a l'autre.
 

La gestion urbaine dans certains pays est structur~e selon le niodle 
franqais avec une centralisation importante, une structure hi6rarchique 
formelle et une chaine de commande, la domination d'un cadre (les maires et 
les commissions de contr6le 6tant nomms plut6t qu'61us) et un i-61e l6gislatif 
tr~s subordonne au niveau du gouvernement local. Un auteur sugg~re que ce 
syst~me est d6crit plus pr6cis6ment comme une "administration locale", plut6t 
qu'u1 "gouvernement local." D'autres gouvernements locaux sont organis6s 
selon les grandes lignes du gouvernement plus d6centralis6 de la Grande 
Bretagne, qui est caract~ris6e par des activit6s J6gislatives au niveau local, 
la participation volontaire des citoyens, la cooption des int6r~ts locaux par 
l'interm6diaire du syst~me de conunissions et de responsabilit~s locales pour 
les multiples fonctions urbaines. Dans d'autres pays, (cf. Le Liberia) il n'y 
a gu~re eu un essai d'imposer un syst~me unifi6 d'administration urbaine. 
Dans ces pays, des conununaut~s ethniques, 6tablies depuis longtemps, suivent 
leurs traditions urbaines et leurs propres formes d'administration interne. A 
l'autre bout de la gamme, se trouvent les 6conomies planifi~es au niveau 
central (MozambiqLe et Ethiopie) avec une structure "communale" en tant 
qu'organisation locale, compl6tement contr6l6e au niveau de la capitale. 

"Des rapports disant que le gouvernement local est inefficace 
abondent... Ce n'est pas simplement une question de distribution des
 
fonctins entre le gouvernement local et le gouvernement central.
 
C'est plus une question d'efficacit6 de la part de I'administration."
 

"Le taux extraordinaire d'urbanisation cr6e une masse de besoins
 
sociaux perqus soudainement. Ces besoins sont trop grands et trop
 
complexes pour que la plupart des gouvernements locaux existants
 
puissent les satisfaire ou les contr6ler et de nouvelLes unit6s
 
gouvernementales conques sp6cialement pour les citadins n'ont pas
 
encore 6t6 cr66es... Les structures institutionnelles h6rit6es des
 
r6gimes coloniaux ont 6t6 retenues bien que ces (structures
 
representent larticuJation des demandes des r6gions coloniales)...
 
C'est seulement r6cemment que certains leaders africains ont essay6
 
de r6examiner le systme de gnuvernement local dans leurs pays."'

1 8/
 

La Tunisie, par exemple, a cr 6 une forme sp6ciale d'administration
 
m6tropolitaine destin~e ameliorer et faire fonctionner les services
 
municipaux de la r6gion de la capitale. Le Kenya a, au moins temporairement,
 
remplac6 le Conseil de la ville de Nairobi par une commission qui est sous le
 
contr6le du gouvernement central. Le S~n~gal, la Tanzanie et la Guin6e sont
 
d'autres pays qui ont fait des changements dans leurs syst~mes de gouvernement
 

18/ op. cit., Hanna et Hanna, p. 202.
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au niveau local. Les changements, en majeure partie, montrent une tendance
 
vers une autorit6 et un contr6le administratifs plus grands et plus

centralis6s. Cependant, peu de changements, jusqu'a pr6sent, se 
sont adress6s
 
avec succ~s a la question principale : faire fonctionner les villes.
 

IV. Les accomplissements mis en perspective
 

Beaucoup de pays africains ont commenc6 aborder les questions

urbaines. 
 Bien qu'aucun d'entre eux n'ait encore maitriser l'6chelle des
 
d6fis, il y a eu des accomplissements notables, particuli~rement dans les
 
domaines du logement et des services de base.
 

Faisant face A l'impossibilit6 absolue de fournir des logements

conventionnels pour absorber les 
masses de migrants urbains certains
 
gouvernements ont pris des mesures d~cisives afin de supporter une
 
alternative, c'est- -dire la con.struction d'une forme de logements avec des
 
standards minimaux. Les quartiers oh vivent les squatters et autres quartiers

informels au lieu d'6tre d~molis ont 6t6 am6liorr6s (on y a amen6 l'eau,

construit des rues 
et des moyens de disposer des d6chets solides). Les
 
sch~mas des trames d'accueil ont 6t6 trac~s et les unit6s construites par les
 
b~n6ficiaires eux-m~mes. 
 Les coats humains de d~placement ont 6t6 6vit6s et
 
on a r6alis6 les b~n~fices de la participation des families i la construction
 
de leur propre logement. Partout en Afrique - au Botswana, au Kenya, en C6te
 
d'1voire, en Haute Volta, au Malawi, 
en Tunisie et dans beaucoup d'autres
 
nations - les gouvernements ont test et 
ont trouv6 des approches plus

r6alistes pour r6pondre aux besoins 
en logements. Pendant la derni&re
 
d6cennie, des milliers de maisons existantes ont 6t6 am6lior6es et des

milliers de lotissements ont 6t6 d6velopp6s. 
 Des plans imaginatifs destin6s a
 
fournir une tenure sare ont 6t6 adopt~s et 
certaines mesures destines A
 
d~velopper de nouveaux emplois - en particulier, dans l'industrie de la
 
construction et dans 
les petites entreprises de fabrication - se sont aussi

mat6rialis6es. USAID et les autres agences internationales telles que la
 
Banque mondiale et 
les Nations Unies ont aussi 6t6 actives dans le domaine du
 
logement, supportant les efforts nationaux par le biais de 
l'assistance
 
technique et financihre.
 

De r~els accomplissements ont pris place qui d.montrent l'habilet6 de
 
ces nations h 6tablir des objectifs dans leurs politiques et a fagonner leurs
 
institutions afin qu'elles puissent s'occuper de certains des probleines

sociaux majeurs allant de pair avec l'urbanisation. Alors que ces
 
accomplissements peuvent lgitimement inspirer un certain optimisme, cet
 
optimisme doit 6tre temp6r6 par la r6alisation que la population des villes
 
africaines doublera en moins de vingt ans 
et qu'il reste aux nations du
 
continent a se mettre dans une position qui leur permettra de faire ce
 
qu'elles doivent faire : convertir la croissance urbaine naissante en avantage

6conomique. C'est la 
le d~fi fondamental d'aujourd'hui.
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Figure 6 
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Source: Excerpt from Bertrand Renaud, National Urbanization Policy in
 
Developing Countries, World Bank Research Publication, 1981, pp.23-2G
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Table 3 

,Avors Annubal Charge (1) 
Total Urban Urban Populatn am I Aera" Annual Pe,,r,in Capita

otry and popUaiom Populatiom of Tot a Population Urban rowt.h (t) 1981 GRP hqrcultral 
sbregio 191 1340 Proj 1940-701981 1980 2000 1970-60 Per Capita GIP Production 

(000) (000) (US S) 1940-1 199-71 to 1977-79 

Etarn Africa 

Burundi 4,200 85 
 2 2 4 1.6 2.5 230 2.4 0.6
 
Djibou i 380 290 49 74 
 84 4.7 A.9 480

Ethiopia 31,800 4,450 6 14 28 6.5 6.6 140 1. -1.7
 
Kenya 17,400 2,600 
 7 15 26 6.4 6.8 420 2.9 0.6

Malawi 6,200 620 4 10 54 6.6 7.0 2.7200 1.2
Rwanda 5,300 210 2 4 9 5.4 2506.3 1.7 1.1
 
Somalia 4,400 1,370 17 31 46 5.3 5.0 -0.2
280 -1.7

Tanzania 19,100 2,290 5 12 25 
 6.3 8.7 1.9
280 -2.0

Uganda 13,000 1,180 5 9 24 7.1 3.4 -0.6
220 -3.5
 

Riddle Africa 

Cent )Lfr Rep 2,400 690 23 29 58 5.1 320 0.04.8 0.4 

Chad 4,500 860 
 7 19 33 6.7 6.5 110 -2.2 -0.9
 
Congo 1,700 30 50
760 46 
 5.0 4.5 1,100 1.0 -2.6
 
Budan 19,200 5,000 10 26 42 6.7 380 -0.8
7.1 -0.3 

Zaire 29,800 11,730 16 
 36 56 5.2 7.2 210 -0.1 -1.5
 
Zambia 5,800 2,570 23 44 54 6.7
5.4 
 600 0.0 -0.2
 

Varthern Africa 

Algeria 19,600 30 76 5.7
8,630 44 
 3.5 2,140 3.2
 
Egypt 43,300 19,100 38 44 57 3.3 650
2.8 3.4
 
Libya 3,100 1,670 
 23 54 72 8.0 8.3 8,450 4.7 
Norocco 20,900 29 55
8,560 41 
 4.2 4.6 860 2.5
 
Tunisia 6,500 3,460 36 53 66 3.8 3.9 4.8
1,420 


Southern Africa
 

Angola 7,800 1,710 10 
 22 36 5.1 5.7 470 -2.3 -5.6

Botswana 93U 150 2 16 24 15.017.6 l;0on. 7.9 -1.1 
Lesotho 1,400 165 2 12 11 7.5 540
7.0 7.0 -0.9
 
Mozambique 12,500 1,125 4 9 18 6.5 8.3 230 -0.1 -3.5
 
Namibia 1,015 460 23 45 63 
 9.4 8.0 1,960
 
South Africa 29,500 14,760 47 s0 60 3.1 2.3
2.8 2,770

Swaziland 600 56 
 4 8 16 8.8 4.2 760 5.5 2.1
 
Z iababwe 7,200 1,650 13 23 .8 
 6.8 6.4 1.0
870 -0.4
 

Wtsrn Africa 

Benin 3,600 10 18 3.7
540 15 
 5.3 
 320 0.6 -0.6
 
Cameroon 8,700 3,120 14 36 56 5.6 7.5 2.6
880 0.9
 
Eq'1trial Guinea 350 190 26 54 71 7.3 6.4 180
 
Gabon 700 240 17 36 54 
 4.3 4.5 3,810 4.; -1.1
 
Gambia 600 100 12 18 31 5.1 370
5.0 
 2.6 -2.9

Ghana 11,800 4,380 23 37 
 51 4.6 5.1 400 -1.1 -3.1
 
Guinea 5,600 1,700 10 20 33 6.1
6.2 
 300 0.2 -2.7
 
Guinea-Biaaau 800 180 14 23 39 2.2 190
4.3 
 -0.2
 
Ivory Coast 8,.00 3,490 
 19 41 55 7.3 8.6 1,150 2.5 -1.7
 
Liberia 1,930 660 21 34 49 5.6 5.7 1.2
520 -0.6
 
Kali 6,900 1,310 1 19 34 5.4 190 -1.2
5.6 1.3 

Mauritania 1,600 
 380 3 24 50 15.8 8.4 1.5
460 -4.0
 
Niger 5,700 740 6 13 24 
 7.0 6.8 330 -1.6 -1.5
 
Nigeria 87,600 18,400 13 21 33 4.5
5.0 
 870 3.5 -0.8
 
Senegal 5,900 1,990 23 34 37 3.7 430
3.5 -0.3 -1.5
 
Sierra Leone 3,600 790 
 13 22 40 5.5 4.3 320 0.4 -0.8
 
Togo 2,700 560 10 21 30 
 5.6 6.7 2.5
380 -2.8
 
Upper Volta 6,300 690 5 11 16 5.95.7 240 1.1 0.5 

Zaled Wationa 

Cape Verde 300 20 7 7 9 2.1 3401.2 5.5
 
Comoroe 40 5 23o60 
 12 
 9.1 9.0 320 -2.4
 
KadarAascar 9,000 1,700 U. 19 32 5.4 330
4.3 -0.5 -0:;

Mauritius 970 
 510 33 52 67 4.6 3.6 1,210 2.1 0.6
 
Reunion 530 300 
 34 55 70 7.7 5.4 3,840 -0.7 
Sao Tome, rrir.:.pe W15 40 16 33 so 7.0 6.5 370 -0.2
 
Seychelles 
 63 17 26 27 38 2.7 2.9 1,800 

Sources and Notes: rtconomic data and 1981 population estimates are from the World Bank Development Re~ort, 1983. Ratimates
of per capita change .n agricultural production come from the World Banc, Accelerated Development in Sub-Saharan &f.fica: 
An Agenda for A IN4, 1983. Figures on urban qrowth and percentage of population in urban areas are, with a few exceptions,
from the United Nations, Patterns of Urban and Rural Populition Growth, 1980. The exceptions include cases in which World Bank
publicatlone present recent and which information themore information in miusing from UN documents could be tilled in from
 
sources of the USAID Office of Housing and Urban Programe. The United Nations definition of "urban* generally includes settle
ments of 20,000 population or over, but for certain years defers to individual ountries' census definitions of urban places
which may vary. In a few Instances the World Bank presents data for a year other than the one indicated, and the United National 
figures represent projections to the yeare indicated from the dates of respective national censuses and other surveys. Some
 
African countries included in the United Nations ist are omitted here because sufficient data are lacklng: British Indian Ocean
Territory, Western Sahara St. For Africanand Helena. the Central Republic, Uganda, Sierra Leone and Mauritania the more recent
World Bank data indicate a slower rats of urbanization than the United Nations estimates. For Lesotho, Senegal and the Ivory
Coast, the World Bank's estimatea of the percentage of pop. .ation living in urban areas are higher than the United Nations'. 

2.9 

http:rrir.:.pe


"'I 

* 1*' .
 



-Ago, 

L..... -Kv 



..... .. 

afi
 







I 

! --


I I A
 

I-I A-1
 

.4 V
 


