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1. INTRODUCTION 

LE CONTEXTE 
1.1. De toutes les r~gions du monde, 'Afrique est celle qui connat le taux de croissance
urbaine le plus 61ev6. En 1985 encore, elle 6tait rurale pour les deux tiers, si bien que l'ensemble 
des consequences de cette urbanisation n'est toujours pas reconnu partout. Nombre de pays
et d'agences de d6veloppement continuent h envisager 'Afrique comme r6gion deune 
d6veloppement fondamentalement rurale. Mais cette perception doit changer rapidement, car la
vitesse et la continuit de r'urbanisation sont telles que d'ici 'an 2 020, plus de la moiti6 de la
population de 'Afrique sera concentr6e dans des zones urbaines. Presque tous les pays
membres du groupe de la Banque africaine de d~velcppement (BAD) seront affect6s par cette 
tendance lurbanisation. 

1.2. Ce processus d'urbanisation est h la fois in6vitable et irr6versible en Afrique. IIest
caract~ris6 non seulement par une amplitude sans pr6cedent, mais aussi par une rapidit6
extraordinaire. Dans la trbs courte p6riode des 30 ann6es hvenir, 'Afrique devra, entre autres : 
" 	 loger dans des villes le double de la population urbaine totale actuelle de 'Europe et de 

'Am6rique du Nord; 
" au moins tripler le volume total de 'ensemble du systbme des 6tablissements humains en 

zone urbaine; 
" construire 107 millions d'unit6s d'habitation urbaines en se ondant sur une famille moyenne 

comprenant six personnes; 
* 	 et crier 116 millions d'emplois urbains. 

1.3. Cette croissance 6norme affectera toutos sortes de villes, grandes et petites, dont la
plupart souffrent d~jh de p6nuries substantielles de logement, d'infrastructures, de services de
sant6 et d'enseignement; de difficult6s 6cologiques croissantes; de taux de ch6mage partiel ou
total trbs 6lev6s; et de structures administratives fondamentalement insuffisantes. Los ressources 
financibres officiel!es na suffiront pas r6soudre ces problmes. C'est pourquoi ilfaudra que les 
politiques urbaines et les investissements publics aient pour objectif de cr6er un climat favorable 
h la stimulation de l'investissement priv6, h 'augmentation de la productivit6 et b la cr6ation d'un
maximum d'emplois pour permettre le plus grand d6veloppement social et 6conomique possible.
IIest probable que la creatior de ce climat devra mettre en oeuvre toute une gamme d'initiatives,
parmi lesquelles on pout citer la mise en place d'infrastructures et la fourniture de services
publics, los r6formes juridiques et r6glementaires et les modifications des procedures
administratives pour los rendre plus souples et plus accessibles aux personnes priv6es et aux
entreprises, "extension des programmes de d6veloppement des ressources humaines, et le
renforcement des activit6s de soutien aux entreprises. 

1.4. L'urbanisation a des effets marquants sur tous les aspects du paysage et du mode do
vie africains. C'est pourquoi lurbanisation doit 6tre maintenant consid6r6e, dans le cadre du
d6veloppement de I'Afrique, comme '.!ne source de difficult6s, mais aussi d'opportunit6s, bien 
plus grandes que par le pass6. La formulation et la mise en oeuvre de politiques urbaines
appropri6es et efficaces devront tenir compte des aspects positifs de la croissance urbaine pour
trouver les moyens d'exploiter ses forces constructives &u b6n6fice du d6veloppement
6conomique de chaque pays. Les pays africains peuvent r6colter des b6n6fices consid6rables 
et 6viter de nombreux 6cueils en mettant au point, dbs maintenant, des m6thodes productives
de gestion de la croissance urbaine alors que l'urbanisation en est encore h ses d6buts. 
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1.5. Depuis sa cr6ation, le groupe de [a BAD accorde des pr6ts pour le financement de 
projets dans les zones urbaines. Une grande partle des pr~ts et projets du groupe dans les 
secteurs traditionnels ont eu pour cadre des zones urbaines. L'amplitude et la rapidit6 toujours
croissantes du processus d'urbanisation en Afrique ont fait prendre de plus en plus conscience 
de la n6cessit6 de nouvelles attitudes pour faire face b une situation qui ne peut pas 8tre 
maitris~e grace h I'approche projet par projet du pass6. Le moment est donc venu, pour le 
groupe de la BAD, de d6finir I'orientation de ses activit6s et de ses relations avec les pays
membres, dans 'avenir, en ce qui concerne le d~veloppement urbain. 

1.6. Le groupe do [a BAD se rend compte que la formulation de sa politique g6n6rale doit 
tenir compte de la situation actuelle et des tendances du d6veloppement urbain dans chacun de 
ses pays-membr3s. Les politiques urbaines doivent avoir pour objectif de contrer les aspects 
n6gatifs de ces conditions et de rendre plus efficaces et productifs leurs c6t~s positifs. 

L-S OBJECTIFS 
1.7. Le pr6sent document de travail identifie certaines des opportunit6s et des difficult6s 
liies h la croissance urbaine, et il d~termine une approche b la mise au point de la r6ponse et 
de l'orientation appropri6es pour les activit6s futures du groupe de la BAD dans les zones 
urbaines. Les objectifs de ce document sent les suivants : 
" pr6senter une vue g6n6rale du d6veloppement urbain en Afrique, avec les difficult6s et les 

opportunit6s qui y sont li6es, 
" d6terryiner les principales questions en rapport avec I'urbanisat!on et stimuler le dialogue 

pour encourager les gouvernements des pays-membres h mettre au point des strategies 
urbaines bi long terme, 

* 	 fournir des directives g6n~ra;es et formuler des politiques de base pour les activit6s du 
groupe de la BAD dans les zones urbaines, 

* 	 informer les pays-membres des principales difficult6s qui doivent 6tre prises en compte 
dans '61aboration des projets de d~veloppement, 

* 	 et fournir des directives pour la coordination interne, dans le groupe de la BAD, de 
'6laboration, de I'estimation, de 1'6valuation et du suivi des projets. 

L'ORGANISATION DE CE DOCUMENT 
1.8. Le reste de ce document comprend trois parties: 
* 	 Le chapitre 2 est un bref expos6 g6n6ral du d6veloppement urbain en Afrique, il examine 

le r61e de l'urbanisation dans le d6veloppement, et pr6sente les principales questions 
envisager dans la formulation d'une politique g6n6rale urbaine. 

" 	 Le chapltre 3 revient sur les operations pass6es de la BAD et son exp6rience, ainsi que 
celle des autres agences de d6veloppement, dans les zones urbaines. IIexamine les 
op6rations de financement du groupe de la BAD en zone urbaine dans les secteurs 
traditionnels, et aussi les difficult~s rencontr6es et les enseignements applicables aux 
programmes urbains de I'avenir. 

* 	 Le chapltre 4 formule des directives de politique g6n6rale pour les activit6s futures de 
financement du groupe de la BAD dans les zones urbaines, et pour stimuler le dialogue 
entre le groupe de la BAD et les pays-membres sur les questions de d6veloppement urbain 
et les propositions de financement de projets. 
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2. VUE GENERALE DU DEVELOPPEMENT URBAIN EN AFRIQUE 

LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES DE BASE 
2.1. D'aprbs les chiffres publi6s par les Nations Unies1, I'Afrique connalt le taux de 
croissance urbaine le plus 6lev6 du monde. Entre 1 950 et 1 985, la population totale du continent 
s'est accrue de quelques 330 millions d'habitants. La population urbaine est pass6e de 32,9
millions d'habitants en 1 950 h 177,4 millions en 1 985. C'est b dire que 43,6 %de la croissance 
d(mographique totale s'est produite dans les zones urbaines pendant cette p6riode. En 1 950, 
14,8 % des Africains habitaient en zone urbaine, contre 31,7 % en 1 985. 

2.2. Les m~mes sources onusiennes indiquent qu'au cours des 35 ann6es b venir, la 
transformation des structures de la croissance urbaine et de [a croissance rurale sera encore plus
rapide. Entre 1 985 et 2 020, la population urbaine devrait croltre de 644 millions d'habitants alors 
que la population rurale ne devrait augmenter que de 291 millions. Cela signifie qu'en gros, les 
deux tiers de la croissance d6mographique totale du continent - 935 millions d'habitants 
attendue au cours de cette p6riode devront 8tre log6s dans des villes. La population urbaine de 
pratiquement tous les pays d'Afrique sera multipli6e par trois ou par quatre. 

LES DIFFICULTES ET LES OPPORTUNITES DE LURBANISATION 
2.3. L'urbanisation est bi la fois cause et cons6quence de la transformation complexe et de 
grande envergure qui se manifeste, dans les pays africains, par le passage d'une 6conomie 
fondamentalement rurale bi une 6conomie b dominante urbaine. L'urbanisation est source de 
nombreux b6n6fices. Elle permet aux pays africains de diversifier et d'am6liorer leur 6conomie, 
et d'augmenter leur participation au commerce international. Elle fournit le cadre de toute une 
gamme de nouvelles carribres et de sources de revenus particulibrement importantes pour les 
migrants ruraux install6s dans les villes et les families dont le chef est une femme. Elle contribue 
h I'am6lioration du niveau de vie de larges segments de la population et elle augmente de fagon
significative leur accbs bi de meilleurs services de sant6 et d'enseignement, ainsi que leurs 
chances de participer de fagon constructive h la vie communautaire. En absorbant les exc6dents 
de population rurale, les villes d'Afrique soulagent les contraintes sur les terres et 'environnement 
ruraux. Les centres urbains de toutes dimensions, depuis les grandes m6tropoles jusqu'aux villes
march6s, jouent le r6le de catalyseur dans cette transformation. 

2.4. L'urbanisation est un caractbre essentiei du procossus de d6veloppement. C'est une 
des rares grandes transformations sociales qui produise une croissance 6conomique h haut 
niveau soutenable pendant de longues p6riodes. Les grandes villes d'Afrique contribuent bi la 
croissance 6conomique de leur pays en absorbant une part significative de leur croissance 
d(mographique, en offrant le cadre mat6riel de 'expansion des activit6s productives, en 
fournissant les services et les infrastructures de base n6cessaires au secteur secondaire, h la 
commercialisation des produits agricoles et bt I'exportation. Les grandes villes d'Afrique jouent le 
r~le d'incubateurs dans la maturation des nouvelles entreprises du secteur priv6 cr6atrices 
d'emplois, eles sont donc consid6r6es de plus en plus comme des moteurs du d6veloppement
6conomique. En moyenne, les zones urbaine, d'Afrique produisent actuel:ment plus de 50 % 
du PNB de leur pays, et elles doivent en produire une part encore plus grande dans I'avenir. La 
Banque Mondiale, pour son compte, estime que plus de 80 % du PIB des pays en 
d~veloppement seront produits dans les zones urbaines d'ici bt I'an 2 000. L'urbanisation joue 

'Evaluation 1982 des Nations Unies. 
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aussi le r~le de catalyseur pour les transformations sociales de grande envergure qui r6sultent, 
dans les zones urbaines, de 1'6change et de l'interaction des id6es et des techniques nouvelles,
de I'accbs h l'information t h 'enseignement, et d'une meilleure participation bi la vie 
communautaire. 

Z5. La cr6ation d'emplois est une des principales difficult6s de la croissance urbaine, mais 
c'est aussi une source d'opportunit6s. D'aprbs les projections de la Banque Mondiale, 
I'ensemble de la main d'oeuvre disponible en Afrique devrait passer de 237 millions do personnes 
en 1 985 h 346,6 millions en I'an 2 000, soit une augmentation nette de 116,5 millions sur une 
p6riode de 15 ans. Au cours des vingt ann6es suivantes, l'onsemble de la main d'oeuvre 
disponible devrait croitre encore plus rapidement, il pourrait atteindre les 700 millions de 
personnes en I'an 2 020. Tout cola repr6sente, pour I'Afrique, un double d6fi de grande
importance : d'abord en termes d'emplois h cr6er pour absorber I'augmentation de la main 
d'oeuvre disponible 0t ensuite d'accroissement de la productivit6 pour parvenir h une 
augmentation r6elle du revenu par habitant. 

2.6. Quels quo soient les succbs obtenus dans le d6veloppement et la modernisation du 
secteur agricole, il est 6vident quo I'augmentation projet6e de la population active dans les zones 
rurales no pourra pas 6tre absorb6e par le nombre limit6 d'emplois qui y seront cr66s. 
L'exp6rience des dernibres ann6es montre quo les initiatives de d6veloppement rural ne r6duisent 
pas 'urbanisation de manibre notable. En fait, les grandes villes devront offrir des possibilit6s
d'emploi non seulement pour leur propre main d'oeuvre croissanto d'origine urbaine mais aussi 
pour la main d'oeuvre d'origine rurale qui ne pourra pas Otre absorb6e par I'agriculture ni par les 
activit6s connexes. Pour y parvenir, les grandes villes devront faire des investissements 
substantiels dans les infrastructures, les t6l6communications et les sources d'6nergie pour aider 
au d6veloppement d'entreprises nouvelles et modernes. Un des objectifs-clefs de leur politique 
sera de s'assurer quo les investissements se traduisent par des taux 6lev6s de croissance 
6conomique, rapportent des b6n6fices h r6investir, et soient autofinanc6s pour ne pas avoir h 
recourir h des subventions. 

2.7. Le d6bat sur les m6rites de l'urbanisation en Afrique et sur I'opportunit6 do la ralentir 
ou d'y mettre rn a maintenant fait place h un point do vue plus constructif qui se concentre sur 
les moyens do r'absorber et do la faire participer au d6veloppement do chaque pays. On constato 
de plus en plus quo [a d6veloppement 6conomique 0t social est fond6 sur la compl6mentarit6 
entre le d6veloppement rural et celui de centres urbains efficients. IIen r6sulte qu'on accorde un 
int6rdt croissant aux relations multiples et complexes entre les villes do toutes dimensions 0t les 
zones rurales qui les entourent, et au besoin de renforcer ces relations en vue d'obtenir un 
d6veloppement 6conomique maximum, 6quilibr6 at soutenable. On s'accorde bi penser quo
I'am6lioration de I'agriculture et du d6veloppement rural, dans I'avenir, d6pendra do leurs relations 
au sein d'un r6seau do centres urbains efficients qui pourront fournir les services essentiels 0t 
n6cessaires au financement, h ia commercialisation, au traitement et h la distribution des produits
agricoles, des possibilit6s d'emploi dans les activit6s 116es bi I'agriculture, at 'accbs aux march6s 
et aux consommateurs urbains. 

2.8. Les sommes d'argent envoy6es par les habitants des villes b leurs parents des 
campagnes constituent un lien solide entre les zones urbaines et les zones rurales. Cos transferts 

2Rapport sur le d6veloppement dans le monde en 1987, Ba'ique Mondlale. 
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de fonds ne contribuent pas seulement ht I'am6lioration du niveau de vie dans les zones rurales, 
is jouent souvent un r6le-clef dans la promotion des nouvelles techniques agricoles, dans I'achat 
des intrants et le financement des pr~ts. Au fur et h mesure de la reconnaissance de l'importance
des liens entre zones rurales et zones urbaines, de nombreux pays d'Afrique cherchent h 
am6liorer la production agricole ainsi que les moyens, pour les villages et les petites villes, de 
faciliter la commercialisation des produits agricoles et de fournir des services et des 
infrastructures de base aux r6gions rurales qui les entourent. 

2.9. 	 II faut aussi trouver un 6quilibre entre les ressources allou6es aux besoins de 
'expansion des entreprises urbaines essentielles h la croissance 6conomique de chaque pays 

et celles destin6es bi soulager les difficult6s croissantes des pauvres des villes. En 1975, 2,5 
millions de m6nages urbains vivaient dans la pauvret6 en Afrique, c'est-h-dire seulement 20 % 
de 'ensemble des m6nages pauvres. D'ici l'an 2 000, le nombre des m6nages urbains pauvres
devrait augmenter de 275 % pour atteindre 7,9 millions. Ils repr6senteront alors 42 % de 
'ensemble des m6nages pauvres d'Afrique. 

2.10. L'exp~rience montre que I'assistance directe n'est pas le seul ,noyen d'aider les 
pauvres des villes. L'am~lioration de I'efficacit 6conomique et les politiques de cr6ation d'un 
milieu dans lequel les pauvres peuvent s'aider eux-mdmes sont aussi importantes et, en g6n6ral,
elles ont permis des progrbs plus soutenables. Les politiques d'aide les plus efficaces ont 6t6 
celles qui facilitent la creation et 'expansion des petites entreprises dI secteur non structur6, 
am~liorent I'accbs h la propri6t6 foncibre, soutiennent la construction de logements et 
d'infrastructures abordables par le secteur non structur6, et am6liorent 'enseignement primaire 
et les soins de sant6 pr6ventive. On constate de plus en plus que la grande majorit6 des migrants
urbains pauvres trouvent un emploi, surtout dans le secteur non structur6, et peuvent am6liorer 
leurs conditions de vie. Malgr6 leur manque d'inf'astructures, les zones d'habitation spontan6e
fournissent, pour un prix abordable, des logements meilleurs que ceux qu'ils ont quitt: dans les 
zones rurales. 

2.11. Avec I'acc6l6ration du processus d'urbanisation en Afrique, il sera encore plus
important, pour les grandes villes, d'adopter des mesures destin6es h supprimer les obstacles 
au d6veloppement 6conomique, tels que les difficut6s d'accbs aux capitaux et aux terrains, et 
bi am6liorer les services de transports et de communications, ainsi que ceux de distribution d'eau 
et d'6lectricit6. Comme I'accbs b des capitaux m6me trbs peu 6lev6s peut se traduire par de gros
b6n6fices sur le plan de la cr6ation d'emplois et de la croissance des revenus, il faudra aussi 
envisager s6rieusement de mettre un terme aux pr6jug6s institutionnels contre les pr6ts aux 
petites et moyennes entreprises. 

LE ROLE DE L'URBANISAT1ON DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
2.12. Les pays africains font face h trois importantes difficult6s pour le d6veloppement de leur 
6conomie : le remboursement de leur dette ext6rieure et l'obtention de devises fortes grdca h une 
plus grande participation au commerce international, 'accroissement du PIB et I'am6lioration 
g6n6rale du niveau de vie, et la cr6ation du plus grand nombre d'emplois possible pour absorber 
la croissance de la main d'oeuvre. Les chances de r6soudre ces problbmes d6pendront, dans 
une grande mesure, de la productivit6 des grandes villes. 
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La dette ext6rleure at les devises fortes 
2.13. La dette ext6rieure constitue le fardeau 6conomique le plus lourd pour beaucoup de 
pays-membres du groupe de la BAD. L'endettement total actuel de 'Afrique e.t estim6 bi prbs de 
200 milliards de dollars am6ricains. En 1 986, les paiements au titre de la dette se sont 61ev6s h 
quelque 14 milliards de dollars, soft cinq fois plus qu'au debut de la d6cennie. Le ratio du service 
de la dette d~passe maintenant les 30 %, et certains pays consacrent plus de la moitI6 de leurs 
recettes d'exportation au service de la dette. En fait, I'Afrique est un exportateur net de 
ressources financibres depuis 1 985, avec des paiements au titre de la dette plus grands que les 
rentr6es en assistance au d6veloppement. 

La crolssance 6conomlque Interne 
2.14. Aprbs une p6riode initiale de croissance, beaucoup de pays d'Afrique ont obtenu des 
r6sultats 6conomiques d6cevants ces derniers temps. Dans les ann6es 1 980, la plupart des 
pays-membres du groupe de la BAD ont connu des taux de croissance r6elle trbs faibles sinon 
n~gatifs. Dans presque tous les pays, la population a crO plus vite que I'6conomie et le PIB par 
habitant a diminu6. II n'est pas surprenant que les plus mauvais r~sultats 6conomiques aient 6t6 
enregistr6s dans les pays les plus pauvres qui, pour des raisons de structure-m6me, sont les 
moins aptes h se redresser rapidement. L'augmentation de leur PIB constitue donc un important 
objectif 6conomique pour tous les pays-membres du groupe de la BAD. On estime que les zones 
urbaines pourront fournir jusqu'h 80 % de la croissance des PIB. 

2.15. Compte-tenu des 6carts parfois 6normes entre le P1Ipar habitant dans les zones 
rur-les et les zones urbaines, il ne suffira pas de se concentrer sur I'agriculture pour provoquer 
la croissance 6conomique globale n6cessaire h I'am6lioration du niveau de vie et au service de 
la dette. IIfaudra pond6rer les 6conomies rurale et urbaine en fonction de leurs potentlels et 
avantages respectifs pour parvenir h des taux de croissance significatifs dans le cadre de 
'6conomie globale. 

La cr6atlon c"mplols 

2.16. Jusqu'h pr6sent, les 6l6ments g6n6rateurs d'emplois pr6vus dans les projets individuels 
ne se sont pas montr6s trbs efficaces. %, s'accorde de plus en plus h penser qu'il est plus facile 
de crier des emplois urbains grace h des moyens plus indirects. Les investissements en 
infrastructures de base, les modifications dans les r6glements de zonage et la simplification des 
procedures officielles d'agr~ment sont souvent plus efficaces, pour stimuler les investissements 
du secteur priv6 et le d6veloppement des petites entreprises n6cessaires h la cr6ation d'emplois, 
que les interventions directes en vue de soulager les effets du ch6mage. 

2.17. IIne faut pas oublier aussi que la cr6ativit6, l'ing6niosit6 et le d~veloppement des 
qualifications des chefs d'entreprise continueront h jouer un r6le de premibre importance dans 
'expansion des entreprises artisanales et les activit6s 6conomiques non structur6es. Ces 
qualifications seront un atout, h long terme, pour I'accroissement de la participation des pays 
africains au commerce international. 

LES QUESTIONS DE POLITIQUE URBAINE 
2.18. Dans le pr6sent document, les questions de politique urbaine sont divis6es en deux 
grandes categories : les questions de strat6gie en rapport avec le d6veloppement urbain en 
g6n6ral et son r6le dans le d6veloppement 6conomique, et les questions institutionnelles en 
rapport avec le cadre de la mise en oeuvre des politiques et des programmes. 
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LES QUESTIONS DE STRATEGIE 

LES POULTIQUES MACROECONOMIQUES ET L'URBANISATION 
2.19. Les politiques urbaines ont des cons6quences profondes sur les r6sultats 6conomiques
de chaque pays b cause de leur impact sur la r6partition et l'emploi des ressources, sur la 
productivit6 de la main d'oeuvre, sur la contribution des villes h 1'6conomie nationale et h sa 
croissance, et sur les relations entre le d6veloppement urbain et le d6veloppement rural. En 
cons6quence, les r6sultats 6conomiques globaux de chaque pays d6pendent de I'efficacit
 
6conomique de ses villes grandes et petites.
 

2.20. Ces dernibres ann6es, beaucoup de pays d'Afrique se sont lanc6s dans des 
programmes d'ajustement structurel et des r6formes de politique macro6conomique. Bien que 
ces programmes aient 6t6 mis au point de fagon sp6cifique dans chaque pays, ils comprennent 
souvent une r6duction des subventions urbaines, des limitations 'ala croissance des effectifs de 
la fonction publique, et une r6duction des d6penses publiques. Ces programmes accordent aussi 
la plus grande importance aux 6changes internationaux, au soutien au secteur priv6 structur6 de 
chaque 6conomie, b 'expansion du march6 officiel de I'emploi, ha la mobilisation des capitaux 
locaux et internationaux dans des investissements productifs, et 'aI'arn6lioration de I'efficacit6 et 
de la productivit6 des secteurs priv6 et public. 

2.21. Toutes ces r6formes macro6conomiques peuvent avoir des effets remarquables sur le
 
d(veloppement des zones urbaines en supprimant les obstacles artificiels et les subventions, h
 
l'int6rieur des systbmes d'6tablissements humains, pour permettre ' toutes les villes de croitre
 
en fonction de leurs potentiels et avantages respectifs. Dans la mesure ou les r6formes
 
macro6conomiques font diminuer les d6penses publiques, elles peuvent mener aussi 'a des
 
r6ductions dans le financement des infrastructures et des services urbains. Pour I'6viter, ilfaut
 
prendre des mesures destin6es h garantir la continuit6 des investissements en accordant, dans 
les villes d6ficitaires en infrastructures et en services, une plus grande attention h leur 
autofinancement grdce ' des politiques des prix appropri6es. 

L'EFFICACITE ET L'EQUITE DANS L'ORJENTATION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 
2.22. La r6partition des ressources publiques entre fonds destin6s a augmenter 'efficacit6 
6conomique et assistance plus directe aux pauvres constitue un problbme d6licat sur lequel on 
doit souvent revenir. L'efficacit6 6conomique est la mesure de la rentabilit6 des ressources 
investies dans la croissance 6conomique, elle se manifeste par I'augmentation du Produit national 
brut. L'6quit6 se r6fbre ici h la r6partition des b6n6fices - revenus et accbs aux services publics 
et 6quipements collectifs. Elle a une dimension g6ographique, qui implique la r6duction des 
in~galt6s entre les regions et leur revenu par habitant, et une dimension sociale qui implique 
I'am6lioration du niveau de vie des families les plus pauvres. 

2.23. L'6quit6 g6ographique demeure un id6al surtout th6orique parce que les ressources 
naturelles ne sont pas les m~mes dans toutes les r6gions. IIfaut cependant faire son possible 
pour aider chaque r6gion 'ar6aliser son potentiel de d6veloppement L'6quit6 g6ographique peut
6tre am6lior6e, en premier lieu, grAce ' de bons r6seaux nationaux de transports et de 
communications. L'6quit6 sociale et le niveau de vie peuvent b6n6ficier, 'a long terme, de 
'augmentation des revenus des m6nages provoqu6e par une croissance 6conomique soutenue. 
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2.24. Comme aucun pays ne peut se permettre de choisir une strat6gie natlonale de Ihabitat
hautement concentr6e sur 'efficacit6 ou sur '6quit6, le choix n'est pas entre ces deux extrames.
Une strat6gie en faveur de la pure efficacit6 provoquerait probablement des troubles sociaux 
m.me si le taux de la croissance 6conomique nationale 6tait bon dans I'ensemble. Et une
strat6gie dont 1'6quit6 serait le seul objectif mbnerait h une r6duction des investissements et b un
d6clin 6conomique g6n6ral qui se traduiralent par l'incapacit6 du gouvernement b atteindre son
objectf. IIfaut trouver un 6quilibre entre les id6aux d'efficacit6 et d'6quit6 si l'on veut que les 
pauvres des zones urbaines deviennent plus productifs. 

2.25. Pour parvenir h cot 6quilibre, une approche fondamentale consiste h promouvoir
l'investissement du maximum de capitaux possible dans endroits les plus favoris6s du point de 
vue 6conomique et, en m~me temps, b faciliter I'accbs des groupes aux revenus les plus faibles 
aux b6n6fices de la croissance. I ne s'agit pas d'abandonner l'objectif de soulagement de la
pauvret6. Au contraire, cette approche reflbte une meilleure comprehension de ce qu'il faut faire 
pour parvenir h un soulagement durable do la pauvret6 en reconnaissant le r6le essentiel que [a
croissance 6conomique doit jouer dans I'am6lioration des niveaux de vie. Pour faire profiter le
plus grand nombre possible de m6nages pauvres des b6n6fices de la croissance 6conomique,
il faudra mettre en vigueur, pour le logement, les infrastructures, les services publics et les
6quipoments collectifs, des normes d'un coOt abordable pour chaque pays comme pour ses 
habitants. 

2.26. Dans la poursuite do ces objectifs de croissance du d6veloppement urbain, lesinvestissements doivent Otre dirig6s vers les projets qui cr6ent des conditions favorables i 'esprit
d'entreprise en ce qui concerne l'industrie et les autres branches do 'activit6 6conomique
urbaine. Parmi les projets d'investissements adapt6s h ces objectifs, on trouve les
t6l6communications, la production et [a distribution r6gulibres d'6nergie 6lectrique, la fourniture
d'eau potable et de logements, les systbmes d'assainissement, ainsi quo les transports urbains. 
Les mesures de r6duction des freins h la croissance et de rationalisation des politiques
6conomiques, industrielle notamment, se sont aussi montr6es essentielles au d6veloppement 

2.27. Les politiques urbaines doivent 6tre fond(es sur des approches soutenables, que l'on 
pourra mettre en oeuvre 1'6chelle requise pour parvenir aux objectifs d'efficacit6 et d'6quit6. II
faut 6viter, entre autres, de fournir do grandes quantit6s d'assistance ext6rieure et de laisser la
population compter sur les subventions publiques. De plus, les politiques urbaines doivent Otre
mises en oeuvre sur l'ensemble de chaque ville, et elles doivent 6tre r6alisables en un temps
raisonnable. L'exp6rience montre que les politiques qui pr6voient davantage de subventions aux
populations urbaines qu'aux populations rurales, aux groupes h revenus 6lev6s qu'h ceux dont
les revenus sont faibles, et aux usagers des services plut6t qu'b ceux qui ne s'en servent pas,
ne sont pas soutenables. Ces politiques ne sont pas, en g6n6ral, du meilleur int6rdt pour le pays,
tant du point de vue de I'efficacit6 que do celui de l'6quit6. 

L'ASSISTANCE AUX METROPOLES ET AUX GRANDES VILLES 
2.28. La croissance rapide des grandes m6tropoles de 'Afrique constitue un aspect
impressionnant de son urbanisation. D'ici h I'an 2 000, par exemple, Le Caire, Lagos et Kinshasa
devraient faire partie des 35 villes les plus grandes du monde; 98 grandes villes africaines
devraient compter plus d'un million d'habitants. La population de 'ensemble de ces m6tropoles
devrait repr6senter h peu prbs la moiti6 de celle du continent. 
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2.29. Beaucoup d'Africains envisagent avec inqui6tude la croissance rapide de ces grandes
villes, et un certain nombre de pays a, dans le pass6, formul6 des strat6gies destinies h ralentir 
leur croissance en favorisant le d6veloppement de foyers de croissance industrielle et de villes 
secondaires, ainsi que le d6veloppement regional et celui de I'agri,,iture. En g6n6ral, ces 
strat6gies n'ont pas 6t6 couronn6es de succbs parce qu'elles auraient n6cessit6 un contr6le sur 
les populations et sur les capitaux incompatible avec un niveau substantiel d'autonomie 
6conomique. La plupart des tentatives de retenir les populations rurales de plus en plus 
nombreuses dans les regions h faible potentiel de d6veloppement se sont r~v6l6es 
intrins~quement contreproductives du point de vue 6conomique, elles ont souvent men6 au 
gaspillage de capitaux de d6veloppement d6jh rares. La v6ritable solution au problbme des 
grandes villes ne reside donc pas dans la mise en oeuvre de mesures destin6es simplement h 
ralentir ou b inverser leur croissance d6mographique, mais b faire en sorte que la croissance 
6conomique soft aussi rapide que I'augmentation in6vitable de leur population. 

2.30. Les grandes villes disposent d6jh de beaucoup des atouts requis pour atteindre cet 
objectif : vastes march6s, transports et communications efficaces, main d'oeuvre et cadres 
qualifi6s, 6quipements collectifs fiables, et contacts administratifs et politiques. Les 6conomies 
d'4chelle et la concentration des moyens, dans es grandes villes, permettent une meilleure 
productivit6 et une plus grande rentabilit6 des investissements, de premibre importance pour la 
cr6ation et l'expansion des entreprises nouvelles et I'efficacit6 des activit~s 6conomiques en 
g~n6ral. 

2.31. L'am~lioration de I'efficacit6 6conomique des m~tropoles n6cessitera une plus grande 
implication des secteurs public et priv6 dans I'am~lioration des transports urbains et des 
6quipements collectifs, le contr6le de I'environnement - en particulier ceux de la pollution 
atmosph6rique et de [a puret6 de I'eau, I'aide au logement pour les m6nages pauvres, 
I'am6lioration de I'enseignement 6l6mentaire, des services de sant6 et des services sociaux, et 
la cr6ation d'un plus grand nombre de possibilit6s d'emploi, en particulier dans le secteur non 
structur6. 

2.32. Souvent, les grandes villes fournissent une part significative du PIB et de la valeur 
ajout~e de leur pays. Les d6penses publiques par habitant sont en g6n6ral plus 6lev6es dans 
les grandes villes qu'ailleurs, mais elles fournissent encore davantage de ressources publiques. 
Dans la plupart des cas, les imp6ts directs et indirects pr6lev6s sur les personnes priv6es et les 
entreprises ainsi que les sommes pay6es au titre des services publics dans les grandes villes 
r6sultent en un transfert net de ressources des zones urbaines vers les zones rurales. La densit6 
plus grande d la population, dans les grandes villes, contribue aussi b la r6duction des coots 
de la mise en place et de la gestion des 6quipements collectifs et des services sociaux. 

2.33. De plus, c'est par I'interm6diaire des grandes villes que la plupart des pays sont en 
contact avec les marches internationaux et les pays industrialists. Elles servent de carrefour pour 
les transports, les communications et la circulation des id6es et des informations. Les innovations 
et les technologies avanc~es y trouvent un terrain favorable. Le sibge du gouvernement central 
et ceux des institutions financibres dont depend le. d6veloppement des entreprises industrielles 
et artisanales se trouvent en g6n6ral dans des grandes villes. 

2.34. Bien que les m6tropoles africaines de plus d'un million d'habitants n6cessiteront des 
investissements et une attention consid6rables, il ne faut pas oublier que plus de 450 millions 
d'Africains habiteront, en I'an 2 000, dans des villes moins d'un million d'habitants. Tout ceci 
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mbne bt deux conclusions. D'abord, il faudra am6liorer les capacit6s de gestion urbaine pour 
pouvoir admioistrer les grandes m6tropoles avec leurs problbmes in6vitables, dos h une 
population pl4tVorique et h des revenus faibles. Les m6thodes et techniques de gestion urbaine 
connues, h ce niveau, devront 6tre adapt6es aux particularit6s 6conomiques et sociales do 
'Afrique. IIfaudra trouver des id6es neuves et de nouvelles faqons de penser. Ensuite, 'Afrique 
devra former des cadres de la gestion du d(veloppement urbain pour couvrir le r6seau complet 
des milliers d'autres villes de moins d'un million d'habitants. 

L'ASSISTANCE AUX VILLES SECONDAIRES 
2.35. Dans beaucoup de pays de I'Afrique sub-saharienne, les villes secondaires ont 6t6 cr66es 
en fonction de besoins de d6veloppement ant6rieurs bt l'ind6pendance (centres miniers, centres 
de traitement agro-industriel pour culture unique entre autres). Beaucoup, parmi ces villes, sont 
mal situ6es pour le d6veloppement d'dconomies diversifi6es et leur potentiel de croissance 
6conomique est souvent limit6. Ces villes pr6sentent des problbmes de d6veloppement urbain 
difficiles h r6soudre pour les gouvernements qui tentent de mettre sur pied un systbme national 
d'6tablissements humains rationnel et efficace. Cependant, comme ces villes secondaires sont 
souvent 6quip6es de bonnes infrastructures, leur utilisation doit 6tre soigneusement 6tudi6e en 
sous I'angle de son potentiel pour la croissance urbaine. Celles qui sont situ6es sur les principaux 
r(seaux routiers ou ferroviaires ont les meilleures chances de connatre un d6veloppement urbain 
diversifit quand les systbmes nationaux de transports fonctionnent bien. 

2.36. Le principal problbme consiste h donner h ces villes secondaires les moyens de remplir 
leur fonction centrale aussi efficacement que possible, sans continuer b vouloir diversifier 
artificiellement leur 6conomie grAce h des subventions qu'on n'est plus en mesure de fournir. II 
est important de laisser le r6seau des villes secondaires r6agir spontan6ment au potentiel de 
croissance 6conomique regional. Quand leur croissance 6conomique et d6mographique 
spontan6e aura 6t6 d6montr6e clairement, il faudra faire des investissements en infrastructures 
soigneusement choisis. Un moyen do faciliter ce processus consistera b offrir des cr6dits au 
d6veloppement municipal aux taux d'int6rdts du march6 libre, souls les centres qui peuvent 
effectivement utiliser des capitaux devront en b~n6ficier. 

2.37. IIest aussi important de structurer 1'6conomie des villes secondaires de manibre h 
stimuler la production et la demande r6gionales, b fournir des biens aux march6s locaux et h 
augmenter les revenus dos habitants de la r6gion. Les investissements dans les petites ot 
moyennes entreprises de production et de services, h forte intensit6 de main d'oeuvre et qui 
exploitent les ressources locates, ont plus de chances de stimuler le d6veloppement local que 
l'implantation de grandes usines. Pour encourager le d6veloppement des entreprises artisanales 
et do la petite industrie, ainsi que du secteur non structur6 pour faire circuler I'argent et 
augmenter les revenus, il pourra 6tre n6cessaire do fournir une certaine protection h ces 
entreprises contre les biens do consommation produits par les soci6t6s d'Etat ou para6tatiques 
qui b(n6ficient souvent do subventions, notamment dans le domaine des transports. Ces 
subventions ont pour soul r6sutat de d~courager la production locale de produits do substitution 
aux importations, elles constituent aussi des mesures de dissuasion pour la cr6ation des petites 
entreprises locales du secteur priv6 et elles augmentent la centralisation. 

2.38. II n'est toujours pas certain que des investissements appropri6s dans les villes 
secondaires pourront stimuler r'6conomie rurale, modifier la direction de 'exode rural et peut-6tre, 

long terme, ralentir la croissance d6mographique des grandes villes et des m6tropoles. IIn'en 
reste pas moins qu'on doit accorder davantage d'attention aux 6quipements collectifs et aux 
h 
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infrastructures des villes secondaires dont le potentiel de croissance a 6t6 d6montr6, pour y attirer 
les investissements priv~s et une partie de I'exode rural. 

L'ASSISTANCE AUX PETITES VILLES ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL 
2.39. Une des grandes questions consiste b d6terminer dans quelle mesure on veut 
promouvoir la croissance des petites villes et le d6veloppement r6gional quand on est d6jb
confront6, en Afrique, 'aune urbanisation ' grande 6chelle et qu'on dispose de ressources trbs 
limit~es. Ces dernibres ann6es, une grande partie de I'int6rdt pour le d6veloppement r6gional a 
6t6 provoqu6e par la th~orie des foyers de croissance et un certain nombre de questions :Quelle
dolt 6tre la population de la ville id~ale ? Quand dolt-on promouvoir la d6centralisation ? Faut-il 
promouvoir, et si oui, quand et comment, le d~veloppement des villes secondaires et des villes
marchs ? 

2.40. Les questions de dimensions id6ales des villes et de r6partition des ressources sont 
sans doute importantes, mais l'utilisation du d6veloppement r6gional en tant que moyen
d'application des politiques de redistribution g6ographique ne s'est pas r6v6l(e trbs efficace 
jusqu'h pr6sent. M~me quand le d6veloppement r6gional est justifi6 en tant que moyen de r6duire 
les disparit~s entre regions ou entre zones rurales et urbaines, d'exploiter les potentiels
sp~cifiques de croissance r6gionale, de fournir des services publics plus 6quitablement, et de 
profiter des avantages respectifs des villes secondaires et des villes-march6s, ilfaut tenir compte
des imp6ratifs d'efficacit6 6conomique pour les investissements ncessaires ainsi que de la 
p6rennit6 des activit~s qu'ils contribuent 'acr6er. 

2.41. En 1 980 par exemple, quelque 3 000 bourgs de 5 000 habitants ou davantage
pouvaient 6tre consid~r6s commes des villes-march6s en Afrique. Selon les projections
d6mographiques, il y aura 8 000 6tablissements humains de cette taille en Afrique en 'an 2 010. 
Les villes-march6s sont intimement li6es ' I'6conomie agricole de leur region. Elles fournissent 
des d~bouch~s aux producteurs agricoles, des facilit~s de stockage et de transport, des centres 
de distribution des intrants agricoles indispensables et des biens de consommation pour les 
m6nages ruraux, et elles sont bien plac6es pour la fourniture des services publics dans les 
r6gions rurales. 

2.42. La mise en place d'un r6seau efficace de villes-march6s et de villes moyennes est 
considr6e comme un 6lment essentbl' du d6veloppement rural et agricole, et un bon moyen
de mettre des services publics 'a la disposition des communaut6s rurales pour un coat 
relativement faible. Le rerforcement de I'6conomie des villes-march6s dans les regions
principalement rurales restera un Jes principaux objectifs des pays africains pendant toutes les 
ann6es 1 990. IIfaudra investir pour augmenter les 6changes mat6riels et 6conomiques entre les 
zones urbaines d'une part, mais aussi entre les petites villes et les regions rurales dont elles 
constituent le centre. 

LES COMPOSANTES D'UN DEVELOPPEMENT URBAIN EFFICACE 
2.43. Les trois 6l6ments d6terminants, pour I'efficacit6 du d6veloppement urbain, sont les 
terrains, les infrastructures et le logement. Chacun de ces 6l6ments soulbve tou',:e une gamme
de questions. Celles en rapport avec les terrains urbains concernent leur utilisation, les modalit6s 
d'acquisition et les regimes fonciers, le domaine public et les interventions directes du 
gouvernement sur le march6 des terrains, le remembrement des terres et les associations en vue 
de leur mise en valeur. Pour les infrastructures et les services urbains (transports, distribution 
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d'eau at d'lectricit, assainissement et enlbvement des d6chets solides, services sociaux), les 
principales questions concernent le calendrier de mise en place, les normes et les prix de revient 
des nouvelles infrastructures, les proc6dures de recouvrement des coats et I'emploi des 
subventions, ainsi que le fonctionnement, 'entretien et [a remise en 6tat des r6seaux et 
6quipements collectifs dejbi en place. En ce qui concerne le logement et son financement, les 
deux principales questions sont le r6le respectif des secteurs public ot priv6 dans la fourniture 
des logements et I'accbs au cr6dit, en particulier pour is m6nages b revenus faibles. 
L'urbanisation galopante de r'Afrique accrot la demande pour chacun de ces 616ments et amplifie 
l'importance de trouver des r6ponses aux questions ci-dessus. 

2.44. IIpourra 6tre difficile de choisir entre la mise en place de nouvelles Infrastructures et 
le maintien en service de calles qui existent d6jh. Les centres urbains d6ficitaires en infrastructures 
adequates, que ce soit pour la distribution d'eau ou d'61ectrcit6, le traitement des d6chets 
solides, les communications, les transports ou [a voirie urbaine, auront du mal h augmenter leur 
productivit6 et leur croissance 6conomique bi cause des contraintes exerc6es par cette p6nurie 
sur le d6veloppement des activit6s commerciales et industrielles. Cependant, les b6n6fices 
escompt6s de rextension des r6seaux d'infrastructures peuvent 6tre plus qu'absorb6s par 
!'inefficacit6 du fonctionnement des vieilles infrastructures. IIfaudra 6tudier de prbs la priorit6 h 
donner h I'am6lioration des sys-brnes en place grAce h des programmes fiables et effectifs 
d'entretien et de remise en etat. Si on ne rem6die pas aux d6'iauts des infrastructures actuolles, 
on pourra encourir un relbvement des coOts et une chute de la productivit6 des activit6s 
6conomiques. 

2.45. Le manque de capacit6s techniques, de personnel qualifi6 et d'organisation de la 
plupart des autorit6s locales sont une des causes du mauvais 6tat des infrastructures dans les 
grandes villes d'Afrique. IIen r6sulte un climat perp6tuel de gestion de la crise au coup par coup, 
at l'entretien r6gulier des infrastructures en place en souffre. 

Les Terralr Urbalns 
2.46. Beaucoup de pays africains sont confront6s h des difficult6s substantelles at 
semblables dans la fourniture de terrains urbains bt viabiliser h un prix abordable et au moment 
ou on en a besoin. La poursuite de l'urbanisation rendra de plus en plus graves les problbmes 
li6s aux terrains urbains. Si on ne parvient pas h les r6soudre, on risquera des distorsions dans 
le march6 des terrains, des augmentations articielles des prix, et des d6s6quilibres dans 
1'6conomie du processus d'urbanisation. Dans toute I'Afrique, les problbmes de terrains urbains 
doivent Otre r6solus aussi rapidement que possible. 

2.47. Le droit foncier urbain et les procedures qui s'y rapportent ont souvent lour origine 
dans la periode coloniale, ou ils ont 6t6 superpos6s b des formes traditionnelles de propri6t6 
foncibre. IIen r6sulte partout des confusions et une ins6curit6 du r6gime foncier qui rendent 
difficiles les transferts de propri6t6, d6couragent les investissements et limitent gravement 'accbs 
au credit officiel, fond6 sur la garantie offerte par les titres de propri6t6. 

2.48. Dans beaucoup de cas, les proc6dures do transfert de propriet6 sont mal comprises, 
longues et difficiles, et beaucoup trop coteuses pour de nombreuses families et entreprises. 
Tout ceci d6courage les propri6taires de chercher b obtenir un titre de propri6t6 officiel. Souvent, 
les autorites locales sont incapables de cr6er ou de tenir b jour un systbme coherent 
d'enregistrement de la propri6t6 foncibre, ce qui ne fait qu'ajouter aux difficult6s. En fait, la 
complexit6 des proc6dures ot I'absence do cadastres simples et h jour sont de plus en plus 
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consid6r6es comme les principales pierres d'achoppement h ia viabilisation efficace des terrains 
urbains. On accorde une attention accrue h la simplification des proc6dures de transfert de 
propri6t6 foncibre ainsi qu'%la modernisation et b.la simplification des systbmes d'enregistrement 
de cette propri6t6. 

2.49. Les questions de propri6t6 foncibre comprennent aussi les interventions directes des 
gouvernements sur les march6s des terrains urbains, que ce soit en adoptant des mesures 
destin6es h rendre plus productive la viabilisation par le secteur priv6, ou en se servant des 
r6serves de terrain du domaine public pour atteindre certains objectifs de d6veloppement urbain. 
On s'int6resse aussi de plus en plus h la mise sur pied d'associations entre les secteurs public
et priv6 de fagon h pouvoir viabiliser des terrains en r6duisant les d6penses publiques dans les 
infrastructures et en accroissant les revenus fiscaux. 

2.50. Ces dernibres ann6es, Ia question des normes d'utilisation des terrains a fait l'objet
d'6tudes et de discussions approfondies. Ces normes ont une influence directe sur l'efficacit6 et 
la productivit6 de l'utilisation des terrains urbains d6j- rares, et sur I'ad6quation du 
d6veloppement de chaque ville avec ses ressources financibres et ses besoins futurs en terrains. 
Les normes de haute qualit6 mbnent en g6n6ral h de plus grandes extensions des r6seaux 
d'infrastructures, h des prix de revient globaux plus 61ev6s, et h une r6duction du nombre des 
families desservies. De plus, les normes d'utilisation ont des effets marquants sur les prix des 
terrains et les possibilit6s d'accbs aux terrains h b~tir pour les families h revenus faibles. Les 
normes peuvent aussi influencer le niveau du recouvrement des coOts dans le cas obJ les actions 
gouvernementales ont ajout6 une valeur substantielle aux terrains des propri6taires priv6s. 

Los Infrastructures 
2.51. Les infrastructures et les services urbains sont d'importance critique pour le 
d6veloppement 6conomique et social des villes moyennes et des grandes villes d'Afrique. La 
p6nurie d6jb grave d'infrastructures dans de nombreuses zones urbaines, aggrav6e par la 
croissance d6mographique urbaine rapide pr6vue pour I'avenir, va rendre extrdmement difficile 
d'6tendre les services d'infrastructure assez vite pour r6pondre h la demande des nouveaux 
quartiers urbains ou pour soutenir le d6veloppement 6conomique. IIexiste h cela plusiours
raisons : l'importance des investissements n6cessaires, le recouvrement inad6quat des coots sur 
les investissements pr6alables, la persistance dans l'emploi de normes trop 61ev6es et de 
techniques trop avanc6es, et le mauvais 6tat g6n6ral et entretien des r6seaux en place. 

2.52. Les 616ments-clefs en roatibre d'infrastructures urbaines sont la fourniture d'eau potable 
et I'assainissement, les transports, la distribution d'61ectricit6, la collecte et le traitement des 
d6chets solides, et le. services sociaux. 

La foumlture d'eau potable et I'assainissement 
2.53. L'Organisation mondiale de Ia sant6 estime qu'environ 80 % de toutes les 
maladies, en Afrique, sont imputables h la mauvaise qualit6 de I'eau. La sant6 publique, la 
productivit6 et la croissance 6conomique d6pendent donc de la fourniture d'eau potable
dans les zones urbaines. L'exp6rience montre qu'on tire le meilleur parti des d6penses
d'6quipement pour la fourniture d'eau potable 0t I'assainissement quand l'installation des 
r6seaux est coordonn6e avec r'am6nagement des terrains r6sidentiels. 
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Los tansports 
2.54. Les ,%ystbmes de transports urbains ont une grande influence sur I'efficacit6 
de la croissance des villes. L'augmentation rapide do leur population et rextension des 
zones urbaines ont plusieurs cons6quences : multiplication du nombre des usagers,
allongement des d6placements, extension des voiries urbaines, augmentation de la 
consommation de carburants, etc.... Les grandes villes d'Afrique se doivent do trouver 
rapidement des moyens peu on6reux d'augmenter la capacit6 de leurs systbmes de 
transports et de r6duire les encombrements. Elles peuvent y parvenir en s'appliquant b 
I'am6lloration du contr6le de la circulation, de la voirie urbaine, et du fonctionnement des 
services de transports publics. Sans coop6ration entre ies gouvermements centraux et les 
autorit6s locales pour prendre des d6cisions 6clair6es, les transports urbains ont toutes les 
chances de se d6t6riorer rapidement. 

La distribution d'6lectrlclt6 
2.55. L'urbanisation provoque un accroissement notable de la demande d'6nergie 
tant au niveau de la consommation domestique qu'b celui du d6veloppement industriel et 
commercial. Pour r~pondre h cette demande avec des sources fiables d'6nergie, ilfaudra 
des ressources et des investissements plus grands. L'Afrique a le chance de pouvoir 
b6n6ficier des technologies at des m6thodes de gestion les plus modernes pour distribuer 
du courant 6lectrique aux usagers au moindre coOt pour 'environnement ot avec moins de 
d6penses d'6quipement. IIn'en reste pas moins quo les investissements h effectuer dans 
le domaine do 1'6nergie seont coOteux. 

La collecte et le traltement des d6chets solIdes 
2.56. Les avantages do l'urbanisation peuvent 6tre g~ch6s par les mauvaises 
conditions sanitaires dues h 'accumulation des d6chets solides si on ne s'en d6barrasse 
pas. IIfaut tout de meme noter que, dans de nombrouses villes d'Afrique, les habitants font 
preuve de facult6s remarquables pour le recyclage do ces d6chets. Les activit6s en rapport 
avec ce recyclage comptent souvent pour une part significative de 1'6conomie non 
structur6e. IIn'en faudra pas moins renforcer les services publics pour faire b~n6ficier les 
pauvres de la collecte des d6chets solides, pour s'en d6barrasser de fagon appropr6e, ot 
pour surveiller I'application des r6glements en vigjeur en ce qui concerne les dfchets 
industriels ou dangereux. 

is services soclaux 
2.57. Les investissements dans le d6veloppement des ressources humaines sont 
essentiels si l'on veut obtenir un d6veloppement national soutenu. Les 6coles et les centres 
do sant6 sont des services sociaux qui jouent un r6le de premibre importance dans 
I'augmentation do la productivt6 et la stimulation de la croissance 6conomique urbaine. 
Depuis leur ind6pendance, pratiquement tous les pays d'Afrique ont effectu6 des 
investissements massifs dans 'enseignement ot les services de sant6, ot Us ont obtenu des 
r6sultats remarquables. 11n'on reste pas moins des progrbs h faire, dans le domaine de 
'enseignement, pour offrir aux femmes davantage de possibilit6s, pour am6liorer la qualit6 

des enseignants et I'adaptation des programmes aux r6alit6s, pour assurer la continuit6 do 
la fourniture des mat6riels, et renforcer 'efficacft6 de la direction des systbmes 
d'enseignement. 	Quant aux services do sant6, on aura int6rdt, dans I'avenir, b mettre 
'accent non plus sur les soins curatifs mais sur la sant6 pr6ventive et les services 
communautaires. 
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2.58. Bien que la mise en place des infrastructures et des services urbains, de m~me que
leur gestion at leur entretien sojent traditionnellement du ressort du secteur public, ii existe des 
possibilit6s limit6es de fourniture directe de certains de ces services par le secteur priv6, surtout 
dans les domaines des transports, de I'6lectricit et des d6chets solides. La participation du 
secteur prive peut am6liorer les operations d'entretien et r6duire les investissements du secteur 
public. Les services pour lesquels 'usager est conscient de I'avantage requ en 6change du prix
factur6 sont ceux qui conviennent le mieux h la gestion par le secteur priv6. Plus aifficiies b 
privatiser sont ceux pour lesquels I'avantage est collectif et ob les tarifs sont plus ou moins 
arbitraires. Parfois, des organisations de quartier r6ussissent h fournir des services urbains, en 
profitant du dynamisme de 1'6conomie non structur6e, b des quartiers de families pauvres ou 
m~me h des quartiers traditionnels. 

2.59. La fourniture des services d'infrastructure en temps voulu est une question de la plus
haute importance. C'est seulement en r6pondant h la demande effective qu'on peut tirer le 
meilleur parti des capitaux investis. Les investissements prfm~turfs dans les quartiers h 
croissance lente ne constituent pas, en g6n6ral, un bon usage des ressources. 

2.60. Autre question d'importance : la mesure dans laquelle le recouvrement des coots doft 
Otre assur6 par les politiques de fixation des prix. Un bon recouvrement des coots permettra 
d'assurer le financement de nouvelles extensions des infrastructures et de d~courager le 
gaspillage et la surconsommation grAce h des tarifs relativement 6lev6s. IIfaut cependant prendre
garde que les politiques de fixation des prix n'aboutissent pas b des services urbains tellement 
chers qu'ils seront hors de port6e pour la plus grande partie des pauvres des villes. IIfaut trouver 
un 6quilibre entre l'id6al de recouvrement maximum des coots et la r6alit des besoinz du 
maximum d'usagers, y compris les pauvres. Les politiques de fixation des prix ont aussi des 
cons6quences sur I'efficacit6 de la gestion des agences responsables des infrastructures. 

2.61. Les technologies employ6es, les normes adopt6es et les programmes de r6novation 
progressive sont li6s de prbs au recouvrement des coots. IIfaut mettre 'accent sur les moyens
de faire diminuer les coots pour que les services urbains soient abordables, du point de vue de 
leur prix, pour tous les segments de la population. Beaucoup de systbmes d'infrastructures h 
faible prix de revient permettent d'assurer des services urbains sans r6duction notable de leur 
qualit6. Par exemple, une bonne planification de I'am6nagement des terrains et I'adoption de 
techniques discontinues d'assainissement, comme les fosses d'aisance et les fosses septiques, 
peuvent r6duire les besoins en 6gouts h circulation d'eau. 

2.62. La d6volutic-i de la responsabilit6 du fonctionnement et de 'entretien des infrastuctures 
en les confiant aux autorit~s locales relbve de la question plus g6n6rale de la d6centralisation et 
de 'autonomie municipale. Mais si elle est r~alis6e, il faudra leur donner une autorit6 fiscale 
suffisante pour assurer leurs recettes, et leur fournir une assistance technique et une formation 
du personnel. 

LA logement et son ftnancement 
2.63. Le logement est un secteur 6conomique. C'est un acc6l6rateur de '6conomie; en 
amont, il mobilise le b~timert, les travaux publics et l'industrie des mat6riaux de construction; en 
aval, ilstimule les activit6s de I'ameublement et des appareils m6nagers; il provoque la cr6ation 
directe et indirecte d'emplois, on particulier pour Ia main d'oeuvre peu qualifi6e ou pas qualifite
du tout. Dans pratiquement toutes les 6conomies nationales, la valeur du parc des logements
correspond h environ 80 % du PIB. Par rapport aux autres secteurs de I'conomie, le logement 
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n6cessite peu d'importations. Comme c'est un secteur qui emplole une main d'oeuvre importante, 
la stimulation du logement peut mener hune croissance provoqu6e par la demande alors mame 
qu'on se trouve en p6riode de contraction 6conomique interne, ce qui pourra provoquer une 
relance. Et ila 6t6 d6montr6 que le logement est un fort stimulant de 1'6pargne familiale. 

2.64. Depuis leur ind6pendance, les Etats africains ont mis en vigueur des politiques du 
logement qui sont pass6es par un certain nombre de stades : 6viction des quartiers de squatters 
et retour forc6 de leurs habitants dans les zones rurales; suppression des taudis; construction 
de logements publics; r6habilitation des bidonvilles et accord de titres de propri6t6 avecfournture 
de services minimums; et plus r6cemment, reconnaissance du r6le des quartiers d'habitation 
spontan6e dans le d6veloppement urbain. Compte tenu du peu de succbs des exp6riences du 
pass6, les Etats africains doivent maintenant faire face b la difficult6 de r6organiser leurs politiques 
de I'habitat en vue de tirer le moillour parti de la contribution au d6veloppement urbain des 
secteurs priv6s official et non structur6 dans le domaine du logement. 

2.65. Cette r6organisation s'articule sur la reconnaissance, par le secteur public, de son 
incapacit6 h r6pondre bt 'ensemble de la demande en logements. Le nombre total d'unit6s 
n6cessaires pour loger les m6nages urbains h faibles revenus est beaucoup trop grand; la 
plupart des gouvernements africains sont incapables d'y parvenir grAce h des programmes de 
logements sociaux. Les maigres ressources publiques doivent Otre consacr6es b d'autres 
investissements hautement prioritaires - enseignement, sant6, nutrition par exemple - en faveur 
des groupes h revenus faibles. Par ailleurs, le sectour priv6 et, en particulier, sa composante non 
structur6e, s'est r6v616 tout h fait capable do fournir des logements ad6quats pour les families h 
faibles revenus. l1en r6sulte que les gouvernements doivent modifier radicalement leurs politiques 
de rhabitat : [a fourniture de logements par I'Etat, dans leurs objectifs, doit c6der la place aux 
moyens de faciliter cette fourniture par d'autres. Le secteur public no doit plus se concentrer sur 
le nombre d'unit6s h construire mais sur la fourniture des intrants h IGur production : terrains, 
inirastructures, financement, mat6riaux de construction et moyens de construireo Les r~les 
respectifs du secteur public et du secteur priv6 doivent 6tre red6finis et les textes juridiques et 
r6glementaires ainsi quo les normes en vigueur doivent Otre r6vis6s, car ils constituent des freins 
aux activit6s des produ .teurs artisanaux de logements du sectour non structur6. 

2.66. La croissance galopante do la population urbaine au cours des 30 ann6es b venir 
rendra extr~mement .Ificile, pour les grandes villes d'Afrique, d'am6nager b un prix abordable 
les zones r6sidentielles n6cessaires pour loger leur surcrot de population. La construction de 
quartiers neufs n6cesstea un march6 des terrains ad6quat, la possibilit6 d'obtenir des titres de 
propri6t6, des services publics autofinanc6s qui r6pondent h des normes abordables, du point 
de vue de leurs coots, pour les families b faibles revenus, ainsi quo des logements construits 
principalement par le secteur non structur6, ot un meilleur accbs au cr6dit pour les m6nages h 
revenus faibles. 

2.67. Le manque do financement est un des problmes majeurs du secteur du logement 
dans beaucoup de pays d'Afrique. Lh ou les textes en vigueur emp~chent le secteur priv6 de 
r6pondre b la demande de financement pour le logement, le processus do mobilisation des 
diff6rentes ressources en concurrence ne fonctionne pas normalement. Pour bien des families, 
le logement constitue [a richesse principale. C'est pourquoi le secteur est h l'origine do la plus 
grande partie de 1'6pargne familiale. Par cons6quent, le logement doit b6n6ficier d'une capacit6 
concurrentielle pour son financement, qui doit 6tre U16 aux march6s nationaux. Mais sI le 
financement du logement en reste s6par6 h cause do politiques qui imposent des plafonds aux 
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comptes d'6pargne et des taux d'int6rdts inf6rieurs, pour les prdts au logement, h ceux des 
march6s financiers, le secteur financier global sera peu efficace car les capitaux ont tendance h 
aller lh oU ils trouvent le neilleur rendement. 

2.68. Le financement du logement ne doit pas 8tre polaris6 sur les besoins des pauvres des 
villes. C'est la masse totale du cr6dit disponible pour lous les groupes de revenus qui dolt Otre 
augment6e dans le cadre de l'ensemble du systbme financier. IIen r6sulte qu'en g6n6ral, ilvaut 
mieux 6viter le dirigisme dans les systbmes de cr6dit. Mais quand un gouvernement a d6cid6 qu'il
dolt trouver des sources particulibres de financement pour le logement, en faisant appol par
exemple des fonds pour le logement social ou b des fonds de retraite, ces sources ne doivent 
pas 8tre utilis6es pour fournir un financement subventionn6 h faibles taux d'int6rots. Cela 
risquerait do mettre le gouvernement en position d6bitrice, de fausser les march6s et souvent, 
en r6alit6, de faire supporter les coOts par ceux-lbi m~me qu'il voulait assister, mis bi part ceux qui
b~ndficient directement des dispositions adopt6es. Si on tient h diriger le cr6dit, ilfaut le faire au 
moyen d'un systbme hypoth6caire de bon rendement pour 6viter la perte de capitaux. 

2.69. Le d~veloppement des institutions de financement du logement dans les secteurs public 
et priv6 doit 6tre encourag6. Cependant, le gouvernement de chaque pays doit prendre des 
mesures qui facilitent les op6rations de ces institutions et la mobilisation de 1'6pargne familiale. 
Compte tenu de la modestie des institutions actuelles de cr6dit au logement en Afrique, ilfaudra 
y consacrer un effort consid.rable. En attendant, les systbmes non structur6s de cr6dt doivent 
6tre encourag6s h financer le logement de ceux qui en font partie. 

2.70. Enfin, le logement locatif ne doit pas 6tre n6glig6. Dans bien des pays d'Afrique, il 
constitue un moyen trbs efficace de loger les families urbaines extr~mement pauvres qui ne 
peuvent acheter aucun des types de logement offerts par le march6. Le logement locatif permet
aussi bt certaines families h faibles revenus de les augmenter en louant une partie de leur unit6 
d'habitation. C'est pourquoi il est bon d'encourager et de soutenir le logement locatif. 

LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE 
2.71. L'6chelle du d6veloppement auquel I'Afrique est confront6e et I'amplitude du processus
d'urbanisation sont telles qu'il est 6vident que les gouvernements ne pourront pas en venir hbout 
bt eux souls, quels que soient leur d6vouement, leur efficacit6 et leur volont6 de r6ussir. Les 
moyens des gouvernements et les capitaux disponibles pour le secteur public sont en g6n6ral
insuffisants. IIest donc n6cessaire de mettre en place une association productive entre le secteur 
public et le secteur priv6 sous toutes ses formes, officiel comme non structur6, associations sans 
but lucratif et autres, et m6nages consid~r6s comme des entreprises. Le secteur non 
gouvernemental devra prendre la tate du d6veloppement des 6conomies modernes et cr6er les 
emplois urbains essentiels. 

2.72 Compte tenu de la n6cesst6 de faire jouer un r6le plus grand au secteur priv6, un des 
points les plus importants consiste bi d6terminer les moyens de le faire. En premier lieu, ii doit Otre 
reconnu que le secteur priv6 effectue d6jh la plus grande partie des investissements, dans les 
zones urbaines, en construisant des b~timents commerciaux et industriels, des immeubles de 
bureaux et des logements, et en cr6ant des emplois, en fournissant du cr6dit et d'autres services. 
La croissance future des secteurs secondaire et tertiaire doit aussi Otre le fait du secteur priv6.
Mais I'accroissement de sa participation n'implique pas I'atrophie du secteur public et son 
remplacement par le secteur priv6. Le secteur public doit se sp6cialiser dans les fonctions qu'il 
est le mieux h m~me de remplir. La plus importante consiste bi cr6er un environnement favorable 
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h la prosp6rit6 des m6nages et des entreprises. Pour cr6er cot environnement, ilfaudra mettre 
au point des textes juridiques et r6glementaires, des r6gimes fiscaux, des politiques 
d'investissements, etc., qui permettent au secteur priv6 de se d6velopper au maximum en 
remplissant ses fonctions propres. La croissance 6conomique future d6pendra du soutlen de 
r'environnement juridique et r6glemontaire bi la productivit6 du secteur priv6. 

2.73. M6me s'il est fortement stimul6, on ne peut pas attendre du secteur priv6 officiel qu'il 
cr6e plus de 25 h 50 % des emplois urbains n6cessaires. IIfaut changer radicalement de fagon 
de penser pour admettre quo le secteur non structur6 constitue un 616ment positif et important 
des strat6gies nationales de d6veloppement. En fait, ce changement d'attitude a d6jbI commenc6 
h se manifester. On reconnait de plus en plus Iimportance du r61e des activit6s du secteur non 
structur6 dans la fournituro de biens et de services bon march6 aux m6nages h faibles revenus, 
et d'emplois h un grand nombre d'individus et de families qui seraient incapables de trouver du 
travail h temps ploin dans le secteur officiel. Une grande partie de la population 6conomiquement 
active des grandes villes africaines gagne sa vie grace h des emplois b temps partiel dans lo 
secteur non structur6. 

2.74. Par cons6quent, les activit6s du secteur non structur6 pr6sentent des possibilit6s 
substantielles pour la cr6ation d'emplois et de revenus, olles contribuent b, la croissance 
6conomique globale et elles [a stimulant fortement. On aura tout bt gagner de la suppression des 
proc6dures coQteuses et compliqu6es d'obtention des patentes municipales ot des autres 
r6glements restrictifs, comme ceux qui limitent la petite ontreprise dans los lieux d'habitations. On 
devra aussi accorder une attention particulibre b la fourniture de cr6dit et de formation 
professionnelle aux entreprises artisanales du secteur non structur6 dirig6es par des femmes car, 
dans les grandes villes d'Afrique, 20 %des families pauvres ont une femme pour chef de famille. 

LES QUESIONS D'ENVIRONNEMENT 
2.75. Les zones urbaines peuvent 6tre consid6r6es comme des systbmes 6cologiques. Elles 
affectent 'environnement parce qu'elles ont besoin d'en tirer les moyens de production des 
activites urbaines (nourriture, carburants, matibres premibres, etc.) et de se d6barrasser des 
d6chets qui r6sultent do ces activit6s (eaux us6es, 6gouts, d6gagement de gaz toxiques dans 
I'atmosphbre, d6chets solides et industriels, etc.). Jusqu'b pr6sent, ce sont les cons6quences 
n6fastes de lurbanisation qui ont suscit6 des pr6occupations pour la protection de 
I'environnement. Les effets positifs potentiels de la protection de 'environnement sur le 
d6veloppement 6conomique et le d6veloppement urbain ont 6t6 n6glig6s. 

2.76. Mais il est devenu de plus en plus 6vident quo los problbmes 6cologiques peuvent 
emp~cher le d6veloppement 6conomique de tirer parti de toutes les possibilit6s. IIn'est pas do 
d6veloppement soutenu h long terme dans un environnement urbain malsain. Compte tenu do 
I'amplitude ot de la rapidit6 de I'urbanisation on Afrique, des r6ductions mineures de la population 
des zones urbaines auraient peu d'effet sur les problbmes de pollution. Quelle quo soit la vitesse 
de croissance des villes, il est n6cessaire do inettre au point des cadres exhaustifs do politique 
urbaine ou la planification 6cologique aura sa place. Les offets de l'urbanisation sur 
'environnement, r'utilisation efficiente des ressources non renouvelables ot la vuln6rabilit6 des 
populations concentr6es aux catastrophes naturelles doivent 8tre pris on compte dans la mise 
au point des strat6gies urbaines. 

2.77. La pollution urbaine prend beaucoup de formes. En voici quolques exemples: 
diminution de la qualit6 de r'eau ot 6coulement excessif des eaux de pluie, d6gagement dans 
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I'atmosphbre de gaz toxique3, infiltrations de d6chets et contamination des systbmes de 
distribution de I'eau, d6charges publiques mal plac6es ou dangereuses, etc. La pollution urbaine 
a des effets nWfastes sur la sant6 des gens, elle accroit la morbidt6 et fait baisser la productivit6.
L'utilisation des terrains peut aussi poser des problmes d'environnement, par exemple le 
mauvais am6nagement de zones d'6cologie fragile ou la viabilisation h~tive de terrains vacants 
dans un but de sp6culation foncibre. 

2.78. Les problbmes d'environnement urbain sont particulibrement complexes parce que leurs 
effets peuvent passer inapergus jusqu'%ce qu'il soft trop tard pour intervenir sans d~ployer des 
efforts considrables et coOteux. Dans les pays pauvres confront6s h une croissance in6vitable 
et h la pauvret6 urbaine, les problbmes d'environnement risquent aussi de ne pas se voir 
accorder ['attention ou la priorit6 requises. C'est seulement grdce h la mise en place de politiques 
de 	 riposte flexibles, au choix de technologies appropri6es et h la s6lection soigneuse de 
'emplacement des installations h hauts risques 'iue les effets nWfastes de l'urbanisation sur 
'environnement peuvent 8tre minimis~s h un coot abordable. L'am6lioration de la qualit6 de 
'environnement urbain n6cessite une vision int6gr6e des systbmes 6conomique, technologique,
social, institutionnel et 6cologique. 

2.79. Les effets des probibmes 6cologiques peuvent 6tre ressentis bk quatre niveaux : celui 
des habitations et lieux de travail, celui des quartiers, puis de I'ensemble de la ville, et enfin de 
la region. IIfaut bien se rendre compte que ce sont les pauvres des villes, et en particulier les 
femmes et les enfants, qui souffrent Is plus de la d6gradation des conditions 6cologiques chez 
eux, sur leur lieu de travail et dans leur quartier. 

2.80. Dans les habitations et sur les lieux de travail, les problbmes d'environnement les plus
fr6quents comprennent le manque d'eau potable, la p6nurie d'infrastructures et de services qui
pr6servent des microbes pathogbnes, et la surpopulation. Sur les lieux de travail, ilfaut y ajouter
les hautes concentrations en poussibres et en produits chimiques toxiques, le mauvais 6clairage
et l'insuffisance de I'a6ration, les excbs de bruit et l'insuffisance des dispositifs de protection 
industrielle. 

2.81. Au niveau des quartiers, le manque d'infrastructures de base se traduit souvent par la 
d~charge h tort et h travers des d6chets solides et des d6chets humains, avec tous les dangers 
que cela comporte. Beaucoup de quartiers d'habitation spontan~e b faibles revenus sont situ6s 
dans des endroits dangereux :escarpements, anciennes carribres et terrains susceptibles d'Otre 
inond6s par exemple 

2.82 Les problbmes environnementaux au niveau de I'ensemble de la ville comprennent la 
pollution atmosph6rique, la pollution de I'eau et [a pollution sonore, ainsi que I'6puisement des 
ressources naturelles. Dans de nombroux cas, une solution partielle bi ces problbmes peut Otre 
trouv6e dans une meilleure planification du d6veloppement urbain avec pour objectif de minimiser 
les problbmes et les coots, mais aussi une meilleure coordination entre la multitude de ceux dont 
les actions, dans les secteurs public et priv6, ont un effet sur le d6veloppement urbain et sur 
l'utilisation des terrains, et encore ['application des r6glements en vigueur en ce qui concerne 
'environnement. 

2.83. Quant I'impact des grandes villes sur 'environnement de leur r6gion, il se rdpartit
dans quatre domaines : la demande des citadins en produits agricoles, 'expansion urbaine 
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sauvage, la d6charge des d6chets liquides et solides, et la pollution atmosph6rique. Chacun de 
ces problbmes a des composantes et des interactions en amont et en aval. 

2.84. En Afrique, la d6forestation est un problbme particuller de I'environnement qui doit 8tre 
r6solu grace h des programmes r6gionaux. La d6forestation a des cons6quences n6gatives 
6normes sur 1'6rosion des sols et leur fertilit6. Si on n'intervient pas, elle fera diminuer la 
productivit6 agricole globale du continent. IIfaut remarquer que [a plus grande partie de la 
d6forestation a pour cause, en Afrique, les besoins en bois de feu. L'exp6rience pourtant limit6e 
dans ce domaine laisse supposer que la gestion locale des fordts permet une certaine 
am6lioration de la situation. 

LES QUESTIONS INSTr'TIONNELLES 
2.85. Le facteur de succbs le plus d6terminant, pour le d6veloppement urbain et la gestion 
des villes, est sans doute I'efficacit6 du cadre institutionnel. Plusleurs ann6es d'exp6rience dans 
les projets urbains ont montr6 que la qualit6 et l'efficience des institutions responsables de la 
planification et de la mise en oeuvre de ces programmes ont un effet d6cisif sur les r6sultats 
obtenus. 

2.86. Dans I'ensemble de I'Afrique, les administrations publiques sont g6n6ralement peu 
efficaces. IIexiste h cela plusieurs causes, notamment le recrutement pl6thorique et incontr616 do 
personnel dans la fonction publique et les entreprises 6tatiques et para6tatiques; les promotions 
et la rotation rapides de cadres peu qualifi6s qui ont seulement une id6e superficielle des 
institutions qu'ils dirigent et du contexte g6n6ral dans lequel ils travaillent; la difficut6, pour les 
cadres, de motiver et de contr6ler les activit6s de leurs subordonn6s; le fait que les dirigeants 
politiques ne se rendent pas compte que, pour fonctionner au mieux, les agences 
gouvernementales doivent 6tre dirig6es par des professionnels suivant des principes et des 
rbgles objectives; et le plafond peu 61ev6 des traitements. IIen r6sulte que, dans do nombreux 
pays d'Afrique, la fonction publique est maintenant sous-qualifi6e, inefficace et improductive. 

2.87. Pour rem6dier h cette situation, il faut proc6der h une r6forme en profondeur de la 
fonction publique pour lui faire b6n6ficier des services d'une 61ite. On y parviendra grace bi 
I'arn6lioration du recrutement, do la formation professionnelle et des systbmes de compensation. 
Les ressources budg6taires 6tant limit6es, ilsera difficile do trouver les stimulants n6cessaires h 
I'am6lioration des r6sultats et de la productivit6 sans r6duction globale du personnel. L'exc6dent 
do personnel devra 8tre 61imin6 peu bi peu et les capacit6s du personnel conserv6 am6lior6es 
syst6matiquement par la formation professionnelle. Le recrutement devra Otre comp6titif et les 
promotions accord6es en fonction des r6sultats. Le personnel qualifi6 devra avoir une formation 
professionnelle et un traitement ad6quats. 

2.88. L'am6lioration do I'efficacit6 des institutions passe aussi par la red6finition des rapports 
entre les autorit6s responsables du d6veloppement urbain et les 6lus locaux; la d6limitation des 
responsabilit6s et fonctions respectives des diff6rents niveaux d'autorit6 impliqu6s dans le 
d6veloppement utbain; la rationalisation de la coordination verticale et horizontale entre agences 
dans les r6gions m6tropolitaines; et la d6centralisation de la planification et do la prise do 
d6cisions au niveau des autorit6s locales urbaines. 

2.89. IIest 6vident que toutes ces mesures ne peuvent pas Otre appliqu6es d'un soul coup 
ni d'un instant h I'autre. La r6forme do la fonction publique et son am6lioration n6cessiteront des 
approches prudentes et progressives, adapt~es h la culture et h l'organisation administrative de 
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chaque pays. Les agences internationales peuvent contribuer h la r6forme de la fonction publique 
en fournissant une assistance technique appropri~e. 

LES 	CADRES POUTIQUES NATIONAUX ET LA COORDINATION 
2.90. Dans chaque pays, le r6seau des 6tablissements humains urbains reflbte les tendances 
historiques de la croissance d~mographique et du d6veloppement des ressources, le relief, le 
climat et la culture, tels qu'ils ont 6t6 fagonn~s par les politiques et les gouvernements successifs. 
Dans chaque pays, des politiques explicites et implicites gouvernent les centres urbains. Ces 
politiques peuvent donner d'excellents r'sultats si toutes leurs implications 6conomiques ont 6t6 
6tudi6es et si elles sont fond6es sur les conditions macro6conomiques, les ressources r6ellement 
disponibles dans le secteur public et dans le secteur priv6, et une 6valuation r6aliste des 
capacit~s de ces secteurs d'op6rer efficacement et 6quitablement. 

2.91. Le mode d'int6gration du d6veloppement des villes et des m6tropoles dans la 
planification du d6veloppement 6conomique global de chaque pays, et la n6cessit6 de mettre au 
point un cadre politique dans lequel chaque zone urbaine est consid6r6e comme partie int6grante
du systbme global d'6tablissements humains constituent deux questions d'importance. Chaque 
pays dolt les traiter b sa fagon. II n'existe pas de modble unique pour les r6seaux 
d'6tablissements humains en Afrique, et aucun systbme ne pourra s'appliquer ind6finiment dans 
un pays ou un autre. Les systbmes changent lentement, principalement b cause de millions de 
d~cisions priv6es prises par les families et les entreprises. Les politiques, la planification et les 
mesures d'application choisies par les gouvernements doivent donc correspondre aux id6es du 
secteur priv6 sur les potentiels d'investissement. Tous les 616ments des systbmes nationaux 
d'6tablissements humains doivent contribuer au d6veloppement 6conomique national en fonction 
de leurs propres capacit~s. 

292. Dans chaque pays, le systbme d'6tablissements humains id6al b un moment donn6 est 
celui qui r~pond le mieux aux objectifs nationaux dans les domaines suivants : 
" croissance 6conomique tant pour 'agriculture que pour les autres secteurs et cr6ation 

d'emplois, 
* 	 6galit6 des individus pour l'accbs aux terrains, au logement, aux 6quipements collectifs et 

aux services publics, b des normes abordables pour tous les m6nages, 
* 	 et 6galit6 des regions pour la r6alisation de leur potentiel 6conomique et social en fonction 

de leurs ressources naturelles et de leurs avantages respectifs. 

2.93. Etant donn6 que les capitaux et les ressources humaines sont limit6s, aucun pays ne 
peut r6aliser ces trois objectifs au maximum en m6me temps. Tous les niveaux d'autorit6 de 
chaque pays devront faire des choix difficiles pour la programmation du d6veloppement de leur 
systbme d'6tablissements humains. 

L'AUTONOMIE DES MUNICIPAUTES ET LEUR GESTION 
2.94. L'amplitude et la rapidit6 du processus d'urbanisation dans les d6cennies b venir ne 
permettent pas de se fier h des systbmes de services urbains ou d'administration centralis6s. La 
seule approche r6aliste au problbme implique la d6centralisation des systbmes administratifs au 
niveau le plus avantageux. 

2.95. Beaucoup de pays-membres du groupe de la BAD ont mis 'accent sur l'importance
de la d6centralisation dans leur strat6gie de d6veloppement national. Mais peu ont mis en oeuvre 
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les r6formes administratives majeures n6cessaires pour atteindre leurs objectifs de
d6centralisation. La tendance g~n6rale consiste h conserver, au niveau central, le contr6le de la
mobilisation des ressources, affect6s ensuite b des projets de d6veloppement d6centralis6s par
des m~canismes centraux de planification. Dans de nombreux cas, cette d6centralisation partielle
a mis les autorit6s locales dans une situation difficile. On leur a donn6 des responsabilit6s
6tendues dans 'entretien et le fonctionnement de leurs infrastructures et 6quipements collectifs,
mais on ne leur a pas pni-i-is do lever les revenus n6cessaires pour assumer ces responsaoilit6s.
En cons6quence, la d.&rioration des infrastructures urbaines est devenue un obstacle s6rieux 
au d6veloppement urbain dans beaucoup d'endroits. 

2.96. Si l'on veut d6centraliser le d6veloppement urbain, il faudra adopter des r6formes
politiques majeures, fond6es sur une meilleure coop6ration entre gouvernement central etautorit6s municipales. De plus, on devra passer do la conception d'inspiration coloniale d'un
d6veloppement urbain dirig6 et contr616, avec des normes 6lev6es, b une attitude fond6e
davantage sur I'esprit d'entreprise. L'action des autorit6s locales devra 6tre redirig6e vers la
facilitation et la stimulation de la cr6ation d'emplois et do I'am6nagement des terrains. De plus,
les 6l6ments politiques-clefs de cette nouvelle approche devront Otre fondus sur le fait que les
plus fortes pressions sur la croissance urbaine seront exerc6es par les pauvres qui constituent 
la majorit do la population. 

2.97. La mise en application de cette nouvelle approche n~cessitera la r6vision de toutes les
lois, de tous les r6glements et de toutes les proc6dures pour faire baisser le coot de la
croissance et de l'implantation l6gale dans les zones urbaines, optimiser les conditions de la
cr6ation d'emplois dans le secteur non structur6, et s'assurer que les infrastructures et les
services urbains sont essentiellement autofinanc6s et qu'ils opbrent suivant des normes dont le 
prix est abordable pour les usagers. 

2.98. L'exp6riene montre quo la viabilit6 6conomique des petits centres urbains d6pend en
grande partie de I'autonomie des autorit6s locales. Quand le processus de prise des d6cisions 
est concentr6 dans les ministbres du gouvernement central, les petits centres urbains ne peuvent 
pas tirer avantage de leur croissance 6conomique pour lever des imp6ts locaux ou emprunter
des fonds en vue d'am6liorer leurs infrastructures. 

LA MOBIUSATION DES RESSOURCES LOCALES 
2.99. Le taux global d'6pargne int6rieure a d6clin6 r6gulibrement, en Afrique, pour tomber

d'environ 18 % en 1972 h moins de 13 % en 1987. Ce d6clin est dO bi 
 une forte baisse do
1'6pargne publique (de -3,5 %en 1972 h -7,2 % en 1987) et h une baisse mod6r6o do 1'6pargne
priv6e (de 21,1 % h 19,8 %). Pour renverser cette tendance et mobiliser de plus grandes
quantit6s d'6pargne int6rieure, il faut mettre fin h la r6cente d6gradation des systbmes financiers
structur6s et renforcer le systbme financier global. Compte tenu de la vitalit6 d6montr6e par les
associations africaines d'6pargne non structur6es, leur expansion doit 8tre facilit6e. En Afrique
occidentale et centrale, par exemple, les tontines se sont montr6es particulibrement efficaces pour
la mobilisation de 1'6pargne et loctroi do petits pr6ts aux families h faibles revenus et aux
entreprises artisanales. IIfaut rechercher, et tester en vue de leur emploi sur une grande 6chelle,
do nouveaux moyens d'accroitre la participation de ce genre d'associations au d6veloppement 
urbain. 

2.100. Comme les fonds allou6s au d6veloppement urbain par les gouvernements
centraux sont limit~s, les villes africaines doivent 6tre b m6me do financer de plus en plus leur 



23 

propre d6veloppement. Si l'on veut 6liminer les d(ficits actuels et satisfaire les besoins futurs en 
infrastructures et services, il faudra mobiliser davantage de revenus locaux dans les capitaux
investis. Si on ne le fait pas, les infrastructures et services urbains souffriront de graves
d6ficiences, avec des effets extr~mement nWfastes sur la qualit6 de la vie urbaine et sur 
I'environnement. 

2.101. Les moyens de lever davantage de ressources financibres au niveau local peuvent
6tre class6s en trois grandes cat6gories :am6lioration du recouvrement des imp6ts locaux et de 
celui des coOts, associations productives avec le secteur priv6, et amelioration du partage des 
coats avec les niveaux plus 6lev~s de gouvernement. 

2.102. D'aprbs la th6orie actuelle du d6veloppement, la mobilisation des ressources et le 
d6veloppement 6conomique global doivent beaucoup b6n6ficier du passage progressif de [a
taxation des entreprises h celle de la consommation et des revenus. L'exp~rience montre aussi 
qu'un bon recouvrement des imp6ts, au niveau local, peut Otre une importante source de fonds. 
Dans la plupart des pays d'Afrique, les redevances factur~es pour les services d'infrastructure 
sont actuellement inf6rieures aux coOts 6conomiques et insuffisantes pour financer leur seul 
entretien. Dans les villes oU l'on a mod6r6ment augment6 les taxes la consommation et les 
redevances pour les services, les rentr~es de fonds suppl6mentaires ont repr6sent6 entre 20 et 
30 % des revenus publics. Dans la plupart des cas, ces revenus additionnels ont suffi pour
couvrir les d6penses de fonctionnement et d'entretien, produire un bon rendement des capitaux
investis, et fournir des ressources suffisantes pour financer r'expansion des infrastructures. 
L'augmentation des imp6ts locaux est un bon moyen de lever les fonds n6cessaires au 
d6veloppement local, mais il n'en faut pas rroins veiller b ce que les imp6ts sur les entreprises
productives restent assez peu 6lev6s pour ne pas constituer un obstacle b 'expansion 
6conomique et h la cr6ation d'emplois. 

2.103. Les autorit6s locales peuvent aussi obtenir des ressources suppl6mentaires en 
s'associant au secteur priv6 pour faciliter la fourniture de logements, d'infrastructures et de 
services, et la creation d'emplois. Ce genre d'association constitue un bon moyen de financer et 
de g~rer les services urbains. 

2.104. Les municipalit6s peuvent encore obtenir une augmentation de leur part du revenu 
national grAce h un systbme plus effectif de transferts financiers entre les diff~rents niveaux de 
gouvernement Voici quelques-unes des mesures envisageables :d6volution aux autorit6s locales 
de certains imp6ts jusque lh r~serv6s au gouvernement central ou r6gional; cr6ation de fonds 
sp6ciaux pour le d6veloppement des infrastructures et des services urbains; allocation statutaire 
de pourcentages fixes des revenus r6guliers du gouvernement central; autorisation de demander 
des pr~ts aux agences nationales de d6veloppement; renforcement des pouvoirs des autorit6s 
locales pour la taxation de la propri6t6 foncibre; amelioration des systbmes de transferts entre 
niveaux de gouvernement; et accroissement des pouvoirs des autoit~s locales en matibre de 
taxation des entreprises et de l'utilisation des terrains. 

2.105. Les autorit6s locales doivent 6tre capables de mobiliser des ressources 
suppl~mentaires en am6liorant les services fiscaux et le recouvrement des imp6ts, leurs capacit6s
financibres et leur gestion, les administrations locales et leurs procedures, ainsi que la 
participation des citoyens b la planification at h la prise des decisions au niveau local. 
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L'INFORMATION ET LA FORMA11ON PROFESSIONNELLE EN VUE DE BESOINS SECTORIELS 
PLUS ETENDUS 
2.106. Les gouvernements africains ont eu recours, dans le passe, h des recensements 
et 6tudes exhaustives, d6taill6es et h grande 6chelle pour am6liorer la pr6cision et la fiabilit6 des
informations rassembl6es. Ces moyens se sont montr6s longs et on6reux, et ils d6pendent
lourdement de la qualification du personnel qui en est charg6. Comme ils'est r6v616 impossible
de continuer b rassembler des informations sur les zones urbaines de cette manibre,
pratiquement toutes les composantes et tous les aspects de la situation, en Afrique, sont 
maintenant affect6s par de forts 6carts entre les donn6es acquises et les r6alit6s. Si l'on veut 
mettre au point des strat6gies avec pour objectif une croissance soutenable, ilfaudra trouver des 
moyens plus rentables de rassembler et de trater les donn6es n6cessaires b la prise des
d6cisions dans les zones urbaines. Les quatre secteurs pour lesquels ie besoin de le faire est le 
plus urgent sont les caract6ristiques sociales et d6mographiques, les ressources naturelles et 
I'environnement, les statistiques de production at de prix, et les comptes de chaque nation. 

2.107. L'accent doit aussi 6tre mis davantage sur les systbmes d'6change d'information, 
sur la recherche n6cessaire h i'6laboration des politiques de d6veloppement urbain et r6gional,
la planification des strat6gies, les systbmes de suivi et d'6valuation, et les informations sectorielles. 
Les donn6es et projections d6mographiques, les caract6ristiques des groupes-cibles de [a
population, et les autres renseignements urbains doivent 8tre coordonn~s par les diff6rents 
secteurs de manibre qu'ils utilisent la m~me base de donn6es. L'6valuation et le suivi des 
cons6quences de chaque projet doivent 8tre partie int~grante des nouvelles approches, qui
doivent comprendre les informations essentielles sur les b6n6ficiaires et leurs r6actions. 

2108. Des programmes de formation continue, fond6s sur les nouvelles politiques et
procedures et mis en oeuvre par des institutions sp6cialis6es au niveau national et local, devront 
6tre mis au point pour les cadres et le personnel administratifs locaux sur une 6chelle suffisante 
pour r6pondre aux besoins de chaque pays. 

2109. Pour Otre couronn6s de succbs, les programmes de formation professionnelle
doivent d6passer le niveau des besoins de chaque projet pour viser h la cr6ation d'61ites 
nationales de professionnels qualifi6s, au renforcement des associations professionnelles et h 
I'am6lioration progressive des normes professionnelles. 

2.110. La formation devra Otre fournie h trois niveaux de personnel: 
" en haut, pour les d6cideurs, 'accent sera mis sur la gestion urbaine fondamentale et les 

meilleurs moyens d'organiser les services urbains; 
" 	 au niveau moyen, pour les administrateurs techniques et financiers, on se concentrera sur 

les activit6s interdisciplinaires, la gestion des budgets urbains, les marges brutes 
d'autofinancement, les aspects financiers et techniques des projets, I'entretien des 
infrastructures et r'art de la n6gociation, 

" et pour les ex6cutants, la formation sera ax6e sur le savoir-faire pratique. 

2.111. Pour tirer le meilleur parti possible de leurs programmes de formation 
professionnelle et de I'assistance technique disponible, les agences locales doivent coordonner 
leurs activit6s. IIleur faut 6tudier les possibilit6s d'obtenir I'aide d'autres institutions du tiers
monde ainsi que les moyens de profiter des associations locales, et envisager la formation en 
groupe par opposition h cella d'individus isol6s. 
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L'INTEGRATION DES PROJETS ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
2.112. Concept spatial plut6t que secteur ba proprement parler, le d6voloppement urbain 
fournit de bonnes occasions d'int6grer, dans des lieux pr6cis, divers programmes et projets
auxquels participent les secteurs traditionnels. Bien que certains programmes et prcjets doivent 
continuer bi 6tre mis en oeuvre dans le cadre de leur secteur sp6cifique, on s'accorde 'ipenser 
que I'int~gration effective des composantes sectorielles, au niveau des projets, est une n6cessit6 
si l'on veut obtenir des interventions urbaines qui parviennent h r~aliser leur potentiel au 
maximum. 

2.113. Cette nouvelle fagon d'envisager le d6veloppement urbain mbnera h un plus grand
nombre de projets int~gr6s, dits "Projets de d6veloppement urbain", qui d6passeront le cadre du 
quartier caract6ristique de bien des projets d'investissement du pass6, pour mettre davantage
I'accent sur la mise au point de solutions globales, au niveau de I'ensemble de la ville, pour les 
problbmes urbains. Ces projets de d~veloppement urbain devront se pr~occuper davantage de 
la gestion urbaine au sens le plus large, et tenir compte non seulement de l'efficacit6 des 
institutions publiques mais aussi des relations entre tous les participants, publics et priv~s, et de 
leur contribution 'a1'6conomie urbaine. 

2.114. Les projets de d6veloppement urbain sont d6finis par les caract6ristiques 
suivantes : 
" 	 ils impliquent la participation de deux secteurs au moins (ex : transports et 6quipements 

collectifs; logement et services sociaux, etc.), 
* 	 ilsont des composantes mat6rielles et institutionnelles, 
* 	 et ils ont pour objectif d'am~liorer la productivit6 sociale et 6conomique dans les zones 

urbaines. 

2.115. Pour mener les projets de d6veloppement urbain bonne fin, ilfaut que les cadres 
politiques des diff6rents secteurs soient compatibles, qu'ils n'entrent pas en conflit. Une 
coordination g6n6rale permettra d'unifier les politiques gouvernementales au niveau op6rationnel, 
et les agences impliqu6es dans le d6veloppement urbain pourront faire le meilleur usage de 
ressources limit6es, 6viter les gaspillages, et maintenir au minimum les empibtements et les 
conflits entre leurs objecifs. Le succbs des projets et programmes de d6veloppement urbain, 
int~gr6s ou non, d6pend non seulement des relations fonctionnelles internes, mais aussi des 
dispositions institutionnelles et du cadre juridique dans lesquels ils doivent Otre mis en oeuvre, 
ainsi que de I'efficacit de leur ex6cution. 

2.116. La coordination g6n6rale n~cessaire aux projets de d6veloppement urbain doit 6tre 
du ressort des agences nationales charg6es de formuler les politiques globales et les plans de 
d6veloppement urbain h grande 6chelle. Par cons6quent, les mesures do coordination 
commenceront ' Otre prises au niveau national pour les finances et la planification, et elles 
devront tenir compte des priorit6s et politiques sectorielles dans le d6veloppement urbain, des 
strategies interr~gionales, de la participation financiere du gouvernement central aux projets de 
d~veloppement urbain et/ou au budget administratif des villes, et de la situation g6ographique 
des industries importantes. 

2.117. Le succbs des projets de d6veloppement urbain d6pend aussi des autorit6s locales 
et r6gionales. Elles peuvent y concourir de nombreuses fagons, notamment en entreprenant les 
6tudes de planification pour des centres urbains ou r~gionaux s6lectionn6s, en d6terminant les 
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zones b d6volopper en priorit6, en mettant en place des cadres efficaces pour I'organisation des
projets, en recherchant et en proposant des solutions aux problbmes politiques associ6s aux 
programmes envisag6s (ex : normes de construction, recouvrement des cots, subventions 
: rois6es, etc.), en d6terminant les besoins financiers et les moyens de financement, et en prenant 
les dispositions institutionnellos utiles. 

2.118. L'exp6rience acquiso jusqu'ici dans les projets de c6voloppement urbain confirme 
non seulement que la natuue m~me des systbmes urbains n6cessite de solides liaisons entre les
diff6rents secteurs, mais aussi que ce genre de projet peut 6tre mis en oeuvre avec succbs. 

LA COORDINATION AU NIVEAU DES PROJETS 
2.119. La prolif6ration des organismes publics et priv6s de d6veloppemant urbain a eu 
pour r6sultat, dans de nombreux cas, un manque de coordination et de logique dans la mise en 
oeuvre des projets et des programmes. Les problbmes de coordination peuvent se manifester 
h deux niveaux diff6rents. Horizontalement, les activit6s des agences nationales, r6gionales et 
municipales peuvent ne pas 8tre harmonis6es, et verticalement, divers niveaux d'autorit6
gouvernementale ou administrative peuvent s'ignorer les uns les autres dans les questions de 
d6veloppement urbain. 

2.120. Tout d'abord, une bonne coordination n6cessite un changement d'attitude de la 
part des personnes et institutions concern6es. Toutes les institutions qui participent directement 
h un projet donn6 doivent s'efforcer de 'envisager globalement. Les implications de chaque projet 
pour les autres se.teurs et pour I'ensemble de la ville seront ainsi perques plus clairement. 

2.121. Compte tenu de la n~cessit6, pour les autorit6s locales, de jouer un r6le plus
important dans la planification et la gestion de leur propro d6veloppement urbain, les mesures 
de coordination doivent comprendre la d6centralisation de 'autorit6 coordinatrice, une plus
grande participation des organisations populaires, et une plus grande volont6 d'avoir recours h 
la n6gociation pour rapprocher les points de vue. 

2.122. IIexiste diff6rentes m6thodes, techniques et m6canismes d'am6lioration de la 
coordination dans la planification du d6veloppement urbain et la mise en oeuvre des projets. En 
voici quelques exemples I 6change r6gulier de renseignements entre agences pour profiter de 
'exp6rience acquise, n6gociation entre agences en cas d'opposition entre leurs politiques et leurs 

programmes, volont6 d'en r6f6rer h I'autorit6 sup6rieure en cas d'6chec des n6gociations au 
niveau inf6rieur, d6finition pr6cise et reconnaissance r6ciproque du ressort de toutes les agences,
institutionnalisation de proc6dures qui garantissent l'incorporation du point de vue de chaque 
agence dans la prise des d6cisions, et 61aboration de directives claires par l'autorit6 sup6rieure 
de coordination. 

2.123. IIne faut pas oublier qu'il n'existe pas de cadres institutionnels universels pour la 
coordination du d6veloppement urbain. IIfaudra cr6er des cadres institutionnels sp6cifiques en 
tenant compte des particularit6s locales. La coordination doit aussi tenir compte de 1'6tendue et 
de 1'6chelle des programmes d'urbanisation. IIn'en reste pas moins que les bonnes relations et 
le partage des int6rdts doivent constituer le premier pas dans toutes les tentatives d'am6lioraton 
de la coordination des projets. 
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3. L'EXPERIENCE DU GROUPE DE LA BAD DANS LES ZONES URBAINES 
3.1. Depuis ses d6buts h la fin des ann6es 1960, le groupe de [a BAD a financ6 un grand
choix de projets dans les zones urbaines. En gros, 84 % de ses projets et 87 % de ses 
investissements ont eu pour cadre des zones urbaines. IIest intervenu dans les secteurs 
traditionnels :6quipements collectifs, transports, d6veloppement social et industriel. Bien qu'il ait 
particip6 h peu de projets de transports urbains, le groupe de la BAD a consacr6 une grande 
partie de son assistance bt l'investissement de capitaux dans les 6quipements publics. 

3.2. Malgr6 son exp6rience consid6rable dans les zones urbaines, le groupe de la BAD dolt 
encore prendre en compte les grandes questions urbaines dans la mise au point de ses projets,
ainsi que le contexte urbain global qui est leur cadre. IIlui faudra aussi 6tudier les effets potentiels
des projets de transports et de d6veloppement agricole et rural sur les zones urbaines. IIest rare 
que les projets mentionnent le renforcement des institutions parmi leurs objectifs ou 616m3nts 
principaux. Les Plans et strategies de d6veloppemnt national n'analysent pas l'importance
6conomique de l'urbanisation, pas plus qu'ils nenvisagent les principales questions en rapport 
avec le d6veloppement 6conomique urbain. 

3.3. Cependant, les questions de recouvrement des coOts, dans les projets d'6quipements
collectifs, ont sensibilis6 le groupe de la BAD aux problbmes du c.6veloppement urbain et 
augment6 son int6rdt pour le renforcement des institutions locales. 0 1s'accorde maintenant h 
penser, par exemple, que l'int6gration des projets et I'am6lioration de [a coordination entre les 
secteurs traditionnels sont des n6cessit6s si l'on veut amplifier les effets b6n6fiques des activit6s 
du groupe de la BAD dans les zones urbaines. Pour rendre sa contribution plus efficace dans 
'avenir, le groupe devra faire davantage, mieux et plus rapidement. 

3.4. Pour y parvenir, le groupe de la BAD devra am6liorer ses propres capacit6s d'examen 
de [a port6e globale de l'urbanisation et de sa rapidit6 sur les politiques et les programmes. IIlui 
faudra donc augmenter ses moyens techniques d'analyse des questions urbaines et fournir une 
assistance technique aux pays-membres pour la conception et la mise en oeuvre de leurs 
programmes et projets de d6veloppement urbain dans I'avenir. Le groupe de la BAD devra aussi 
mettre sur pied des structures de recherche et des bases de donn6es sur les tendances de 
l'urbanisation, sur les questions de d6veloppement et sur I'efficacit6 6ventuelle des solutions de 
substitution. 

LE FINANCEMENT DES SECTEURS ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
3.5. Le groupe de la BAD ne dispose pas d'une organisation interne sp6cialis6e dans les 
projets urbains. Son assistance technique et financibre est pass6e par les programmes des 
secteurs traditionnels : 
" Les 6qulpements collectfs. Depuis 1970, la part de la BAD ou du FAC dans le financement 

des projets d'adduction d'eau et d'assainissement s'est montr6e substantielle. D'importants 
projets ont aussi 6t6 financ6s dans le domaine de 1'6nergie :centrales 6lectriques, barrages, 
r6seaux de distribution, etc. 

" Les projets do transports urbains at InterurbaIns. Le groupe de la BAD s'est surtout 
intress6 aux transports au niveau national. Les projets financ6s comprennent des 
installations portuaires, des a6roports, des chemins de far, des r6seaux routiers nationaux, 
etc. Le fonctionnement et I'entretien des r6seaux routiers et des autres systbmes 
d'infrastructures ont pris une importance de plus en plus grande. 
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" 	 L t rp ; du socteur sociaL Le groupe de la BAD a financ6 des 6tablissements de soins 
ainsi quG des projets d'enseignement sp6cialls6 et technique. BSaucoup de ces projets 
6talent situ6s en milieu urbain. 

* 	 Le d6veloppement Industrial at lea petites ontreprises artlsanales. Le soutien de groupe de 
la BAD aux investissoments industriels a 6t surtout dirig6 vers los entieprises bigrande 
6chelle au niveau national. IIa aussi fourni du cr6dit pour r'expansion des petites et 
moyennes entreprises. 

LES ACTIVITES ET L'EXPERJENCE DES AUTRES DONATEURS 
3.6. La Banque Mondiale, I'HABITAT, le FAC et 'USAID sont parmi les donateurs bilat6raux 
ot multilat6raux les plus actifs dans les zones urbaines en Afrique. 

3.7. Au d6but, la Banque Mondiale s'est surtout consacr6e aux infrastructures de base et 
aux 6quipements collectifs, et un grand nombre de ses pr~ts ast all6 h des projets de distribution 
d'eau. Mais au d6but des ann6es 1970, elle a reconnu que ses activit6s devaient Otre 61argies au 
soutien actif du processus d'urbanisation dans son ensemble. 

3.8. Un des premiers objectifs de la Banque Mondiale 6tait 'assistance aux gouvernements 
de ses pays-membres pour la fourniture de services urbains officaces et h [a port6e de tous. Cet 
objectif prenait en compte la n6cessit6 de coordonner, sur l'onsemble de la ville, les 
investissements dans le logement, les infrastructures, les transports, la cr6ation d'emplois ot les 
services socaux, et de financer les services urbains non plus par des subventions du secteur 
public, mais par le recouvrement des coots sur les b6n6ficiaires de ces services. L'accessibilit6 
financibre est devenue une priorit6, et les investissements ont 6t6 orient6s davantage, et 
r6gulibrement, vers les besoins r6els des pauvres des villes. 

3.9. A partir de son exp6rience, la Banque Mondiale s'est rendu compte que, bien qu'elle 
ne soit pas bi m6me de r6soudre directement les problbmes du d6veloppement urbain, elle 
pouvait servir de catalyseur en d6montrant des solutions techniques abordables pour le 
logement, les infrasti jc.ures et les transports, la possibilit6 de mettre au point une planification 
urbaine globale et des proc6dures d'investissement appropri6es aux changements rapides du 
paysage urbain, et la reproductvit6 des projets dans lesquels ces caract6ristiques 6talent 
incorpor6es. 

3.10. Dans ce contexte, les Interventions de la Banque Mondiale avaient seulement des 
objectifs limit6s. L'exp6rience aidant, les projets suivants commengaient h s'attaquer aux 
questions plus vastes de politique g6n6rale et institutionnelle qui auraient davantage de 
cons6quences sur l'ensemble des sectours. L'approche de la Banque Mondiale 6tait celle de 
I'apprentissage sur le tas. Actuellement, la Banque Mondiale continue h s'occuper de projets de 
d6veloppement urbain en mettant de plus en plus I'accent sur le financement des programmes 
at sur le d6veloppoment des institutions. 

3.11. Le Centre des Nations Unies pour les 6tablissements humains (HABITAT) est la seule 
agence de I'ONU sp6cialis6e dans les questions de logement et de d6veloppement urbain. Dbs 
ses d6buts, IHABITAT s'est int6ress6 h 'aide aux gouvernements pour parvenir h un 
d6veloppement soutenable, avec un fort accent sur I'am6lioration des conditions do logement et 
du niveau de vie des pauvres. rHABITAT aide aussi les pays en d6veloppement h faire face h 
I'urbanisation galopante, et il s'est lanc6 dans la recherche et la coop6ration technique. 
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3.12. Depuis peu, r HABITAT se consacre de plus en plus ,1aider las pays en d6veloppement
h cr6ir un climat favorable b.une coop6ration plus effective des secteurs public at priv6, ainsi que
des organisations non gouvernementales, dans les zones urbaines. Pour cr6er ce climat, il faut 
susciter la participation de tous au secteur du logement et aux services urbains; promouvoir une 
conception int~gr6e du d6veloppement urbain; am6liorer I'environnement urbain; augmenter la 
participation du secteur priv6 officiel et non structur6 au d6vloppement 6conomique; am6liorer 
le financement du logement; renforcer las capacit(s de gestion des autorit6s locales; susciter la 
participation des agences non gouvernementales, des organisations communautaires et autres 
groupes particuliers au d6veloppement des communaut6s; et promouvoir une plus grande
sensibiit6 aux dimensions sociales et -nulturellesde l'urbanisation. I'HABITAT coopbre 6troitement 
avac le PNUD et d'autres agences internationales dans le financement de I'assistance technique 
at de la formation professionnelle. 

3.13. Depuis plus de 25 ans, le Fonds d'aide et de coop6ration du gouvernement frangais
coopbre avec des gouvernements africains pour r6soudre les problbmes du logement at du 
d6veloppement urbain. Ses projets exp6rimentaux sont articul6s autour de six thbmes: 
construction d'unit6s de logement; 6nergie; habitat et d6veloppement urbain; financement de 
I'habitat; gestion des terrains; services urbains et structures de gestion locales. Bien qua
I'assistance frangaise soft limit6e principalement h la recherche et b I'exp6rimentation, elle a mis 
en 6vidence [a n6cessit6 de faire coop6rer davantage les secteurs public et priv6, ainsi qua les 
agences des gouvernements centraux at dos autorit6s locales, pour obtenir un consensus sur 
des objectifs politiques precis at des strat6gies compatibles avec les objectifs globaux de 
d6veloppement, le cadre macropolitique, les projections budg6taires et le programme
d'investissements de chaque pays. 

3.14. L'Office des programmus d'habitat et d'urbanisme de I'Agence des Etats-Unis pour le 
d6veloppement international (USAID) se consacre au logement at au d6veloppement urbain 
depuis 25 ans. IIadministre le Programme de garantie de I'habitat qui a financ6 plus de 210 
projets dans une quarantaine de pays. L'Office des programmes d'habitat at d'urbanisme 
participe aussi b toute une gamme d'activit6s urbaines, qui comprennent la mise au point des 
politiques at des programmes ainsi qua la formation professionnelle at la recherche. Sas activit6s 
politiques s'articulent autour de cinq thbmes principaux : politique de I'habitat, financement du 
d6veloppement urbain at des infrastructures, secteur non structur6, d6centralisation at politique
foncibre. Toutes les activit6s de I'Office des programmes d'habitat at d'urbanisation sont sous
tendues par la recherche de 1'6quit6, de Iap6rennit6 du d6veloppement at de la pr6servation de 
I'environnement L.a longue exp6rience de I'Office des programmes d'habitat at d'urbanisation ra 
aussi men6 h r6orienter son financement urbain sur une ligne plus pragmatique. 

LES ENSEIGNEMENTS DU PASSE 
3.15. Le modble d'encadrement du d6veloppement urbain des ann6es 1970, fond6 
principalement sur le financement de chaque projet par les gouvernements centraux at les 
agences du secteur public, n'a pas 6t6 couronn6 de succbs. Bien qua I'approche au coup par 
coup, projet par projet, aft permis des am6liorations sp6cifiques dans les domaines de I'habitat,
de I'am6nagement dos terrains at des services, de la distribution d'eau at de I'assainissement,
des transports, de I'6nergie, de la sant6 at de I'enseignement, I'insttutionnalisation at la 
reproductivit6 des efforts ont 6t6 moins qua satisfaisantes at leurs effots globaux d6cevants. 

3.16. Cest pourquoi on s'accorde de plus en plus h penser qua les investissements projet 
par projet ne constituent pas, pour des questions d'6chelle, la solution aux problbmes du 
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d6veloppement urbain. Une nouvelle approche est en train de se constituer, qui met davantage 
l'accent sur le financement des programmes, le d6veloppement des institutions, la gestion 
municipale, la mobilisation des ressources locales, le fonctionnement et I'entretlen des systbmes 
d'infrastructures, etc. L'assistance technique et les 6tudes flnanc6es actuellement par les agences 
internationales refibtent d6jh ce changement d'attitude. 

3.17. Cette nouvelle approche n6cossite des r6formes do structure pour les institutions et un 
changement du r6le du secteur public dans le processus d'urbanisation, dans le but de d6l6guer 
davantage de responsabilit6s au niveau local. Cependant, la pratique do la gestion locale devra 
6tre am6lior6e, de m~me quo les capacit6s administratives. L'accent devra 8tro mis sur la 
formulation des politiques ot le d6veloppement des institutions, 6tant bien entendu aue l'on devra 
tenir compte des aspects temporels du processus d'urbanisation ot des capitaux bi investir. 
Compte tenu de la rapidit6 de l'urbanisation et de la gravit6 des problbmes b r6soudre, le facteur 
temps est devenu crucial pour le d6veloppement IIfaut se d6p~cher de mettre en oeuvre une 
approche plus strat6gique et plus syst6matique au d6veloppement urbain. 

3.18. En g6n6ral, I'exp6rience du groupe de la BAD est la m~me quo celle des autres 
agences internationales :la conclusion la plus importante demeure qu'on ne peut plus mettre des 
projets en oeuvre dans un isolement relatif des uns par rapport aux autres. Le groupe de la BAD 
pout tirer les legons de son exp6rience substantielle dans les milieux urbains pour se placer en 
bonne position afin de promouvoir une approche plus int6gr6e aux politiques urbaines, h la 
planification et aux projets chez ses pays-membres. En d6finissant clairement sa propre politique 
pour les zones urbaines, le groupe de la BAD sera b-mime de conseiller ot d'assister ses pays
membres bi coordonner leur d6veloppement aux niveaux national, r6gional et local. Bien quo le 
groupe do la BAD aft coop6r6 surtout, dans le pass6, avec les agences du secteur public et qu'il 
aft l'intention de continuer bt le faire, il pourra jouer un r6le d'importance dans la red6finition des 
attributions respectives du secteur public ot du secteur priv6 dans le d6veloppement urbain de 
'avenir. 

4. 	 POLmQUE GENERALE DE FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BAD 
DANS LES ZONES URBAINES 

4.1. En publiant cotte d6claration de politique g6n6rale urbaine, le groupe do la BAD 
reconnaIt qu'il n'existe pas en soi de "secteur urbain" comparable aux secteurs traditionnels de 
ses op6rations. Les termes "urbain" ot "d6veloppement urbain" s'appliquent h des zones 
g6ographiques I'int6rieur desquelles on retrouve tous les secteurs traditionnels (transports, 
6quipements collectifs, enseignement, etc.), ce qui fournit l'occasion d'int6grer les activit6s de 
diff6rents secteurs pour maximiser lour impact en un lieu donn6 gr~ce bt la mise en oeuvre de 
"projets do d6veloppement urbain". 

4.2. Le groupe de la BAD cherchera h atteindre les objectifs suivants dans les zones 
urbaines : 

" 	 mise en oeuvre de strat6gies d'6quilibre g~ographique. Les d6s6quilibres entre les r6gions 
ot les difficult6s des moins d6velopp6es feront l'objet d'investissements dans les activt6s 
6conomiques pour lesquelles les r6gions les plus pauvres b6n6ficient d'avantages relatifs. 

" 	 adoption do normes appropri6es pour les 6quipements collectifs ot les services urbains, de 
fagon quo leurs coOts ne soient pas trop 6lev6s pour les pays-membres, ni pour les 
m6nages ot les entreprises qui en b6n6ficient; 
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0 	 et cr6ation du plus grand nombre possible d'emplois urbains et augmentation maximum 
des revenus des families, des petites et moyennes entreprises et du secteur non structur6. 
IIfaudra accorder davantage d'attention au secteur non structur6 car c'est lui qui emploie
le plus grand nombre de pauvres et produit des biens et des services pour les couches les 
plus d6favoris6es de la population. IIfaudra aussi mettre en oeuvre, dans le secteur public,
des 	politiques qui faciltent I'accbs au cr6dit et la mise en place des infrastructures 
n6cessaires au d6veloppement 6conomique et biI'am6nagement des terrains. 

4.3. Le financement du groupe de la BAD dans les zones urbaines comprendra une 
assistance directe au soulagement de la pauvret6 (dans les domaines du logement, de la sant6, 
de la distribution d'eau entre autres) et une assistance aux activit6s 6conomiques susceptibles
de fournir des emplois b un grand nombre de pauvres (usines, entreprises artisanales, 
d6veloppement des ressources humaines, etc.). 

LES BUTS DE LA BAD DANS LES ZONES URBAINES 
4.4. L'objectif fondamental du groupe de la BAD est de contribuer au d6veloppement
6conomique et social de ses pays-membres. En collaboration avec ces pays, le groupe se 
consacrera aux buts suivants : 
" promouvoir les mesures qui auront le maximum de cons6quences b6n6fiques sur le 

d6veloppement urbain, 
" 6quilibrer les systbmes nationaux d'6tablissements humains de sorte que les m6tropoles 

et les villes moyennes se d6veloppent en fonction de Iiurs atouts et de leur potentiel 
6conomique particulier, 

* acc6l6rer le d6veloppement 6conomique de chaque pays grace h des infrastructures de 
base efficaces, 

* am6liorer la gestion urbaine dans les grandes villes, les villes secondaires et les villes
march6s, 

" ainsi que la qualit6 de la vie pour le plus grand nombre possible de families h revenus 
faibles en augmentant leur participation aux b6n6fices 4conomiques d'un d6veloppement 
urbain am6lior6. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET UGNES DIRECTRICES 
4.5. Le financement des projets urbain, par le groupe de la BAD suivra les principes
fondamentaux suivants : 
* 	 le d6veloppement des zones urbaines envisag6es comme des moteurs de la croissance 

6conomique nat,onale recevra un soutien actif, 
* 	 les politiques tiendront compte de la situation actuelle et des tendances 6volutives des 

systbmes nationaux d'6tablissements humains, tout en cherchant h r6duire leur 
cons6quences n6fastes et h renforcer leur impact b6n6fique, 

* 	 et les pr~ts seront accord6s en priorit6 aux investissements les plus rentables en matibre 
de croissance 6conomique, les plus productifs en b6n6fices h r6investir et les moins 
suscepUbles de n6cessiter des subventions suppl6mentaires. 
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LES POUTIQUES DE FINANCEMENT SECTORIEL DANS LES ZONES URBAINES 

LES STRATEGIES 
PolitlIques macroconorniques at urbanisatlon 
4.6. Le groupe de la BAD reconnait quo les politiques macro6conomiques ont des effets 

importants sur le d6' eloppement urbain et, par cons6quent, ilsoutiendra les r6formes dont les 

objectifs seront les suivants : 61imination des obstacles et des subventions, lib6ralisation des 
march6s des capitaux, du travail et des biens, mobilisation de '6pargne, et am6lioration de la 
gestion et de 'efficacit des autorit6s locales. Le groupe de la BAD emploiera ses ressources 
humaines et financibres a aider ses pays-membres h mettre au point une approche 6quilibr6e au 

d6veloppement, destin.e b.promouvoir [a croissance 6conomique des villes ot des campagnes. 

4.7. Le groupe do la BAD encouragera ses pays-membres h adopter des politiques 
macro6conomiques dont l'objectif sera do faciliter les investissements du secteur priv6, la cr6ation 
de nouvelles entreprises et cello du plus grand nombre d'emplois possible. IIfaudra pour cela 
rationaliser, h tous les niveaux, les politiques destin6es b cr6er 'environnement institutionnel 
n6cessaire h un d6veloppement 6conomique efficace. Le groupe de la BAD aidera ses pays
membres h am6liorer la coordination entre leurs diff6rents niveaux d'autorit6 charg6s de mettre 
on oeuvre les r6formes ma,;ro6conomiqties. 

Croissance 6conomlque, efficact6 et 6qult6 

4.8. Le groupe de la BAD pense quo le meilleur moyen d'atteindre les objectifs d'6quit6 ot 
de soulagement de la pauvret6 consiste b.promouvoir ot bi maintenir des 6conomies saines. Pour 
y parvenir, le groupe do ia BAD soutiendra activement les initiatives destin6es h rendre plus 
productives les families h ievenus faibles ou moyens. 

4.9. Le groupe do [a BAD favorisera I'investissement de capitaux dans les localit6s qui 
disposent d'avantages relatifs et cherchera h faciliter la participation aux b6n6fices de la 
croissance des groupes h revenus faibles de ces Iocalit6s. De plus, le groupe de la BAD 
collaborera avec les pays-membres pour la r6duction des in6galites seciales au moyen de 
programmes sobux d'assistance directe aux m6nages h revenus faibles (ex: sant6, 
enseignement, d6velopponent des ressources humaines, etc.). 

L'Asslstance aux m6tropoles at aux grandes Wes 

4.10. Le groupe de la BAD se rend compte quo le d6veloppement des grandes villes est 
essential h la croissance 6conomique moderne et h la promotion nationale. Le groupe de la BAD 
cherchera bi am6liorer la productivit6 et bi augmenter la production des grandes villes en lour 
fournissant des pr6ts, do ['assistance technique ot do la formation professionnelle. L'accent sera 
mis sur la cr6ation de conditions soutenables qui permettront aux orandes villes de jouer leur r6le 
d'ouverture sur les march6s mondiaux et de centres de modernisation et de d6veloppement 
6conomique. 

4.11. Le groupe do la BAD continuera h financer les projets do mise en place de r6seaux do 
transports ot de communications efficaces, ot aussi de services urbains ot d'6quipements 
collectifs flables. IIcoop6rera avec ses pays-membres pour am6liorer les conditions de logement, 
r'enseignement do base, les services do sant6 ot les services sociaux dans les zones de forte 
concentration en families pauvres. Et comme c'est dans les grandes villas quo les problbmes 
d'environnement se posent do la fa'on la plus aigud, le groupe de la BAD soutiendra activement 
les mesures de contr6le ot de r6duction do la pollution dans les zones urbaines. 
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L'Assistance aux vi/les s~condalres 
4.12. Le groupe de la BAD soutiendra les politiques et les programmes de stimulation de la 
croissance des villes secondaires qui sont de v6ritables foyers de croissance. IIcollaborera avec 
les pays-membres pour r6duire le co~t de ram6nagement des villes secondaires et cr6er un 
climat favorable h leur fonction de centres r6gionaux aussi officaces que possible. L'accent sera 
mis sur la r6duction des co~ts des infrastructures et des services, et sur l'61imination des 
obstacles au d6veloppement du secteur priv6. Le groupe de la BAD ne soutiendra pas, et ne
financera pas, les tentatives do diversificatiun dt, 1'economie du3-,cs secondaires grace h des 
moyens fondamentalement anti-6conomiques (ex: transplantation d'entreprises du secteur officiel, 
etc.). 

4.13. Le groupe de la BAD so rend compte aussi qu'il est n6cessaire d'augme.iter les flux 
de tr6sorerie et les revenus au niveau local grace h des emplois plus nombreux dans le secteur 
non structur6. IIcollaborera donc avec les pays-membres pour encourager 1s d6veloppement des 
entreprises artisanales et des branches d'activit6 6conomique qui emploient beaucoup de main 
d'oeuvre et utilisent des mat6riaux et des produits locaux. II soutiendra aussi les initiatives 
destin6es h fournir du cr6dit aux villes secondaires qui auront la capacit6 d'employer des capitaux 
b bon escient. 

L'Asslstance aux petites villes et au d6veloppement r6glonal 
4.14. Le groupe de la BAD se rend compte quo les r6sutats des strat6gies de
d6veloppoment agricole et urbain peuvent dtre am6lior6s quand leurs implications urbaines sont 
consid6r6es comme des composantes fondamentales de la m6me strat6gie. IIcoopdrera avec 
les pays-membres pour renforcer les relations entre zones urbaines et zones rurales, exploiter
les potentiels de croissance r6gionaux, fournir des services publics plus 6quitablement, et 
capitaliser sur les avantages respectifs des villes secondaires et des villes-march6s. 

4.15. Le groupe de la BAD reconnat aussi quo 'attrait 6conomique des villes-march6s pout
Otre accru grace h des investissements appropri6s dans les services, les 6quipements collectifs 
et les infrastructures. IIsoutiendra los politiques de stimulation do la croissance des villas
march6s, en tant quo moyens de parvenir b "ine r6partition plus 6quilibr6e de la population entre
 

m~me
les diff6rentes villes d'un pays, ot de cr6er davantage de centres de d6voloppement
 
6conomique.
 

4.16. Le groupe do la BAD participera, dans les villes-march6s, aux projets destin6s h
am6liorer les services sociaux de base ot les 6quipements collectifs municipaux; h cr6er des 
conditions qui permettent aux families de satisfaire elles-m~mes leurs besoins en logement; h 
am6liorer les infrastructures mat6rielles essentielles aux activit6s productives; h renforcer les 
capacit6s de planification ot de gestion des autorit6s municipales; h promouvoir 'expansion des 
activit6s 6conomiques appropri6es pour les viles-march6s grace h des stimulants et h un climat 
favorable; ot h construire des routes pour relier les villes-march6s entre alles et avec les centres 
urbains plus vastes. 

Terrains, Infrastructures et logement 
4.17. Le groupe do la BAD aidera ses pays-membres h r6soudre leurs problbmes de 
propri6t6 foncibre en mettant au point des proc6dures de transaction simplifi6es et en cr6ant des 
cadastres. IIencouragera les autorit6s locales h adopter des normes d'utilisation des terrains 
souples et abordables, compatibles avec les ressources financibres et les besoins futurs do 
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chaque ville en terrains h bdtir. Le groupe de la BAD encouragera les pays-membres bi augmenter 
le recouvrement des coOts de I'am6nagement des terrains pour accroitre les ressources 
consacr6es au d6veloppement IIsoutiendra les initiatives destin6es h 61iminer les obstacles au 
bon fonctionnement des march6s fonciers et h fournir des occasions d'association entre les 
secteurs public et priv6 pour I'am6nagement des terrains. 

4.18. Le groupe de la BAD interviendra dans la fourniture d'infrastructures seulement quand 
la demande sera effective (par exemple, il financera les r6seaux de distribution d'eau et 
d'assainissement n6cessaires h I'am6nagement d'un nouveau lotissement r6sidentiel). Les 
investissements pr6matur6s en infrastructures de haute qualit6 destin6es h un petit nombre 
d'usagers ne seront pas financ6es. Le groupe de la BAD soutiendra aussi les mesures en vue 
de faire b6n6ficier les pauvres de la collecte des d6chets solides, de so d6barrasser des d6chets 
de manibre appropri6e, et de surveiller I'application des r6glements dans ce domaine. II 
soutiendra les initiatives en vue do fournir des services sociaux aux pauvres des villes, 
d'encourager [a participation communautaire, etc. En ce qui concerne les transports urbains, le 
groupe de la BAD encouragera ses pays-membres bi fixer des tarifs assez 61ev6s pour recouvrer 
les coots d'investissement et de fonctionnement, h 6viter la r6glementation excessive des 
transports assur6s par le secteur priv6, et h ne pas donner une trop grande priorit6, dans leur 
planification, aux automobiles poss6d6es par la minorit6. 

4.19. Le groupe de la BAD pr6conise le recouvrement total des coOts des infrastructures et 
des services urbains, ainsi que la mise au point et 'adoption de techniques appropri6es qui 
permettront de r6duire ces coots. Dans cette m~me optique, le groupe de la BAD pr6conise aussi 
la mise en place de politiques do tarification diff6renci6e qui r6sulteront on subventions crois6es 
au b6n6fice des families aux revenus les plus faibles. 

4.20. Le groupe do la BAD pr6conise I'adoption do normes flexibles et appropri6es pour les 
infrastructures et [0 logement Les programmes fiables d'entretien, de remise en 6tat ot de 
r6habilitation b6n6ficieront d'une haute priorit6. Le groupe de la BAD pr6conise de confier aux 
autorit6s locales la responsabilt6 do I'entretien ot du fonctionnement des services publics, ainsi 
quo les moyens d'accroftre leurs revenus pour pouvoir le faire. 

4.21. Le groupe de la BAD soutiendra les politiques et initiatives de d6sengagement du 
secteur public de la fourniture d'unit6s de logement pour le consacrer aux activit6s quo le secteur 
priv6 no peut pas entreprendre, comme les infrastructures en dehors des lotissements, le 
cadastrage, etc. 

4.22. Le groupe de la BAD soutiendra les mesures destin6es h accroitre le r61e du secteur 
priv6 dans la fourniture de I'habitat. IIpr6conise la r6vision des textes juridiques et r6glementaires 
ainsi quo des normes qui constituent des obstacles pour les entreprises artisanales du secteur 
non structur6 du logement, et il oeuvrera h 'expansion du cr6dit global disponible pour 
'ensemble des groupes de revenus. Le groupe de la BAD soutiendra [a promotion du logement 
locatif quand cette solution sera appropri6e. 

4.23. Le groupe de la BAD coop6rera avec sos pays-membres dans la restructuration des 
politiques de financement de I'habitat, avec pour objectif la diminution des subventions au cr6dit 
do fagon quo les subventions r6duites produisent aussi peu do distorsions quo possible sur la 
r6partition et I'emploi des ressources dans le secteur du logement et ailleurs. Do plus, le groupe 



35 

de la BAD soutiendra les institutions viables de financement du logement en offrant du cr6dit h 
toutes les couches de la population. 

La participation du secteur prlv6 
4.24. Le groupe de la BAD soutiendra activement les initiatives des pays-membres en vue 
d'am6liorer 'efficacit6 des entreprises du secteur priv6 officiel et non structur6 : 61imination des 
r6glements et proc6dures inappropri6s, et mise en vigueur d'une r6glementation rationalis6e; 
soutien direct h la promotion do systbmes de cr6dit financibrement viables pour les entreprises 
artisanales; 61imination des pr6jug6s des institutions financibres contre les pr~ts et I'assistance 
technique aux petites entreprises; 61imination des restrictions aux march6s fonciers et h la 
fourniture des services n6cessaires b. la croissance des revenus et h [a cr6ation d'emplois;
promotion du d6veloppement des ressources humaines; at 61imination des obstacles 
institutionnels h 'expansion du secteur non structur6 et h la participation des femmes au 
d6veloppement. 

4.25. De plus, le groupe de la BAD encouragera les programmes et les mesures en faveur 
d'une augmentation des investissements du secteur priv6 dans les zones urbalnes. IIcherchera 
h accroitre les investissements du secteur priv6 dans les infrastructures et les services urbains 
pour r6duire la pression sur les ressources publiques. Le groupe de la BAD soutiendra les 
politiques de tarification du secteur priv6 fond6es sur le recouvrement total des coots quand elles 
tiendront effectivement compte du niveau des frais et de la justice des prix de fagon bine pas
61iminer les groupes b.revenus faibles. Le groupe de la BAD soutiendra aussi la privatisation de 
certains services urbains quand les capacit6s de gestion des soci6t6s priv6es seront ad6quates. 

UEnvironnement urbaln 
4.26. Le groupe de la BAD aidera les pays-membres b int6grer les questions
d'environnement dans la planification urbaine et bi adopter des strat6gies pr6ventives de 
protection de I'environnement. II encouragera les pays-membres b am6liorer leurs textes 
juridiques at r6glementaires at leurs institutions en rapport avec les droits d'utilisation des terrains 
at des eaux, [a propri6t6 foncibre, la planification urbaine et rurale ainsi que la planification 
d6mographique. IIfinancera les 6tudes de I'environnement humain dans les villes grandes et 
petites et dans les r6gions agricoles, pour 6valuer les dangers et les cons6quences des 
problbmes d'environnement sur la sant6 publique. Tous les projets qui risquent d'affecter 
'environnement urbain devraient 6tre assortis d'une D6claration d'impact sur 'environnement. Le 
groupe de la BAD offrira un soutien actif au d6veloppement, dans ses pays-membres, de leurs 
capacit6s institutionnelles d'am6lioration de I'environnement grAce h des alternatives h faible 
intensit6 de capital a long terme. 

4.27. Le groupe de la BAD financera I'assistance technique destin6e bi faire la preuve des 
r6sultats b6n6fiques, sur la sant6 publique, la productivit6, etc., des politiques bi court et long 
terme de protection de 'environnement; b am6liorer les capacit6s institutionnelles de contr le de 
la pollution; at b.mettre an oeuvre des m6canismes r6alistes de recouvrement des coOts pour
r6duire le poids des mesures environnementales curatives sur les budgets municipaux. II 
soutiendra aussi la recherche at 'assistance technique destin6es h renforcer les capacit6s
institutionnelles, financibres at juridiques des villes, ainsi que leurs politiques at moyens 
d'ex6cution, pour mettre en oeuvre des strat6gies pr6ventives de l'onvironnement. 
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4.28. Le groupe de la BAD concentrera ses efforts sur les options politiques et les strat6gies
d'ex6cution des politiques d'hygibne publique urbaine, de gestion des terrains urbains, de 
pr6servation et de protection des ressources naturelles. 

4.29. Le groupe de la BAD soutiendra ot financera les actions prioritaires telles que:
am6lioration de I'efficacit6 des services municipaux et accroissement du nombre des usagers
desservis; am61ioration de la collecte, du traitement et de la d6charge des ordures; coordination 
du contr6le de [a pollution; strategies pr6ventives; utillsation soutenable des ressources naturelles 
pour le d6veloppement urbain; et incorporation de la planification et de la gestion
environnementales dans la planification urbaine globale et I'am6nagement des terrains. 

Los questions Instltutlonnelles 
4.30. Le groupe de la BAD reconnait l'importance de I'efficacit6 du cadre institutionnel pour 
une bonne gestion urbaine et le d6veloppement harmonieux des villes. IIsoutiendra les mesures 
prises par ses pays-membres pour am6liorer leur fonction publique et accroitre leurs capacit6s
administratives. De plus, le groupe de la BAD soutiendra les initiatives appropri6es de formation 
professionnelle pour la fonction publique, et ilfinancera I'assistance technique aux pays-membres 
pour les aider bi mettre en oeuvre leurs r6formes administratives. 

Los cadres poUtlques natlonaux 
4.31. Le groupe de la BAD pense que le d6veloppement urbain futur n6cessite que chacun 
de ses pays-membres ait une id6e claire de son systbme national d'6tablissements humains. II 
aidera et conseillera les pays-membres dans I'61aboration d'un cadre conceptuel b cot effet et 
dans la formulation des strat6gies nationales de r6partition do [a population. De plus, le groupe
de la BAD aidera les pays-membres b d6terminer les compromis n6cessaires bi la planification 
du d6veloppement des zones urbaines. 

4.32. Le groupe de la BAD encouragera les pays-membres bi adopter une attitude plus
globale pour les questions d'urbanisation, et il recherchera les moyens les plus efficaces de 
produire les changements politiques n6cessaires, de modifier le paysage urbain dans son 
ensemble, et de le faire de fagon soutenable. 

L'Autonomle des municipalit6s et lour geston 
4.33. Le groupe de la BAD soutiendra 1'61aboration de politiques et do programmes qui
contribuent bi la d6centralisation du d6veloppement urbain avec gestion efficace et 
autofinancement IIaidera les pays-membres h acqu6rir do nouvelles capact6s professionnelles 
et institutionnelles grAce de vastes programmes de formation professionnelle au niveau local. 
Le groupe do la BAD soutiendra une approche h la gestion urbaine fond6e davantage sur I'esprit 
d'entreprise, le contr6le c6dant le pas h la participation locale et b la cr6ation d'emplois. II 
soutiendra les politiques do renforcement des autorit6s locales, de stimulation des responsabilit6s
locales dans le domaine du d6veloppement, et d'accroissement des pouvoirs des autorit6s 
locales pour augmenter lours revenus. Le groupe de la BAD financera I'assistance technique et 
la formation professionnelle n6cessaires pour quo ses pays-membres puissent le faire. 

La mobilsaton des ressources locales 
4.34. Le groupe de la BAD soutiendra les mesures do renforcement des capact6s financibres 
des autorit6s locales et notamment celles de produire des ressources. Pour cola, il faudra leur 
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d6l6guer davantage de pouvoirs afin qu'elles puissent user d'instruments de taxation vari6s et 
augmenter les imp6ts locaux pour lever des revenus h partir de toute sorte de sources locales. 

4.35. Le groupe de [a BAD encouragera les associations entre secteur public et secteur priv6 
en vue de mobiliser au maximum les capitaux locaux pour 'am6nagement des terrains et pour 
les services urbains. 

4.36. Le groupe de la BAD soutiendra aussi les initiatives de ses pays-membres en vue de 
modifier la r6partition des coOts entre le gouvernement central et les autorit6s locales afin de leur 
fournir davantage de ressources pour le d6veloppement Exemple de iesures b envisager : 
cr6ation de fonds sp6ciaux pour le d~veloppement des infrastructures et des services; allocation 
statutaire de pourcentages fixes des revenus r6guliers du gouvernement central; octroi de pr~ts 
par les agences nationales do d6veloppement et les institutions officielles de cr6dit; renforcement 
des pouvoirs des autorit6s locales pour la taxation de la propri6t6 foncibre; am6iioration des 
systbmes de transferts entre niveaux de gouvernement et allocation de fords de la part du 
gouvernement central; et accroissement des pouvoirs des autorit6s locales en matibre de taxation 
des entreprises et de l'utilisation des terrains. 

4.37. Le groupe de la BAD aidera ses pays-membres b fournir I'assistance technique et la 
formation professionnelle n6cessaires aux fonctionnaires locaux charg6s de I'administration fiscale 
et de la collecte des imp6ts. 

Ulnformatlon et la formation professlonnelle en vue des bosoins sectorlels 
4.38. Le groupe de la BAD aidera les pays-membres h mettre en place des systbmes 
d'information destin6s b r6pondre aux besoins du d6veloppement urbain moderne et de la prise
des d6cisions, en fournissant une assistance technique et un soutien b leur mise en place, b,la 
rationalisation des normes et des m6thodes de classement de l'information, au traitement do 
l'information et h sa gestion. Un soin particulier sera accord6 b la simplification de la collecte des 
donn6es et aux cadastres. 

4.39. Le groupe de la BAD soutiendra les initiatives de formation professionnelle clairement 
d6finies comme parties int6grantes des strat6gies globales de d6veloppement des institutions, 
et il encouragera les pays-membres b int6grer la formation professionnelle dans I'ex~cution des 
programmes et des projets. 

4.40. Le groupe de la BAD aidera les pays-membres h am6liorer la qualit6 do la formation 
professionnelle donn6e dans leurs 6tablissements, h renforcer les organisations professionnelles 
et h 6lever progressivement les normes de qualit6 professionnelle. 

Ulnt6gratlon ot les projets do d6veloppement urbaln 
4.41. .e groupe de la BAD utilisera ses ressources pour promouvoir des projets de 
d(veloppement urbain qui int6grent les activit6s des secteurs traditionnels et donnent l'occasion 
do d6velopper les institutions sur I'ensemble de la ville. IIcollaborera avec les agences nationales 
et locales pour mettre au point les moyens n6cessaires au soutien des projets de d6veloppement
urbain. Le groupe de la BAD coop6rera avec ses pays-membres pour coordonner les cadres de 
politique sectorielle et pour tirer le meilleur parti possible de tous les projets en milieu urbain. 
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La coordination au niveau des projets 

4.42. Le groupe de la BAD continuera b promouvoir la coordination au sein de ses propres 

d6partements et ilse servira de r'exp6rience acquise sur son propre terrain pour aider les pays
membres b am6liorer la communication entre leurs institutions et leur coordination horizontale
ment (entre agences qui op6rent au m~me niveau institutionnel) et verticalement (entre agences 
qui oprent dans le m6me secteur). Le groupe de la BAD collaborera avec les agences nationales 
et locales pour int6grer los questions de planification 6conomique et les programmes ot projets 
sectoriels. 

LES 	STRATEGIES DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES, DES PROGRAMMES ET DES 
PROJETS URBAINS 
4.43. Pour permettre au groupe de la BAD de mieux coop6rer avec ses pays-membres dans 
la mise en oeuvre des politiques, des programmes et des projets urbains, l'orientation et le 

contenu des Programmes nationaux et de la documentation des projets vont 6tre modifi6s, de 
m~me que l'organisation interne du groupe de la BAD. 

Ls programmes nationaux 

4.44. Le groupe de la BAD prepare syst6matiquement, pour chacun de ses pays-membres, 
un Programme national. Fondamentalement, les Programmes nationaux contiennent : une vue 

d'ensemble des caract6ristiques g6ographiques, 6conomiques et sociales du pays; une analyse 
de sa situation 6conomique et des perspectives d'avenir; une identification de ses princpales
 
priorit~s de d6veloppement, des obstacles et des solutions; une 6valuation du r6le de I'assistance
 

ext6rieure, dont celle du groupe de la BAD; et le programme de financement par le groupe de
 

la BAD dans le proche avenir. Jusqu'b pr6sent, les Programmes nationaux n'ont pas pris en
 

compte les implications de l'urbanisation sur le d6veloppement de ses pays-membres ni les
 

cons6quences du d6veloppement urbain sur les 6conomies nationales. Dans I'avenir, les
 
Programmes nationaux seront modifi6s pour en tenir compte. Is comprendront les donn6es de
 
base qui peuvent permettre de r6pondre h des questions comme celles-ci :
 

" Quelles sont les zones urbaines qui, dans le systbme national d'6tablissements humains,
 
doivent recevoir la plus haute priorit6 ? 

* 	 Dans ces zones urbaines, quels sont les programmes et les projets sectoriels qui doivent 
Otre prioritaires ? 

* 	 Quelles sont les institutions ui-baines qui doivent Otre engag6es dans la mise en oeuvre des 
programmes et projets sectoriels soumis au groupe de la BAD ? 

4.45. Des 6tudes politiques sans lien direct avec des projets pr6cis peuvent servir 
effectivement bi rassembler les donn6es urbaines n6cessaires aux Programmes nationaux. Elles 
constitueront aussi un bon moyen d'61ever le niveau g6n6ral d'expertise du personnel du groupe 
do la BAD dans les questions urbaines. Ces 6tudes peuvent 6tre consacr6es b des sujets varl6s : 
politiques nationales do l'investissement et strat6gies pour le d6veloppement urbain; financement 
de I'habitat; utilisation des terrains urbains et leur am6nagement; r6le des villes-march6s ot des 
villes secondaires; finances municipales; recouvrement des coOts et accessibilit6 financibre des 
infrastructures et des services urbains; transports urbains; etc. Le groupe de la BAD et ses pays
membres pourront avoir besoin d'assistance technique pour mener h bien ces 6tudes 
pr6liminaires. 



39 

La documentation des projets at lea demandes do pr~t 
4.46. De plus, la documentation des projets et les demandes de pr~t devront comprendre 
une description de la situation urbaine locale, du contexte urbain du projet, et de ses effets 
potentiels sur les d6veloppements 6conomique et urbain. Le groupe de la BAD va encouragar
activement ses pays-membres ; pr6parer un ensemble de projets de d6veloppement urbain qui 
int6greront les activit6s de plusieurs secteurs traditionnels, porteront sur le d(veloppement urbain 
physique et celui des institutions au niveau de I'ensemble de la ville, et auront pour objectif
d'am~liorer [a productivit6 des zones urbaines dans lesquels ils devront 8tre mis en oeuvre. 

4.47. Dbs que possible, le groupe de la BAD lancera des projets de d6veloppement urbain 
en incorporant avec prudence de nouvelles composantes h des projets concernant des secteurs 
traditionnels, pour lesquels le groupe dispose d(jh d'une exp6rience et d'une expertise 
consid(rables. 

Organlsatlon iterne 
4.48. Le groupe de la BAD se rend compte que les projets de d6veloppement urbain sont 
plus complexes et plus difficiles h mettre en oeuvre que ceux qui restont dans le cadre des 
secteurs traditionnels. Le groupe va am6liorer progressivement ses capacit6s de le faire en 
commengant par engager des sp6cialistesdu d6veloppement urbain (6conomistes, planificateurs, 
etc.) dans ses deux divisions r(glonales. Ces sp6cialistes auront pour t~che d'identfier les projets
de d6veloppement urbain et de les mettre au point, et d'aider les experts en secteurs traditionnels 
h s'attaquer aux questions et politiques urbaines. 

4.49. Au cours de cette p(riode pr6liminaire, le groupe de la BAD cherchera h am6liorer ses 
connaissances sur les problbmes d'urbanisation et les questions politiques sp6cifiques b chaque 
pays. IIrecherchera activement les occasions de coordonner ou de combiner ses initiatives avec 
celles d'autres agences internationales comme la Banque Mondiale, I'HABITAT, etc., qui disposent 
d6j d'une exp6rience consid6rable dans l'int6gration du d6veloppement urbain. 

4.50. Dbs que possible, le groupe de la BAD mettra sur pied un DLpartement du 
d6veloppement urbain, totalement op~rationnel, qui aura pour mission d'identifier, de mettre au 
point et d'ex(cuter les projets de d~veloppement urbain. 

4.51. Le groupe de la BAD 61aborera des manuels comprenant les directives de mise au 
point et d'ex6cution des projets urbains. 

RECOMMANDATIONS POUR LA FORMULATION DES PROJETS URBAINS 
4.52. Les recommandations suivantes concernent l'orientation et le contenu des documents
 
de planification, aes demandes de pr~t et de I'6valuation des propositions de projets dans les
 
zones urbaines :
 
" la formulation des projets doit 6tre fond6e sur les politiques et les questions urbaines,
 
" 	 le potentiel do croissance 6conomique des grands centres urbains, les relations entre les 

diff~rents centres et avec les zones rurales qui les entourent doivent faire I'objet d'une 
attention particulibre, 

• 	 les propositions de projet doivent tenir compte, dans leur conception, des effets soco
6conomiques quand il s'agit de projets de fonds d'6quipement, 
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" 	 les relations entre secteurs et institutions doivent 6tre identifies et renforc6es dans le cadre 
de chaque projet, 

* 	 toutes les propositions doivent comprendre une discussion des implications du projet sur 
le d6veloppement 6conomique et sur le d6veloppement urbain, 

• 	 et les processus d'6valuation et de suivi doivent Otre partie int6grante de la conception des 
projets. 

LES CRITERES DE SELECTION DES PROGRAMMES ET DES PROJETS 
4.54. Le groupe de la BAD d6terminera le niveau de priorit6 de ses investissements dans les 
centres urbains en se fondant d'abord sur leur efficacitR6 6conomique et sur le potentlel de 
croissance 6conomique dont ils auront fait preuve. Dans les zones urbaines prioritaires, le groupe 
de la BAD cherchera h faire profiter au maximum les families h revenus faibles et les petites 
entreprises. Le groupe de la BAD cooprera 6troitement avec ses pays-membres pour pr6parer 
un ensemble de projets do d6veloppement urbain dans les villes prioritaires. 

4.55. Les principaux critbres d'appr6ciation des demandes de financement de projet par le 
groupe de la BAD seront les suivants : 
* 	 Impact sur Iacroissance 6conomique, efficacit6 et production. La pr6f6rence sera donn6e 

aux programmes et projets qui contribuent bt la croissanc 6conomique, produisent des 
taux de rendement 6conomique acceptables, et ont des effets substantiels sur la cr6ation 
d'emplos. 

" 	 ViabilitR financibre et reproductivit6. Le groupe de la BAD continuera bi appliquer ses critbres 
habituels pour appr6cier la faisabilit6 et la viabilit6 financibre des projets propos6s h son 
financement. 

* 	 Normes et accessibilit6 financibre. Lo groupe de la BAD pr6conise 'adoption de normes 
compatibles avec les capacit6s du secteur public pour assurer la fourniture des 
infrastructures et les services urbains, et avec les moyens financiers do leurs usagers. Les 
6valuations de projet examineront de prbs l'organisation et la gestion des agences charg6es 
du recouvrement des coOts. 

* 	 Fonctionnement, entretien ot remise en 6tat Le fonctionnement, Ientretien et la remise en 
6tat des infrastructures en place va prendre de plus en plus d'importance -au fur et h 
mesure de I'expansion des villes. Les 6tudes de faisabilit6 et les analyses financibres des 
projets devront en tenir le plus grand compte. 
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URBANISATION EN AFRIQUE: LES DIFFICULTES ET OPPORTUNITES 

Par Alfred Van Huyck, USAID, 1988 

Tableau A.1 Population Urbaine et Rurale en Afrique, 1965 et 1985 
Tableau A.2 Population Rurale en Afrique, 1950, 1985, et 2020 
Tableau A.3 Population Urbaine en Afrique, 1950, 1985, et 2020 
Tableau A.4 Metropoles Africaines - Population Estimation et Projection, 1980-2000 
Tableau A.5 Projection de I'Accroissement du Nombre de Families Pauvres en 

Region Urbaine et Rurale, 1975-2000 
Tableau A.6 Distribution du PIB en 1985 
Tableau A.7 Accroissement Net par Categorie de la Population Active, 1985 & 

2000 



TABLEAU A.1
POPULATION URBAINE ET RURALE EN AFRIQUE, 1965 ET 1985 

(Population En Millions) 
1965W 

1 9 8 Taux de Croissance 

Moyen 21 Ans 

PAYS 

Popuftn 

Totale 

Urbalne 

Totals _ _ 
Rurale 

Totales % 

Popultn 

Totale 

Urbalne 

Totale % 

Rurale 

Totals % 

1965 A 1985 
(en pourcentages) 

i'otale UrbaineJ Rurale 
Burondl 3.2 0.07 2 3.14 98 4.7 0.09 2 4.6 98 1.83 1.37 1.84 
Rwanda 3.1 0.09 3 3.10 97 6 0.30 5 5.7 95 3.05 5.99 2.94 
Ouganda %0 0.52 6 7.53 94 14.7 1.03 7 13.7 93 2.91 3.29 2.88 
Burkina Faso 4.6 0.24 5 4.41 95 7.9 0.63 8 7.3 92 2.56 4.68 2.41 
Malawi 

Tanzanle 

3.9 

11.5 

0.19 

0.64 

5 

6 

3.78 

10.94 

95 

94 

7 

22.2 

0.84 

3.11 

12 

14 

6.2 

19.1 

88 

86 

2.73 

3.15 

7.23 

7.79 

2.35 

2.69 
Ethlople 22.4 1.70 8 20.78 92 42.3 6.35 15 36.0 85 3.05 6.46 2.64 
Rep. du Niger 3.7 0.25 7 3.48 93 6.4 0.96 15 5.4 85 2.60 6.53 2.15 
Lesotho 0.9 0.02 2 0.94 98 1.5 0.26 17 1.2 83 2.13 13.06 1.33 
Mozambique 7.2 0.33 5 6.93 95 13.8 2.62 19 11.2 81 3.10 10.34 2.30 
Mali 5.1 0.64 13 4.46 87 7.5 1.50 20 6.0 80 1.85 4.11 1.42 
Kenya 9.4 0.81 9 8.59 91 20.4 4.08 20 16.3 80 3.76 8.01 3.10 
Botswana 0.5 0.02 4 0.53 96 1.1 0.22 20 0.9 80 3.36 11.73 2.47 
Madagascar 5.9 0.73 12 5.25 88 10.2 2.14 21 8.1 79 2.58 5.23 2.07 
Soudar. 12.3 1.61 13 10.75 87 21.9 4.60 21 17.3 79 2.76 5.12 2.29 
Guln~e 3.5 0.42 12 3.14 88 6.2 1.36 22 4.8 78 2.68 5.80 2.08 
Rep. du Togo 1.6 0.18 11 1.44 89 3 0.69 23 2.3 77 2.96 6.49 2.27 
Angola 5.1 0.65 13 4.53 87 8.8 2.20 25 6.6 75 2.56 5.99 1.81 
Sierra Leone 

Zimbabwe 

2.6 

4.4 

0.41 15 

14 

2.24 

3.79 

85 

86 

3.7 

8.4 

0.93 

2.27 

25 

27 

2.8 

6.1 

75 

73 

1.61 

3.09 

3.99 

6.22 

1.03 

2.32 



TABLEAU A.1, suite 19tia 
1 9 8 5b Taux de Crossance 

Moyen .21 Ans 
PAYS 1965 A 1985Popufn Urbalne Rurale Popultn Urbalne Rurale (en pourcentages) 

PASTotale Totale_ % Vhtale, %: Totale Toar 
Tchad 3.3 0.30 9 3.04 91 5 1.35 
Nigeria 48.6 7.15 15 41.53 85 99.7 29.91 
Mauritanle 1.1 0.11 10 1.00 90 1.7 0.53 
Ghana 7.7 2.03 26 5.76 74 12.7 4.06 
Rep. de Somalle 2.5 0.51 20 2.00 80 5.4 1.84 
B~nin 2.4 0.28 11 2.17 89 4 1.40 
S6n gal 3.4 0.90 26 2.57 74 6.6 2.38 
Ub~ria 1.1 0.26 22 0.93 78 2.2 0.81 
Za'fre 19.5 5.10 26 14.43 74 30.6 11.93 
Rep. Pop. du Congo 1.0 0.37 34 0.71 66 1.9 0.76 
Cam~roun 6.1 1.00 16 5.11 84 10.2 4.28 
Alg~rle 11.9 4.49 38 7.44 62 21.9 9.42 
Maroc 13.3 4.25 32 9.07 68 21.9 9.64 
C6te d'lvolre 4.5 1.04 23 3.47 77 10.1 4.55 
Rep. Centrafrlcalne 1.7 0.46 27 1.27 73 2.6 1.17 
Egypte, Rp. Arabe 29.4 11.96 41 17.44 59 48.5 22.31 
Zamble 3.6 0.84 23 2.77 77 6.7 3.22 
I'lle Maurice 0.7 0.29 37 0.49 &3 1 0.54 
Tunisle 4.6 1.83 40 2.80 60 7.1 3.98 

LUbye 1.6 0.42 26 1.20 74 3.8 2.28 
aDocumentation des Nations Unles, 1985: "Estimates of Urban, Rural, City Populations 1950-2020 

- Totale 

27 3.7 73 

30 69.8 70 

31 1.2 69 

32 8.6 68 

34 3.6 66 

35 2.6 65 

36 4.2 64 

37 1.4 63 

39 18.7 61 

40 1.1 60 

42 5.9 58 

43 12.5 57 

44 12.3 56 

45 5.6 55 

45 1.4 55 

46 26.2 54 

48 3.5 52 

54 0.5 46 

56 3.1 44 

60 1.5 40 
- The 1982 Assessment". 

Totale 

1.95 

3.47 

2.08 

2.36 

3.72 

2.38 

3.11 

2.97 

2.16 

2.74 

2.47 

2.94 

2.39 

3.91 

1.96 

2.41 

2.98 

1.23 

2.06 

4.13 

Urbalne JRurale 
7.46 0.88 

7.06 2.50 

7.89 0.78 

3.36 1.95 

6.31 2.79 

8.01 0.87 

4.76 2.39 

5.52 1.93 

4.14 1.23 

3.55 2.27 

7.16 0.70 

3.59 2.50 

3.97 1.45 

7.26 2.27 

4.53 0.58 

3.01 1.96 

6.58 1.10 

3.07 -0.28 

3.77 0.52 

8.33 1.14 

bRapport: "World Development Report 1987", World Bank 1987. 
Analyse ex6cut6e par PADCO. 
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TABLEAU A.2
 
POPULATION RURALE EN AFRIQUE


1950, 1 5,2020 (000s) 

1950 1985 2020J Accrolsament Global Change-
Population Rurale Population RuraJo Population Rurale Population Rurale mont 

R69gon (000:) Pourcent (000s) Pourcent (u00a) Pourcent 1950-85 1985 % 
2020 

Pays d6velopp6s 368,18 46.6 323,802 27.6 218,992 16.0 (62,386) (104,810) -

Pays sous-d6velopp6s 1,382,780 82.7 2,504,921 68.3 2,933,255 45.6 1,122,141 428,334 (61.8) 

Totale Afrique 189,582 85.2 375,808* 68.0 667,758 44.8 186,226 291,950 56.8 

Afrique dolEst 56,948 94.7 130,308 81.1 261,219 55.9 73,360 136,911 86.6 

Afrique Centrals 24,693 85.5 37,999 60.7 57,148 34.6 13,256 19,199 44.8 

Afrique du Nord 39,131 75.5 65,323 52.3 82,542 30.2 26,192 17,219 (34.3) 

Afrique du Sud 10,746 62.2 17,832 48.0 24,009 28.7 7,086 6,177 (12.8) 

Afrique do I'Oueot 58,064 90.2 124,398 74.1 236,840 48.5 66,334 112,442 69.5 

* Erreur de deux millions dans lea donn6es publi6es par lea Nations Unies. 

SOURCES: Documentation des Nations Unies: "Estimates of Urban, Rural, City Populations 1950-2020: The 1982 Assessment'. Analyseex6cut6e par PADCO. 

TABLEAU A-3 
POPULATION URBAINE EN AFRIQUE

1950, 1985 2020, (000s) 

1950 1985 2020 Accrolsement Global Change-
Population Urbalne Population Urbaine Population Urbalne Population Urbaln* mont 

R6glon (0003) Pourcent (000:) Pourcent (0002) 1 Pourcent 1950-85 _1985-2020 % 

Pays d6velopp6s 445,669 53.4 849,061 72.4 1,157,436 84.0 403,392 308,375 (23.0) 

Pays sousd6velopp6s 289,563 1,164,26417.3 31.7 3,496,064 54.4 874,701 2,331,800 166.0 

Totals Afrique 3,8 4 177,402 32.0 a21,471 J 55.2L 144,503 644,069J 345.0 

Afrique doIEat 3,158 5.3 30,299 18.9 211,014 44.1 27,141 180,715 566.0 
Afrique Centrals 4,198 14.5 24,551 39.3 108,074 65.4 20,353 83,523 301.0 

Afrique du Nord 12,667 24.5 59,592 47.7 191,101 69.8 46,925 131,509 180.0 

Afrique du Sud* 6,540 37.8 19,359 52.0 59,614 71.3 12,819 40,255 214.0 

Afrique do I'Ouest 6,336 9.8 43,601 25.9 251,668 51.5 37,265 208,067 458.0fL'Afrique du Sud repr6sante 98 % de Ia population do Ia r6glon en 1950, 93.5 % en 1985, at 89 % on 2020. 

SOURCES: Documentation des Nations Unies: "Estimates of Urban, Rural, City Populations 1950-2020: The 1982 Assessment". Analyse
ex6cut6e par PADCO. 



TABLEAU A.5)ROJECTION DE L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE FAMILLES PAUVRES 
_ . ._.._. EN REGION URBAINE ET RURALE19752000 1 

_ _ _ ______ __'___

I Accrolsse- . Accrolsse- Accrolsse
ment ou Jment ou ment ou

R6glon 1975 R6ductlon 1980 R6ductlon 1990:. R6ductlon 2000Families Pauvres - R6glon Urbalne (mle) 
i
 

Afrique de I'Est 1,039 +330.5 1,369 +1,175 +2,544.5 +2,158.5 4,703 6.2 
Afrique de I'Ouest 1,072 +333 1,405 + 861 2,266 +961 3,227 4.5 

Families Pauvres - R6gion Rurale (mille) 
Afrique de I'Est 5,902.5 +555.5 6,458 +1,100 7,558 +1,067 8,625 1.5 
Afrique de 'Ouest 2,670 +268 2,938 +450 2,488 +250 j 2,238 -1.0 
1Bas6 sur I'estimatlon des revenus r6els, projection Jusqu'a I'ann6e 2000, utlllsant le taux d'accroissement moyen indiqu6 dans les rapportsdes Nations Unles et de la Banque Mondlale. Les families pauvros en 1975 sont Icl ddfinles comme vivant dans la pauvret6 absolue enr6glon rurale AI'exception du Salvador et de la Jama'que et les r6glons urbaines de I'Asle de I'Est, Malawi, Zamble, et Egypte. Dans tousles autres cas de pauvret6 absolue, le nombre de families est peu Important en comparalson du nombre de families consid6r6, ceci indiqueque les families &pauvret6 relative appartlennent blen au groupe cible. Les Indicateurs entre pauvret6 absolue et relative ont 6 maintenusconstants entre les ann6es 1975 et 2000. Cette projection est basde sur une distribution de revenus stables. 
SOURCES: "Poverty." Poverty and Basic Needs Series, Banque Mondiale, septembre 1980, p.3. 
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TABLEAU A.4
 
METROPOLES AFRICAINES
 

POPULATION ESTIMATION ET PROJECTION
 
• . ________(1980-2000) _ . . 

Personnes (000s) Taux Moyen do 
PCroissance 

Pays Ville, 190,_ 2000 Annuelle 

Alg6rle Algler 2,090 5,090 4.3% 
Angola Luanda 1,030 3,170 5.5% 
Camdroun Douala 526 1,490 5.1% 
C6te d'lvoire AbidJan 685 1,800 4.7% 
Egypte, R6p. Arabe Carlo-Giza-imbaba 6,900 11,130 2.3% 
Ethlople Addis Ababa 1,270 2,960 4.1% 
Kenya Nairobi 920 3,220 6.1% 

Madagascar Antanarivo 500 1,280 4.6% 
Maroc Casablanca 2,220 4,490 3.4% 

Mozambique Maputo 780 2,680 6.1% 
Nigeria Lagos 2,790 8,340 5.4% 

S6n6gal Dakar 980 2,270 4.1% 
Soudan Khartoum 1,170 2,790 4.2% 
Tanzanie Dar-Es-Salaam 870 3,430 6.8% 
Tunisie Tunis 1,090 2,200 3.4% 

Ouganda Kampala 480 1,260 4.7% 
Zaire Kinshasa 2,200 5,040 4.0% 

Kananga 1,109 3,283 5.3% 

Zambie Lusaka 530 1,820 6.1% 
Zimbabwe Harare 610 1,850 5.4% 

SOURCES: Rapport des Nations Unics, 1985: "Accroissement moyen -population cxprimc'e en unitd de milec pour les 
agglome'rations de plus de 500,000 en 1980. 



TABLEAU A.6 
DISTRIBUTION DU PIB EN 1985 

Totale et Pourcentage des Parts du PIB en 1985 
(en millions de dollars) 

PIB par Habitant Allou6 au Rural 
(Agriculture) et Non-Rural (Services, 
Produits Manufactur6s, Industries) 

Industries (net 

Totale Agriculture Services 
Produits 

Manufactur6s 
des prodults 
manufactur6s) 

Totale 
PIB Rural (Ag) Non-Rural 

PAYS Pis % , Totals Totals _ 
% Totale__ % per capita per capita per capita 

Burondl 970 592 61 233 24 13.1 1.4 132 13.7 206 128 4,024 

Rwanda 1,710 770 45 581 34 57.5 3.4 302 17.6 285 135 3,135 

Ouganda .. .. .... .... ....... 

Burkina Faso 930 419 45 307 33 0.0 0.0 205 22.0* 118 58 809 

Malawi 970 369 38 427 44 0.0 0.0 184 19.0* 139 60 728 
Tanzanle 5,600 3,248 58 1,848 33 22.4 0.4 426 7.6 252 170 739 
Ethiopie 4,230 1,861 44 1,650 39 0.0 0.0 677 16.0* 100 52 367 

Nioer 1,580 743 47 585 37 10.1 0.6 243 15.4 247 137 872 

Lesotho 260 .. .. .. .... .. .... 173 

Mozambique 3,230 1,131 35 1,712 53 0.0 0.0 355 11.0* 234 101 788 
Mal! 1,100 550 50 407 37 10.0 0.9 133 12.1 147 92 367 
Kenya 5,020 1,556 31 2,460 49 130.5 2.6 873 17.4 246 95 849 

Botswana 830 50 6 382 46 32.5 3.9 374 45.1 755 57 3,584 
Madagascar 2,343 983 42 983 42 0.0 0.0 374 16.0* 229 122 634 

Soudan 6,930 1,802 26 3,950 57 112.3 1.6 1,135 16.4 316 104 1,130 
Guin~e 1,980 792 40 752 38 8.7 0.4 427 21.6 319 164 871 
Togo 700 210 30 329 47 11.8 1.7 156 22.3 233 91 720 

Ang oa.. .. ........ 

Sierra Leone 1,190 524 44 500 42 10.0 0.8 157 13.2 322 189 720 
Zimbabwe 4,530 589 13 1.993 44 564.9 12.5 1,383 30.5 539 96 1.738 



TABLEAU A.6, suite Totale Agriculture Services Prodults Industries (net Totale Rural (Ag) Non-RuralI IManufactur6s 
PIBdes produits 

. manufactur6s)
PAYS PIB Totale J% Totale % 

_ 

Totale 
_ 

J % Totale j_% per capita per capita per capita 

Tchad 
. . . 

Nigeria 

Mauritanie 

75,300 

600 

27,108 

174 

36 

29 

24,096 

282 

32 

47 

2,168.6 

0.0 

2.9 

0.0 

21,927 

150 

29.1 

25.0* 

755 

353 

388 

148 

1,611 

820 
Ghana 4,860 1,993 41 2,090 43 80.2 1.7 649 13.4 383 231 694 
Somalle 2,320 1,346 58 789 34 12.5 0.5 196 8.5 430 378 543 
B6nln 960 461 48 346 36 6.1 0.6 147 15.4 240 177 357 
S6n~gal 2,560 486 19 1,331 52 133.6 5.2 609 23.8 389 115 873 
Ubdrla 1,000 370 37 360 36 14.0 1.4 266 26.6 455 267 786 
Zaire 4,810 1,491 31 1,732 36 16.4 0.3 1,619 33.7 157 80 282 
Rip. Pop. du Congo 2,160 173 8 821 38 70.0 3.2 1,096 50.8 1,137 152 2,615 
Cam6roun 

AJgdrle 

Maroc 

C6te dlvore 

7,940 

58,180 

11,850 

5,220 

1,667 

4,654 

2,113 

1,879 

21 

8 

18 

36 

3,335 

25,017 

5,925 

1,984 

42 

43 

50 

38 

352.5 

3,071.9 

644.6 

230.7 

4.4 

5.3 

5.4 

4.4 

2,585 

24,854 

3,147 

1,126 

32.6 

42.7 

26.6 

21.6 

778 

2,657 

541 

517 

282 

373 

174 

338 

1,464 

5,622 

1,008 

735 
Rp. Centrafricalne 610 238 39 250 41 9.8 1.6 112 18.4 235 166 318 
Egypte, Rp. Arabe 30,550 6,110 20 14,970 49 0.0 0.0 9,471 31.0* 630 233 1,095 
Zambie 2,330 326 14 1,072 46 199.9 8.6 709 30.4 348 94 616 
lie Maurice 

Tunisle 

890 

7,240 

134 

1,231 

15 

17 

498 

3,548 

56 

49 

51.6 

344.6 

5.8 

4.8 

206 

2,117 

23.2 

29.2 

890 

1,020 

290 

394 

1,401 

1,511 
Ubye 25,420 1,017 4 9,914 39 724.5 2.9 13,765 54.2 6,689 669 10,703 
TOTALES 288,900 69,180 _'24 117,459 4 9,1153 3.0 93,145.7 32 - 175"*_ 1,269** 

Pays dont lea donn6es pour Prodults Manufactur6s no sont pas connues pour l'ann6e 1985.""Ubye nest pas Inclue dans cette liste. 

SOURCES: Rapport: "World Development Report 1987, World Bank 1987. Analyse ex6cut6e par PADCO. Documentation des Nations Unles, 1985: 'Estimates of Urban, Rural, CityPopulations 1950-2020 - The 1982 Assessment". Analyse ex6cut6e par PADCO. 
(D 
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TABLEAU A.7
 
ACCROISSEMENT NET PAR CATEGORIE DE LA POPULATION ACTIVE
 

____________________1985 A 2000 

Personnes 
Personnes 

Actives 
Population 

Totale 
Personnes 

Actives 
Population 

Totale 
Actives 

Accroisse
(Millions) 

1985 
(Pourcent.) 

1985 
(Millions) 

2000 
(PourcentL) 

1985 
ment Net 

1985 h2000 

Cat6gorle A.1 (PNB/personne moins de $350) 

Ethiople 21.573 51 29.900 4,15 8.327 

Burkina Faso 3.476 44 4.818 46 1.342 

Mall 3.75 50 5.592 44 1.842 

Mozambique 7.038 51 - - -

Malawi 3.29 47 4.835 42 1.545 

Za'ire 15.606 51 22.602 48 6.996 

Burondi 2.444 52 3.488 48 1.044 

Togo 1.5 50 2.172 46 0.672 

Madagascar 5.202 51 7.317 47 2.115 

Niger 3.264 51 4.797 49 1.533 

B6nin 1.96 49 2.839 43 0.879 

R6p. Centrafricaine 1.43 55 1.869 50 0.439 

Rwanda 2.94 49 4.514 45 1.574 

Somra!Ie 2.862 53 3.685 55 0.823 

Kenya 9.18 45 15.832 41 6.652 

Tanzanie 11.1 50 17.293 44 6.193 

Soudan 11.388 52 18.002 55 6.614 

Guln6e 3.224 52 4.213 47 0.989 

Sierra Leone 2.035 55 2.507 52 0.472 

TOTAL 113.262 156.276 50.052 

Cat6gorle A.2 (PNB/personne plus de $351, moinsde $510) 

S6n6gal 3.432 52 4.687 48 1.255 

Ghana 6.096 48 9.360 41 3.264 

Zambie 3.216 48 5.388 48 2.172 

Tchad 2.75 55 3.756 51 1.006 

Ouganda 7.644 52 11.909 45 4.265 

Ma'rttanle 0.901 53 1.424 11 0.523 
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Personnes
 
Personnes Population Personnes Population Actives:
 

Actives Totals Actives Totals Accrolsse
(Millions) (Pourcent.) (Millions) (Pourcent.) ment Net
 

TABLEAU A.7, suite 1985 1985 2000 1985 1985A 2000
 

Lesotho 0.78 52 1.065 47 0.285 

Ub6ria 1.144 52 1.706 47 0.562
 

TOTAL 25.963 39.296 13.333
 

Cat6gorie B (PNB/personne plus de $511, moins do $990)
 

Maroc 11.388 52 18.002 61 6.614
 

Cte d'lvoire 
 5.454 54 8.015 50 2.561
 

Zimbabwe 3.78 45 5.889 39 2.109
 

Nigeria 48.853 49 75.010 46 26.157 

Cam6roun 5.1 50 7.069 47 1.969
 

Botswana 
 0.528 48 0.872 45 0.344 

TOTAL 75.103 114.858 39.755 

Cat~gorie C (PNB/personne plus de $991) 

lIe Maurice 0.63 63 0.860 66 0.230 

R~p. Pop. du Congo 0.969 51 1.343 51 0.374 

Tunisle 3.976 56 6.016 64 2.040 

Alg6rie 10.731 49 18.506 55 7.775 

Ubye 1.9 50 3.183 52 1.283 

Angola 4.576 52 6.250 47 1.674
 

TOTAL 22.782 36.159 13.377
 

GRAND TOTAL 237.11 346.589 116.517
 
TOUS PAYS 

NOTES: 1. Donn6es non-exlstantes pour les pays d'une population de mons d'un million en 1985. 
2. Ann6e 2000 - Pourcentage des personnes actives, donnde bas6e sur le rapport "UNProspects 

of World Urbanization, 198r avec augmentation moyenne pour I'actualisation des donndes. 
3. Estimations et projections des personnes actives bas6es sur '1987 World Development Report', 

Banque Mondlale. Analyse ex6cut6e par PADCO. 


