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AVANT-PROPOS
 

Le pr6sent volume rend compte d'un colloque sur 'ajustement structurel, qui s'est d6roul6 A 

Bujumbura du 23 au 25 mal 1990. 

Le colloque a t6 organis6 A I'initiative et sous la direction du gouvemement buru,dais, et plus 

particulirement du Secr6tariat Permanent du ComitR6 de Suivi du Programme d'Ajustement Structurel. 

Le financement 6tait assur6 par la Mission burundaise de I'Agence des Etats-Unis pour le 

D6veloppement International (USAID) aiisi que par la Communaut6 Economique Europ6enie. Le 

Centre de Recherches sur le D6veloppement Economique (CRED) a apport6 sa contribution A 

I'organisation du colloque, et a en outre 6t6 charg6 de la r6daction du pr6sent volume. 

On trouvera ci-apr~s le texte int6gral des allocutions et communications pr6sent6es durant le 

colloque, ainsi qu'un r6sum6 des discussions qui ont suivi. Aux premibres pages du volume figure un 

rapport g6n6ral sur le colloque, r6dig6 par le Secr6tariat Permanent. Viennent ensuite les diverses 

allocutions et communications, qui appartiennent aux quatre cat6gories suivantes: 

1. 	 Discours officiel de M.G6rard Niyibigira, Ministre des Finances. 

2. 	 Communications pr6sent6es par les repr6sentants de trois organisations intemationales: 

Communaut6 	Economique Europ6enne, Commission Economique des Nations Unies pour 

'Afrique, Organisation des Nations Unies pour le D6veloppement Industriel. 

3. 	 Expos6s portant sur les travadx r6alis6s & Madagascar et au Ghana en matire 

d'ajustement structurel. 

4. 	 Communications portant sur quatre themes centraux de I'ajustement structurel: politique de 

change, politique des prix agricoles, fiscalit6, et privatisation. 

Les collaborateurs du Centre de Recherches sur le D6veloppement Economique ont adnlr6 la 

qualit6 et I'intensit6 du travail accompli pour I'organisation du colloque, et se f6licitent d'avolr pu 

prendre part Aune r6elle collaboration entre le Secr6tariat Permanent, le CRED, I'USAID/Burundi et les 

autres organismes participant au colloque. Nous avons I'espoir que ce colloque, ainsi que le compte 

rendu pr6sent6 ci-apr&s, contribueront utilement &I'avenir de I'ajustement structurel au Burundi, et 

int6resseront 6galement les responsables de services publics et d'organismes d'assistance, ainsi que 

les chercheurs travaillant dans d'autres pays. 

Ernest J. Wilson, Ill, Directeur 
Centre de Recherches sur le D6veloppement 
Economique 

30 septembre 1990 
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I. OBJET DU COLLOQUE 

Dans le but d'intemaliser davantage le programme d'ajustemant structurel, le Gouvemement du 
Burundi a demand6 6 I'USAID de I'aider t organiser un colloque sur quelques aspects du programme 
d'ajustement structurel A l'intention des cadres burundais. La demande du Gouvemement a W trbs 
bien regue par I'USAID d'autant plus que comme par hasard le Gouvemement des USA a 6galement
d6cid6 durant la m~me p6riode d'appuyer le programme de r6forme 6conomique du BURUNDI par 
une aide &la balance des paiements et Ala promotion du secteur priv6. 

Le colloque 6tait congu de mani.re , permettre A nos cadres d'6changer avec d'autres cadres 
6trangers les experiences v6cues en mati6re d'ajustement en particulier dans les domaines suivants: 

a) La politique du taux de change; 

b) La politique des prix au producteur agricole; 

c) La fiscaiit et I'6pargne priv6e; 

d) La r~forme des entreprises publiques et la privatisation; 

I1. SEANCE D'INAUGU,9ATION 

Les travaux du colloque ont d~but6 le mercredi 23 mal 1990 A9 heures, dans la grande salle de 
conferences de I'H6tel Source du Nil sous le haut patronage dLI Ministbre des Finances et Vice -
pr6sident du Comit6 de Suivi du PAS repr6sentant S.E. Monsieur le Premier Ministre et Ministre du 
Plan emp~ch6. 

AprLs le mot d'introduction prononc6 par M. Salvator MATATA, Secr6taire Permanent du Comit6 
de Suivi du Programme d'Ajurtcment Structurel, la parole a dt6 donn6e AErnest WILSON III, directeur 
du "CRED," le Centre de Recherches sur le D~veloppement Economique de I'Universit6 de Michigan 
(U.S.A.). 

M. Ernest WILSON III a exprim6 le plaisir de voir aboutir le projet pr6pard conjointement avec Is 
Premier Minist~re et Minist~re du Plan du Burundi, Secrdtariat Permanent du Comit6 de Suivi du PAS, 
avec le concours financier de l'Agence Am~ricaine pour le D~veloppement International (USAID). 

IIa exprim6 ses remerciements au Gouvemement de la R6publique du Burundi, et au Premier 
Ministre en particulier, pour son soutien Acet atelier sur le PAS. 

Le Directeur du CRED a soulign6 que la r~forme 6conomique est un phdnom~ne mondial en 
ctant quelques examples de pays sous ajustement et aussi diff6rents que I'USSR (Perestrolka), le 
Vietnam, le Nig6ria, la Chine. 

Quel que soit le pays concern6, les r6formes 6conomiques ont plusiers aspects en commun. 
Dans un monde en train de changer, iUfaut s'adapter aux changements. Chaque pays dolt pouvoir 
exporter et importer, couvrir les besoins de ses populations en biens. Les instruments sont nombreux 
et chaque Gouvemement dolt trouver sa voie. 

M. Ernest WILSON Ill a termin6 en presentant les thbmes des discussions et en pr~cisant que
I'6quipe des conf6renciers est internationale, tres comptente et exp6rimentLe. 
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Le Repr6sentant de l'USAID a rappeI6 que le colloque du Bujumbura est n6 de 'initiative des 
participants burundais au colloque du m~me type organis6 ANairobi sur financemeint de l'USAID. De 
tels travaux devait - il pr6ciser ont un int6rdt certain dans la mesure oOi une bonne applicationde 
I'ajustement strcuturel m~ne Ades profifs nets. L'exp6rience burundaise d6j& trbs positive a tout A 
gagner en profitant de celle d'autres pays. 

IIa rappet6 qu'en mati~re d'ajustement, la coop6ration am6ricaine avec le Burundi est centr6e sur 
Iassistance AI'entreprise privae et la promotion des exportations. 

C'est le Ministre des Finances du Burundi, Vice - Pr6sident du Comit6 de Suivi du PAS, M. Gerard 
NIYIBIGIRA, qui a prononc6 le discours d'ouverture au nom du Premier Ministre et Ministre du Plan 
emp ch6. 

Le Ministre des Fincances a souhait6 la bienvenue la plus chaleureuse A tous les participants 
6trangers et exprim6 solennement les remerciements et la reconnaissance du Gouvemement au 
CRED, AI'USAID, Ala CEE, A Ia CEA, &I'ONUDI et aux reprdsentants des Etats pour leur appui et 
contribution A la tenue de ce colloque. II a rappeI le r6Ie combien appr6ciable de la Banque 
Mondiale, du Fonds Mon~taire International, du Japon, de la CEE, de la Belgique, de la Suisse et de 
'Arabie Saoudite qui ont soutenu le Burundi dans ses premiers efforts d'ajustement. Le Ministre des 

Fiancances n'a pas oubli6 de saluer les nouveaux bailleurs de fonds du PAS en Ioccurence I'USAID et 
la RFA. 

M. NIYIBIGIRA a ensuite pass6 en revue le programme d'ajustement initi6 par le Burundi tant sur 
les plans macro~conomique que sectoriel. Malgr6 les facteurs exogbnes qui sont venus contrairer ses 
pr6visions, le Gouvemement a enregistr6 des r6sultats encourageants au niveau de la croissance du 
PIB et de la maftrise de I'inflatlon, devait pr~ciser M. NIYIBIGIRA. II a 6galement soulign6 que la 
meilleure gestion des finances publiques, I'engouement pour les exportations, une plus grande 
concurrence dans le secteur productif, etc... constituent des r~sultats qualitatifs appreciables. 

En terminant, le Minisre des Finances, a sur base de I'6xperience du Burundi initi6 quelques 
r~flaxions sur les themes du colloque. IIa en particulier 6voqu6 les m~rites et les limites des politiques 
du taux de change et des prix aux producteurs; ila indiqu6 les rapports entre la fiscalitR6 et I'6pargne; i 
a enfin parl6 du fameux trade - off secteur public - secteur priv6 A trevers la politique de 
d~sengagement public et la privatisation. 

En d6clarant le colloque solennement ouvert, le Ministre des Fiances a recommand6 aux 
participants I'attitude pragmatique dans leurs d~liberations. 

L'expos6 inaugural a W fait par Mr. Dominique DAVID, Conseiller du Directeur G6n~ral du 
Developpement de la CEE sur "'Approche de la Communaut6 Europ6enne dans I'Appui &I'Ajustement 
Stncturel." 

Monsieur DAVID devait 6voquer sa propre perception de I'origine des PAS: 

a) A la p6riode difficile des ann6es 1960 a succ6d celle de facilit des ann6es 1970 qui pour 
nombre de PVD devait avoir pour effet de masquer les faiblesses et permettre de diff6rer 
des choix essentiels. Le r~veil des ann~es 1980 devait 6tre d'autant plus dur et tendu, 
faisnat 6clater au grand jour les profonds d~s~quilibres 6conomiques intemes et externes 
des PVD, et surtout pour les plus pauvres d'entre eux, avec des indices 6conomiques et 
sociaux A la baisse et parfois m~me en recul par rapport aux ann6es 60. L'avenir n'6tait 
donc plus certain. 
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b) 	 A la diffusion des masses mon~taires &travers le monde poussant A la consommation 
devait en effet succ6der un lover de 'argent plus cher conduissant au surendettement. 
Beaucoup de pays avaient augment6 et leur endettement et leurs investissements, sans 
ftre alert~s sur le ddrapage de leurs 6conomies qui restaient illusoires. 

c) 	 La chute des liquidit6s apris le deuxieme choc pdtrolier, la chute des cours mondlaux des 
mati.res premibres conjug6es avec I'augmentation des remboursements suite Ala 
sur~valuation du dollar devaient mener A l'ajustement des structures 6conomiques et 
financibres. 

M. DAVID afalt remarquer que les efforts consentis par les pays africains dans Incadre du PAS 
sont actuellement tr~s encourageants. IIa soulign6 que la CEE partageait la plupart des vues 
africaines notamment celles contenues dans le document de r6f6rence de la CEA intituI6 "CARPAS" 
(Cadre Africain de R~f~rence pour les Programmes d'Ajustement Structurel) approuv6 en avril 1989. 
La seule r6serve de Ia CEE sur ce document est qu'elle considbre qu'iI faut traiter la question de 
I'ajustement, non pas sous I'angle th6orique, mais comme approche et d~marche pour un meilleur 
d6veloppement. 

L'orateur a soulign6 que souvent on rencontre dans le CARPAS des contradictions entre les 
mesures prises ou prendre et les effets recherch~s. 

M.DAVID aindiqu6 que pour la CEE, ilapparait ainsi que, pour r6ussir, I'ajustement structurel doit 
apporter des r6ponses positives Asix pr6occupations majeurs: 

a) 	 Respecter ia priorit du d~veloppement Along terme. 

b) 	 Relever int6gralement de la responsabilit6 de 'Etat contraint &un ajustement. 

c) 	 Etre adapt6 au contexte propre Achaque pays. 

d) 	 Assurer la progressivit6 des r~formes. 

e) 	 Prendre en compte ses consequences sociales. 

f) 	 Enfin, s'int6grer dans une coordination r6gionale. 

Sur le premier point, IIest int~ressant de noter, devait praciser M.DAVID, que la BIRD, apris avoir
"pouss6"raide AI ajustement en faveur de lASS jusqu'%45% raide totale AID pour ces pays, reconnait 
maintenant limportance d'assurer un minimum d'investissement. 

M. DAVID a enfin indiqu6 les possibilit6s de finance,ent offertes par les Fonds Europen de 
D6veloppement (FED) sous forme de dons dans le cadre de I'ajustement structurel, y compris la 
dimension sociale de rajustement. 

I1l. LES POINTS DE VUE DE CERTAINS ORGANISMES ET EXPERIENCES DE DEUX PAYS 

1I1.1. LE POINT DE VUE DE LA CEA 

Le chef de la d~l~gation de la Commission des Nations Unies pour rAfrique (CEA), le Professeur 
BUGEMBE a pris la parole en faisant d'abord remarquer que les ann6es 1980 constituent une 
d~cennie perdue pour rAfrique parce que la plupart des indicateurs 6conomiques et sociaux ont vir*6 
au rouge. 

4 



Le continent croule sous le fardeau d'une dette qui atteint 256 milliards de dollars. 

Sur le plan social, la situation reste pr~occupante Ala fois pour la mortalit6 matemelle et infantile; 
la non - scolarisation des enfants; les enfants scolaris~s sand livres ni cahiers; le pouvoir d'achat 
6rod6, etc... 

La question principale qu'll faut se poser est celle de savoir pourquoi les pays qui ont initi6 un 
Programme d'Ajustement Structurel n'ont pas encore r~ussi leur redressement 6conomique et social. 
Trouver une r6ponse Acette question est d'une importance primordiale. 

Le Professeur BUGEMBE a relev6 que I'UNICEF reste en Afrique le chef de file des programmes 
sociaux qui visent 6 r6habiliter la situation des groupes les plus d6favorables; A ralentir l'6rosion des 
ressources naturelles. 

II a relev6 6galement que si I'ajustement est n6cessaire, favoriser les 6quilibres
macro~conomiques sans pousser A la transformation des strcutures socio - 6conomiques est une 
erreur. 

On remarque aussi, a - t - ildit, des aspects politiques n6gatifs dans la mesure oii les populations 
ne semblent pas appuyer les programmes d'ajustement alors qu'elles sont les premibres concem6es. 

Ces programmes semblent aussi laisser de c6t6 les problbmes li6s & 'environnement. 

IItaut alors se poser les questions suivantes: 

a) Pourquoi 'Afrique connaft - elle des probl~mes structurels? 

b) Quel est le poids de la dimension institutionnelle? 

c) Le programme n'est - IIpas mal expliqu6? 

d) Quel est le processus de r~f6rence? 

e) Quels sont les facteurs ext~rieurs qui s'opposent Aun redressement 6conomique rapide? 

f) Quel est le poids de I'aide ext6rieure et comment peut - on I'envisager? 

g) Quelle est la vision Along terme du d6veloppement de 'Afrique? 

Le repr~sentant de la CEA a ensuite 6voqu6 les aspects exogbnes qui ont concouru A la 
stagnation 6conomique de I'Afrique. II a faft rernarqu6 qu'avant les programmes d'ajustement, les 
exportations augmentaient, alors que la situation intervenue par la suite nest gubre encourageante. 
Cela d'autant plus que le fardeau de la dette semble n'avoir pas t6 bien compris. 

Selon le Professeur BUGEMBE, 'Airique devrait axer tous ses plans de d6veloppement vers le 
long terme. C'est l'objet du "CARPAS" (Cadre Africain de Rfdrence pour les Programmes 
d'Ajustement Structurel), document qui relbve les principales caract~ristiques essentielles de tout 
programme d'ajustement. 

a) 	 Le "CARPAS" part d'une base structurelle; 

b) 	 II d6montre la n~cessit6 des transformations sociales sans renoncer A la dimension 
humaine de i'conomiE; 
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c) IIr6tablit la place de I'homme comme centre pricipal d'int6rdt;
 

Tenant compte des r~alit~s africaines, la CEA a etabli les caract6ristiques de base Indispensables A
 
la rdusstte de tout programme de d6veloppement. IIfaut: 

a) Diversifier et accroltre la production; 

b) Am6liorer I'allocation des ressources; 

c) Rdpondre aux besoins de d~penses des populations. 

Un accent paticulier est en effet mis sur la mobilisation des ressources. Si les ressources 
humaines ne sont pas am6lior6es, IIn'y aura pas de r6sultat palpable. D'ob la n6cessit 6galement 
d'assainer l'environnement. La CEA pense que les ddpenses militaires peuvent servir AamAliorer les 
conditions de vie des pauvres. 

Comme dem;bres conditions de rdussite: 

a) IItaut 6tablir une nouvelle forme de partenaraiat entre pays rfformateurs et donateurs; 

b) Amener les pays africains Aplus de collaboration dans I'Maboration de leurs politiques; 

c) Mettre un accent particulier sur la communication pour suciter une plus grande adn6sion 
des populations au programma d'ajustement. 

111.2. LE DEBAT SUR LE POINT DE VUE DE LA CEA 

L'expos6 du Professeur BUGEMBE a provoqu6 des ddb~ts et des interventions fort animds. 

La premiere intervention portait sur la place accord6e 6 la politique ddmographique dans les 
termes de r6f6rence du CARPAS. La rdponse a W que ce demier ne prenait pas de position gdndrale 
sur le sujet, parce que certains pays ont des probl~mes d6mographiques, d'autres pas. 

La deuxi~me question concemait I'acceuil r~serv6 au CARPAS par les bailleurs traditionnels et 
leur changement d'attitude 6ventuel. 

Le Professuer BUGEMBE a r6serv6 beaucoup d'attention Acette deuxi~me question. IIa repondu 
que le CARPAS a t6 adopt6 par I'ensemble des Etats africains. 

Depuis lors, le regain d'int6r~t est certain. La CEA a 60 invitde m~me au niveau des 
gouvernements et des parlements. Ce sera encore le cas en juillet A la Conference sur le 
d~veloppement de I'Afrique qui se tiendra &Maastricht, sur rinitiative du Gouvemement hollandais. 

La Banque Mondiale reconnait ddsormais dans ses textes que les programmes qui ne tiennent 
pas compte des aspects humains sont vou6s &I'6chec. 

La Communaut6 Economique Eurcp6enne semble tout 6 fait comprendre la position de la CEA. 

Concemant la d6t6rioration des termes de I'6change qui subsiste parce que les niveaux des prix 
des matibres premieres sont d6cid6s de I'extdrieur, le Professeur BUGEMBE a d'abord fait remarquer 
qu'il faut 6viter de sombrer dans le syndrome de la ddpendance. Des pays comme la France et 
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I'Allemagne n'ont pas t6 d6velopp6s par I'Afrique. Cette dernibre ne sera donc pas non plus 

d6velopp6e par r'tranger. 

C'est la raison pour laquelle ilest imp6ratif d'adopter I'attitude suivante: 

a) 	 Soigner le syndrome de la ddpendance; 

b) 	 Essayer de conprendre les positions des donateurs et ftre pragmatiques dans leur 
analyse; 

c) 	 Adopter une approche pragmatique de la n6gociation; 

d) 	 R66vaiuer I'assistance extdrieure pour savoir si rellement elle nous aide A nous 
d6velopper ou si elle nous enforce davantage. 

La d6ldgu6 de la CEE est venu A la ressource pour expliquer que ce n'est pas parce que les 
europ6ens sont riches que les airicains sont pauvres, nile contraire. IIa signal6 qu'il existe quand 
m~me au Nord des m6canismes pour aider le Sud Atraverser la crise. C'est le cas du Fonds Commun 
g6r6 par la CNUCED, du STABEX ou du SYSMIN. 

IIa signal en passant que le vent de changement venu d'Europe Orientale apporte une cascade 
de transformations politiques en Afrique. 

Du c6t6 des donateurs, des r6flexions se d6veloppement b divers niveaux pour moraliser I'aide et 
cesser la complaissance n6o - coloniale. C'est dire que !'opinion europdenne est donc plus more que
par le pass6. C'est ce qui ressort par ailleurs de la d6cision du recent sommet europden de Dublin de 
construire une politique ext6rieure commune. D'autre part, a termin6 le d6I6gu6 de la CEE, la r6forme 
politique en Afrique peut avoir un effet salutaire en Europe contre la complaisance n6o - coloniale. 

Cette mise au point a appel [intervention immdiate d'un participant qui a fait remarquer que le 
Programme d'Ajustement Structure] a 6veill6 les consciences au Nord comme au Sud. Cependant, a 
t - il ajout6, tout en 6tant d'accord sur le principe, nous divergeons sur les moyens. IIest sain que le 
Nord se fdlicite de la rdussite de ce programme et ['encourage. Mais, force est de nous rendre compte 
que nos partenaires ne semblent pas en train de s'ajuster. Nous sommes sur un mrne bateau. Donc, 
nous voguons ensemble 3u nous coulerons ensemble. Le Nord adopte une position do pompier, 
mais, m~me si nous serrons notre ceinture jusqu'au dernier trou, il ny a pas moyen de nous en tirer. 
Pourquoi nos prix sont - ils fix6s par le Nord alors que des mesures protectionnistes existent bel 13t 
bien dans le commerce nippo - europen par exemple et que des subventions des projuits agricoles 
sont pratiqu6es partout au Nord. Que ce demier s'ajuste donc et que nos prix ne soient plus fixes par 
cette loi naturelle mais par des n6gociations. 

L'intervenant a aussi attir6 I'attention sur la n6cessit pour les Africains de s'ajuster eux - m~mes, 
ensemble avec leurs voisins. Par exemple, Arheure actuele, un op6rateur priv6 burundi, nest pas
int6ress6 A opdrer sur le Rwanda sur le plan officiel A cause des barri~res de toute sorne li6es aux 
politiques 6conomiques apliques dans les deux pays. 

Une autre intervention concernait deux points. Le premier s'enqu6rait d'une 6ventuelia hi6ra rchie 
dans les trois politiques pr6conis6es par la CEE pour un redressement rapide de rAfrique: amklio ation 
de la production; int6gration regionale; am6lioration de I'art de gouvemer. Le deuxibme demandait si 
la CEA avait elle aussi d~fini cette fagon d'ajuster et ses m~thodes, et si, 6galement, elle av; . t d~j&

valu le niveau des ravages causes Ala trentaine de pays sous ajustement Acause des in,.runants 
de ce dernier (privatisation, d6valuations, etc...). 
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Le d616gu6 de la CEE a affirm6 qu'au niveau des Communaut6s Europeennes, la r6flexion se situe 
au niveau de I'ajustement sym6trique, Ala recherche d'un dialogue permanent entre le Nord et le Sud. 
IIest n6anmoins vrai, a - t - il poursuivi, qu'A la limite nous pourrions nous passer du Tiers Monde. 
"Nous ne sommes plus tout Afalt dans le m8me bateau, parce qu'il y a ddsormais de nombreux petits 
bateaux sur la mer. Comme, par exemple, les 4 dragons (cor6e du Sud, Hong Kong, Ta'wan, 
Singapour)." 

Le d6l6gu6 de la CEE a fait cependant remarquer qu'il existe quelques autres points de nature A 
compenser cette moindre interd6pendance 6conomique comme l'environnement. 

Concernant I'hi6rarchisation des politiques pr6conis6es par la CEE, le d6lgu6 europen s'est 
expliqu6 de la fagon suivante: 

a) 	 L'augmentation de la production est indispensable parce qu'elle est la base de tout; 

b) 	 Une grande Importance est .ccordde Al'intdgration rdgionale parce qu'il est possible de 
se d6velopper en ve, idant plus en Afrique; 

c) 	 II est important de d6velopper [a th~orie des avantages comparatifs parce que pour un 
pays donn6, mais pas un avantage absolu. L'exemple de concurrence n6gative qui a 6t6 
donn6 est celui de 'huile de palme au Nig6ria et en C6te d'lvoire; 

d) 	 Concernant I'am6lioration de I'art de gouverner, une distinction dolt Otre opdr6e entre 
raide &la reconstruction de 'Europe de ['Est et ['aide A I'Afrique. La premibre est en effet 
accompagn6e d'une conditionnalit6 politique, la deuxibme pas. 

La CEA a renchari le Professeur BUGEMBE, partage les m~mes vues que la CEE mais c'est sur 
les moyens que nous ne nous entendons pas. IIa tenu &faire une brbve r~fdrence Aune question qui 
ne lul avait pas t6 posde: 

a) 	 La participation de la population dolt faire partie int grante de nos programmes dbs leur 
debut; 

b) La production alimentaire dolt tendre vers I'autosuffisance en tenant compte des 
habitudes de 'Afrique qui est obligde de tirer elle - m~me avantage de ses propres 
ressources; 

c) 	 L'int6gration est indispensable parce que 'Afrique compte de nombreux petits pays aux 
march6s exigus qui n'ont aucune chance d'entrer seuls dans le prochain sicle; 

d) 	 L'6valuation des programmes dolt rester pragmatique. 

111.3. LE POINT DE VUE DE L'ONUDI 

Le d6l6gu6 de I'Organisation des Nations Unies pour le D6veloppement Industriel (ONUDI) a par6 
de I'expdrience de cette Agence Spdcialisde de I'ONU en matibre de gestion industrielle en Afrique et 
ailleurs. IIa signal que I'ONUDI a appris qu'il se pose effectivement quelques problmes au niveau 
de I'industrialisation de I'Afrique. 

Un r6cent atelier sur ce domaine a organis6 des 6tudes thdmatiques sur: 

a) 	 Les financements; 
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b) Le march6 international; 

c) L'6volution technologique. 

Le premier constat est que les Industries agro - alimentaires et textiles ont la plus fort6 valeur 
ajout6e en Afrique. 

Le deuxi~me constat est que I'industrie africaine est tr6s mal int6grfe dans le sens amont - aval 
qui veut dire la transformation des produits semis - finis. 

La conclusion est que les industries nont su ou pas pu s'ajuster, faute des ressources humaines 
et financi~res solides. IIfaut donc chercher A promouvoir l'investissement par des m6thodes plus 
representatives et plus conformes Ala rallt6. 

S'il y a urgence A restructurer reconomie africaine, i s'agt I&d'une condition n~cessaire mals pas 
suffisante dans le processus du d6veloppement. Contre une mdthodologie jusqu'ici lourde, il faut 
privil6gier une approcher plus philosophique. 

Dans le processus de concertation, pour avoir les meilleures chances de r6usste, ilfaut intdgrer 
tous les partenaires d~s le debut d'un programme. 

IIfaut aussi privil~gier un processus de concertation sous - systdmatique, c'est Adire qu'il s'agit 
de trouver les agents structurants d'un secteur industriel. 

En Afrique, le point de depart est la mise en place d'un syst~me de concertation entre partenaires, 
tous les acteurs concourant au programme d'industrialisation. 

L'ONUDI fait le constat final suivant: "malgr6 la philosophie du processus mis en route, les 
entrepreneurs africains n'ont pas la perception d'une ,conomie de march6. Dans ces conditions, une 
politique purement macro6conomique est inad~quate ou, A tout le moins insuffisante, et il est 
important de poursuivre aussi une politique industrielle active. En particulier, la conception et 
l'organisation des fili6res, de la mati~re premibre au produit fini, constitue une vision Aprivil6gier." 

111.4. EXPERIENCES REAUSEES DANS DEUX PAYS AFRICAINS 

111.4.1. LE MADAGASCAR 

Le Programme d'Ajustement Structurel 6 Madagascar a 60 prdsent6 par Mr. Nirina 
ANDRIAMANASOA, Conseiller du Pr6sident de la R6publique Malgache et ancien Ministre. IIa d'abord 
dress6 le tableau 6conomique du pays 6conomique du pays en quelques chiffres. 

En 1980 le taux d'inflation 6tait de 18%; le ratio de la dette par rapport aux exportations 6tait de 
18%; le deficit budg6taire par rapport au PIB 6tait de 4%. 

Youtes les mesures prises pour corriger cette f~cheuse tendance ont 6chou6 et, en 1982: 
l'inflation avait grimp6 A48%; le ratio de la dette s'6tait 6lev6 &72%. 
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a) La Place du Riz 

Comme le caf6 au Burundi, le riz occupe une place centrale dans l'6conomle de Madagascar.
Avec une production de 2 millions de tommes, la Grande lie est en effet le premier consommateur et le 
premier producteur de riz du monde. OQuand le riz va, tout va." 

En 1972, Madagascar 6tait explorateur net de riz. Mais pap la suite, on a cr66 une soci6t6 
d~tenant le monopole sur tous les produits agricoles, la SINPA. Et alors, le cycle infernal a 
commenc6. A tel point qu'en 1975, on a Wt6 oblig6 de cr6er un Minlstbre du Ravataillement charg6
plus sp6cialment de la gestion du riz. La production conaissat alors une chute brutale accompagn e 
d'une hausse spectaculaire des prix de la denr~e de consommation de base des Malgaches. 

En 1983, on a proc&l6 A la supression de la SINPA, du Ministre du Ravitaillement et des 
subventions. Et tout est rentr6 dans I'ordre. 

b) La Situation des Entreprises Publiques 

D~s 1975, I'Etat Malgache avait favoris6 I'Nclosion d'une s~rie de petites et moyennes entreprises.
Elle devait s'accompagner, entre 1975 et 1978, d'une vague de nationalisations des banques, des 
assurances et du secteur sucrier. En nidme temps que I'Etat proc~dait A la creation d'autres 
entreprises publiques. 

L'exp6rience devait se r6l6ver 6tre une v6ritable catastrophe 6conomique, un gouffre pour les 
finances publiques, r~v6lateur de l'incomp6tence technique de responsables peu prepar6s A la 
gestion, concevant leur r6Ie comme une rente de situation dans un secteur pourtant malade. 

En 1982, le Gouvamement d'Antananarivo a t6 donc amen6 Aprendre une s~rie de mesures de 

redressement 6conomique: 

i) Liquidation de soci~t~s non viables; 

ii) Mise en place de plans cadre; 

iii) Recherche de partenaires priv6s (notamment Japonais), 'Etat jouant le r6Ie de "sleeping 
partner;" 

iv) Ub~ralisation totale des importations et des exportations. 

c) Les Lecons 6 tirer 

L'orateur a termin6 en passant en revue les legons qu'on peut tirer de I'6xpedence malgache: 

I) 	 Pour augmenter sa production, le paysan dolt prendre des risques. Le paysan salt 
parfaitment s'adapter aux situations nouvelles, par exemple Iorsque la coop~rativisation 
s'avbre Ctre un 6chec; 

ii) 	 Le pilotage d'un PAS est un excercice de longue haleine qui n cessite 'adh6sion du 
peuple. D'oOi le r6le primordiale qui doit Otre jou6 par le ComitO de Suivi. 

iii) 	 La privatisation doit tre minutieusement pr6par6e, parce que les int6rdts des groupes 
entrent en jeu. 
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Iv) 	 IIfaut 6viter la cr6ation de groupes soclaux m~contents qui risqueraient d'alimenter
I'ins~curit6. 

v) Les pays cr6anciers ont trop tard6 prendre les mesures d'annulation de la dette 
susceptibles de soulager tune balance des paiements mal en point. 

vi) Quand les indicateurs commencent A revenir au vert, I'impatience de la population 

devaient trop grande. 

vii) La lib~ralisation de l'6conomie dolt s'accompagner de celle de la presse et de la politique. 

viii) 	 C'est en d~veloppant I'autonomie de la femme qu'on peut agir positivement sur I'explosion 
d~rnographique. 

d) Situation Actuelle 

I) En 1989, le niveau des exporations a rattrapp6 celui de 1979. 

ii) La lib~ralisation des imporations a amen6 une baisse des prix pendant que le marketing 
revient avec le renouveau de la publicitM.
 

iii) Le commerce ext6rieur commence 6 tre diversifi.
 

iv) Les investisseurs 6trangers montrent de plus en plus d'int~r~t.
 

v) Avec la libralisation de I'6conomie, la politique et la presse embotent le pas.
 

e) 06 Va Madacascar? 

Pour le moment, la Grande lie est sous alustement avec des r~sultats tr~s encourageants. Le 
probl~me est que Madagascar prodiit de,; biens plut6t concurrents que compl6mentaires avec les 
Etats de Idsous - region. Mais des nLgociations sont en cours Ace sujet, notamment au sein de la 
ZEP. 

La population commence A Otre optimiste, c'est le gain le plus important, c'est le plus grand 
moteur du PAS. 

111.4.2. 	 LE GHANA 

a) La racine du mal 

L'exp6rience du Ghana a t pr6sent6e par Mr. Abner BAB KLU, Directeur des Recettes de 'Etat 
au Ministbre Ghan6en des Finances. 

A son ind~pendance en 1957, devait pro.ciser M. KLU, le Ghana 6tait relativement bien dot6 en 
ressources naturelles, en cadres de valeur et en infrastructures; le tout combin6 avec un commerce 
ent~rieur florissant lui permettait un taux de croissance impressionnant de 7% par an jusqu'en 1960. 

A partir de cette date, la situation devait progressivement se d~t6riorer jusqu'a atteindre une 
croissance negative de -2%entre 1970 et 1978, le record 6tant de - 6.1% en 1982. 
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Le d~clin persistant de la production du cacao, des minerais et du bois ruinait les finances 
publiques. Pour financer son d6ficit, I'Etat eut recours aux emprunts bancaires et sp~cialement A la 
planche h billets de sa banque centrale. Ce qui devait faire grimper l'inflation jusqu'A 62% entre 1974 
et 1983. 

La racine du mal provenalt d'une appliation excessive de la politique de c6ntrole direct des prix et 
des cr6dits. Ce contr6le devait d'ailleurs tre institutionnalis6 en 1972 et s'6tendre au change. Le taux 
de ce demier devalt rester inchang6 durant de longues annfes, connatre la premiere d6valuation du 
"CEDI"de 30% en 1967 pour baisser jusqu'A pros de 300% en 1978. 

Entre 1978 et 1982, la monnaie ghan enne avait 6td sur6valu6e de 445%, alors que l'inflation 
grimpait jusqu', 580% et que le commerce 6tait d6ficltaire de 45%. 

La sur~valuation du "CEDI" signifiait la baisse croissante des revenus du cacao, des minerais et 
du bois. Le taux 6lev6 d'inflation domestique rendait trop cher le coOt de production des biens 
exportables rendus ainsi incomp6titifs sur le march6 international. Coinc~s entre les coOts de plus en 
plus 6lev6s de production et la chute de leurs revenus, la plupart des planteurs se tourbrent vers la 
production de denr6es alimentaires plus r6mun6ratrices parce que plus demand6es sur le march6. 

Les plantations de cacao 6taient ainsi laiss6es AI'abandon. De plus, la difference des prix entre le 
Ghana et ses voisins devait encourager un brusque regain de fraude sur le cacao, le caoutchouc, l'or 
et les diamants. 

Certains producteurs op~raient sur le march6 local plut6t que d'exporter, A cause de la 
sur6valuation de la monnaie nationale et du taux MMev d'inflation domestique. 

Le contr6le des prix et de la distribution avait t6 institu6 pour prot6ger le revenu r6el des pauvres 
et pour pr6venir contre un enrichissement excessif des pauvres et pour pr6venir contre un 
enrichissement excessif des plus nantis. Mais I'effet non d~sird du systbme a t6 la naissance de 
marches parall~les au sein desquels des marchandises destin~es favoris~s pour 6tre finalement 
vendues au march6 noir sur lequel les autorit~s n'avaient aucun contr6le. 

Cette fraude 6tait 6galement favoris6e par la diff6rence considerable entre le taux de change 
officiel et le march6 parallble. Le c6ntrole des prix et des taux de change n'avait plus aucun sens dbs 
lors. Les commergants en g~n~ral r~alisaient ainsi des profits trbs importants. 

La situation ainsi cr6e produisait le ddsintdr~t croissant des forces productives de I'agriculture et 
l'industrie pour se porter vers le secteur des services. 

b) Le proaramme de redressement 6conomiae 

Les premibres mesures d'ajustement ont W prises en 1983 et devaient courir jusqu'en 1986. 
Caractdris~e par une politique active du taux de change, cette premibre phase dtait plac.e sous le 
signe de la stabilisation en: 

i) Rdalignant les prix distordus; 

ii) Restaurant la discipline mon6taire; 

iii) Enlevant les freins de nature infrastructurelle; 
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lv) Encourageant I'entreprise et le producteur. 

La deuxibme phase (1987 - 1990) a principalement consist6 A consolider les acquis de la 
stabilisation; lib6raliser les marchas et Ainstitutionnaliser les r6formes 6conomiques. 

Ainsi, le processus de ddprdciation de [a monnaie s'est poursuivi. La lib6ralisation de 1989 a 
amend la supression des licenses d'importation. Le financement du ddficit par la banque centrale 6tait A 
la base de l'inflation, ila fallu I'abandonner. 

Les rdsultats sont encourageants, mais ils n'ont pas tous t6 heureux. 

Si les emprunts de I'administration aux banques ont baissd, I'epargne n'a pas augment6 comme 
esp6r6. 

Au niveau des investissements directs, I'augmentation a t4 insignifiante. 

Le rapatriement de nombreux Ghan6ens de I'6tranger a accru le ch6mage. 

c) Les lecons Atirer 

Pour terminer, Mr. BAB KLU a tir6 bribvement quelques legons de I'expdrience ghandenne: 

i) IIfaut combattre la rigidit6 des prix, du taux de change et des taux d'int6rdt de mani~re 
systdmatique et par phases suivies d'6valuation car les 6lasticit6s ne sont pas 6videntes; 

ii) La libaralisation dolt btre introduite par 6tapes en suivant une approche pragmatique; 

iii) La lutte contre I'inflation doit tenir compte des autres param~tres si non elle conduit A la 
r6cession; mais si I'inflation reste 6tev6e il est contre - productif de lib6raliser les taux 
d'int6rdt et les prix; 

iv) L'exp6rience du Ghana montre que I'6tape de I'exdcution du PAS reste difficile surtout 
quand le Gouvemement et la population n'y croient pas. 

111.4.3. 	 LE DEBAT SUR LES EXPERIENCES DU MADAGASCAR ET DU GHANA 

Une vive discussion a suivi les deux expos6s sur des programmes d'ajustement dits - r6ussis. 

a) 	 IIest nettement apparu qu'une r6forme 6conomique n'a pas de chance de succ~s si elle 
n'est pas accompagn6e de r6formes institutionnelles addquates. 

b) 	 Les mesures de contr6le direct ne sont pas 6 exclure absolument. Ce sont des outils 
utiles Acourt terme, mais ilne faut pas s'y accrocher, du moins pas pour longtemps. 

c) 	 L'ajustement structuel est I pour aider au d~blocage de I'6conomie. IIest cependant 
difficile de corriger en 2 ans les erreurs de gestion 6conomique de deux d6cennies. C'est 
une maladie qui gu6rit lentement. 

13
 



d) 	 IIs'avbre, du moins au Ghana, que les banques cominerciales n'aidaient pas beaucoup la 
r6forme i conomique. Elles n'utilisaient qu'une torte patite partie de leur capital propre. II 
fallait donce les rWformer aussi. 

e) 	 La privatisation s'est faite avec I'epargne nationale et 6trangbre et sous forme de "joint 
ventures." S'il est difficile de s'arr~ter en chemin, la privatisation s'avbre Otre un exercice 
d4;icat. 

f) 	 La lib6ralisation a permis d'6liminer la corruption liie A l'octroi privil6gi6 de licences 
d'importation. Mais le pouvoir se d6place, notamment vers la machine judiciaire. 
Liberaliser totalement est un d6sastre assure. 

g) 	 Le coOt social de I'ajustement peut tre lourd: le d~I~gu6 malgache a reconnu que, dans 
son pays, on s'est aperqu des effets sociaux de I'ajustement bien trbs tard alors qu'on en 
6tait d~j& arriv6 6 la distribution de soupes populaires. S'il fallait recommencer. IIfaudrait, 
dbs le d6part, int6grer la dimension sociale. 

h) 	 Au Ghana, I'op~ration "D.S.A. a cot6 Apeu pros 50 millions de dollars US. Pas moins de 
45.000 fonctionnaires ont W licenci6s, d'autres forces A prendre une retraite anticip~e. 
Des milliers de travailleurs du secteur priv6 ont 6galement perdu leur emploi. Les 
idemnit~s de d6part ont atteint 1%du PIR. 

IV. 	 SYNTHESE DES DISCUSSIONS SUR LES THEMES SPECIFIQUES 

Le colloque a b6n~fici6 d'un concours international de qualit6 qui a garanti le s6rieux et la haute 
teneur des communications. 

Comme prdvu, les thbmes propos6s AI'analyse: 

a) La politique de taux de change; 

b) La politique des prix aux producteur; 

c) La fiscalit et son impact sur I'6pargne priv6e; 

d) La r~forme des entreprises publiques et la privatisation se sont r6v~l~s d'une importance 
primordiale pour la suite du colloque. 

A la lumibre des experiences r6alis~es sous d'autres cieux, les d~bats se sont enrichis, des 
questions essentielles ont t6 pos~es et les participants ont essay6 d'y apporter des r~ponses 
int~ressantes. 

IV.A. 	 POLITIQUE DU TAUX DU CHANGE 

Les d6b~ts 6taient animus par Monsieur Plane qui avait pr~sent6 la veille la communiation "Les 
politiques de change en Afrique face aux exigences de la stabilisation et de I'ajustement structurel." 

Les discussions sur ce sujet ont port6 essentiellement sur les aspects suivants: 

a) Les effets de la d6valuation 
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b) L'utilisation des instruments altematifs 

c) Les taux de change multiples 

a) Les effets de la d6valuation 

IIa t6 constat6 Ace sujet qu'il y a deux 6coles qui jugent diffdrement les impacts de la 
d6valuation sur I6conomie. Pour I'6cole lib6rale, I'ajustement du taux de change est indispensable et 
b6n6fique pour la stabilisation et le ddveloppement de I'6conomie. Cet ajustement de la valeur exteme 
de la monnaie permet notamment des modifications dans la structure des prix relatifs Internes. Ces 
modifications vont dans le sens d'une am~Iioration de la comp~titivit6 de I'6conomie. 

L'6cole n~ostructuraliste denie tout effet ben~fique A la devaluation mon~taire et considbre que 
les probimes des 6conomies africaines sont plut6t d'ordre strcuturel que mon~taire. 

Les d6b~ts ont falt ressortire que chacune de ces kcoles avait des partisans parmi les 
intervenants en ce qui conceme le cas des 6conomies africaines. 

En d6finitive, il est apparu cependant que I'exp~rience de la plupart des pays a montr6 des effets 
b6n6fiques de I'utilisation de linstrument de taux de change quant A [a stabilisation des importations, & 
'att6nuation de l'inflation et &[a promotion des exportations. Nanmoins, la seule d~valuation n'est 

pas suffisante, elle dolt tre accompagn6e par d'autres mesures telles que: 

i) Une reprise des flux nets du capitaux; 

ii) Une politique mon~taire adequate; 

iii) Une politique fiscale raliste; 

iv) Une politique commerciale dynamique. 

Par ailleurs, la confiance des op~rateurs 6conomiques dans la politique officielle du taux de 
change est une des conditions indispensables Asa r6ussite. 

IIa dt6 not6 cependant que I'un des inconv~nients majeurs de !a devaluation pour les 6conomies 
africaines est 'alourdissement du service de la dette qui en r~sulte. 

b) Utilisation des instruments alternatifs 

La question 6tait de savoir quels sont les autres instruments qu'on peut utiliser Iorsqu'on ne veut 
pas ou ne peut pas proc6der &la d6valuation (cas de la Zone Franche o6 la d~valuation est possible, 
mais pratiquement irr6alisable car conemant plusiers pays &la fois y compris la France). 

En I'absence de la d6valuation. le regain de la comp~titivit6 peut reposer sur un fort 
ralentissement des agr6gats mon6taires, des efforts plus pouss~s au niveau des finances publiques et 
la recherche d'une plus grande productivit6 du syst&me productif, notamment par le biais d'une 
r6duction des coOts de production unitaires. 
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c) Taux de chanae multiples 

La multiplicit6 des taux de change peut Otre ou bien directe, auquel cas une discrimination des 
biens est n~cessaire (prioritaires et non prioritaires) avec d6finition officielle d'au moins deux taux de 
change, ou indirecte par biais de la politique commerciale (subvention de certaines exportations et/ou
drolts tarifaires sur les importations). 

L'exp6drience vfcue par certaines 'onomies africaines (Ghana) en matire de taux de change
multiples (directs) ne s'est pas av6r e tr~s concluante (coOts d'administration, fraude, corruption, sous 
- facturation our surfracturation). 

IV.2. POLITIQUES DES PRIX AGRICOLES 

Les d6b=ts sur la question des prix au prodLcteur ont t6 organis6s autour de I'expos6 de 
Madame Salinger. Les participants ont 6chang6 des points de vue sur les sujets suivants: 

a) Questions relatives Ala subvention; 

b) QuestIons relatives aux mesures incitatives; 

c) Questions relatives &la s~curit6 alimentaire; 

d) Problmes de la commercialisation des produits agricoles. 

a) De la Subvention 

Les participants ont reconnu que la question de subvention dot 6tre dtudi~e dans toutes ses 
dimensions, des fois m~me, cas par cas, et analyser son impact sur les autres secteurs de '6conomie. 

Sur cette question, on remarque deux tendances. Les uns sont contre les subventions car elles 
coOtent cher aux Etats, et pr6consistent surtout des ameliorations techniques. 

Les autres, considbrent le fait que l'6conomie de beaucoup de pays africains est bas e sur
I'agriculture des mesures favorisant la subvention directe des intrants Acourt terme ou une meilleure 
distribution peuvent donc 6tre encourag6es. La subvention des produits reste 6 prendre avec reserve 
car elle peut entraTner d'autres faits n6fasles, surtout quand ces produits ne sont pas consommes 
directement par une grande partie de la population, et entrafner des co~ls on~reux pour les Etats. 

Par ailleurs, des mesures indirectes allant dans le sens de l'instauration des tarifs douaniers en 
vue de prot~ger les produits locaux peuvent accompagner la politique de subvention. 

b) Des mesures incitatives 

Parmi les mesures incitatives classiques, on a reconnu [a place de la r~forme des prix agricoles.
Cette politique s'est av6r6e complexe de par les difficult6s lies Ala mesure des prix internationaux de
rf6rence, &la reponse b [a hausse des prix &la limitation inh6rente A toute r~forme des prix aux 
producteurs agricoles. A c6t6 de dette r6forme, il faudrait penser aux mesures visant la productivit6 et 
I'efficacit6 comme la recherche, I'am6lioration de la technologie et de la gestion, les m6thodes 
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culturales. Toutes ces mesures concourent AI'augmentation de la production, et partant, du revenu 
des producteurs et viennent d~s lors en compl6ment au prix au producteur. 

c) De I'autosuffsiance alimentaire 

L'autosuffisance alimentaire reste un facteur primordial pour le developpement harmonieux des 
nations car, en cas de p~nurie des aliments, on dolt recourir A I'aide alimentaire avec toutes les 
consequences que cela peut comporter. Comme les pays africains vivent essentiellement de 
I'agriculture la distorsion entre le d~veloppement des cultures d'exportation et vivri~re est 6 6viter tout 
en respectant chaque fois le principe des avantages comparatifs. 

d) Des Drobl~mes de commercialisation des produits apricoles 

Les participants ont constat6 la n6cessitM d'am6liorer les 6changes inter - r~gionaux et d'essayer 
de diversifier la gamme des produits A commercialiser dans les sous - r6gions. Ceci perme~trait 
d'avoir des march~s ext6rieurs encore int6ressants et de briser le mythe des cultures traditionnelles 
d'exportation (caf6, the, cacao, coton, etc...). 

D'apr~s I'exp~rience des uns et des autres, beaucoup de produits ne sont pas commercialis6s en 
totalit car si on considbre toute la production nationale par pays, ily a lieu de constater qu'une bonne 
partie n'est pas commerc:ialis~e. 

Quelques proAimes ont W soulev~s notamment: 

I) Les difficult~s qui r~sultent du principe m~me de la lib6ralisation. Les produits en 
provenance de la zone Sud, parfois tax6s, sont confront6s Aceux du Nord qui sont pour la 
plupart subventionn~s. 

ii) Les circLjits de commercialisation ne sont pas toujours am6lior6s. 

iii) Les contraintes administratives peuvent constituer de v6ritables barrires quant A la 
distribution des produits e!r-nchdrir ainsi les prix Ala consommation. 

iv) La plupart des produits agricoles sont p6rissables et difficiles Atransporter. 

v) Le pouvoir d'aclat des populations est parfois faible et le march6 reste quelquefois 6troft. 

IV.3. FISCALITE ET EPARGNE 

Deux expos6s ont t faits sur le theme 'fiscalft. D'abord des observations th~oriques et ensuite 
rimpact de la fiscalft6 sur I'6pargne. 

A la suite des deux exposes, plusiers intervenants ont pris la parole pour souligner la n~cessitM de 
revoir la mani re d'imposer les op~rateurs 6conomiques, en renvoyant la fagon de d6terminer la base 
imposable; les taux; en pr~voyant la possibilit6 de simplifier la loi pour am~liorer I'administration de 
l'imp6.; la possibilit6 de cr or des imp6ts neutres qui ne cr6ent pas de sistorsion; et I'association du 
secteur privA dans toute r~flexion fiscale. 
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D'autres ont soulign6 qu'un impbt ne I'est que quand i1est pay6. Le probl&me de la fraude est 
pr6occupant et devrait pousser les responsables Avoir son origine, sot en expliquant mieux la lol; soit 
en la revoyant. 

Bref, la preoccupation de I'Etat devrait 6tre de mettre en place un systbme qui ne ddcourage pas 
1'6pargne et r'investissement. La fiscalit devrat aussi ne pas bloquer la cr6ation d'emploi. 

Plusiers intervenants ont remarqu6 que I'6pargne du secteur non structur6 n'est pas suffisamment 
mobilisde par les institutions financi~res. Un effort dans ce sens est jug6 ndcessaire. 

IIest par ailleurs apparu que le Code des Investissements devrait tre accompagn6 par d'autres 
mesures I'adaptant aux n6cessit6s des investisseurs. 

Un effort de r6gionaliser [a r~forme fiscale a 6t6 jug6 souhaitable pour assurer la coh6rence au 
niveau de l'int(gration rdgionale. 

IV.4. LE SECTEUR PRIVE ET LA PRIVATISATION 

La communiation sur la r6forme des entreprises publiques 6tait centr6e sur raspect privatisation 
et 6tait articul=e sur trois points: 

a) Politique de privatisation; 

b) D6veloppement du secteur priv6; 

c) Les chambres de commerce et leur r6le. 

Au sujet de la privatisation, les r6flexions suivantes ont t6 faites par les participants: 

a) 	 Tous les pays n'ont pas la m~me capacit6 Ala privatisation; ilfaut au pr alable 6valuer la 
capacit6 du secteur priv Aracheter les entreprises publiques; 

b) 	 II n'est pas conseill6 de financer la privatisation par de pr~ts; dans certains cas, la 
privatisation n'ambne pas une augmentation des investissements globaux du secteur 
priv6; 

c) 	 IIest parfois pr(fdrable d'instaurer la concurrence avant la privatisation; 

d) 	 Pour amorcer [a privatisation &grande 6chelle il est ndcessaire de commencer par les 
bonnes affaires et non pas par les canards boiteux; 

e) 	 IIfaut 6viter que la privatisation crde de nouveaux riches et de nouveaux pauvres; la 

privatisation doit tre transparente; 

f) 	 La privatisation est un exercice difficile qui doit btre bien pr(par6 pour r6ussir. 

Les participants au colloque se sont beaucoup int6ress6s 6 la question de promotion du secteur 
priv6. IIa W notamment question de reddfinir les r6les respectifs du secteur public et priv~au sein de 
rMconomie; en particulier les participants ont insist6 sur la necessitM de d(velopper des rapports tris 
6trots entre les deux secteurs A 'exemple du continent asiatique oi I'Etat a contribu6 &la promotion 
du secteur prWv6 grAce aux chambres de commerce et associations professionelles actives. 
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Dans ce cadre, le r6le des chambres de commerce et d'industrie a t6 jug6 fondamental dans la 
conduite des programmes d'ajustement structurel: i)Les chambres de commerce doivent foumir les 
Informations n6cessaires aux op6rateurs 6conomiques nationaux et 6trangers au sujet des mesures 
6conomiques prises par le Gouvemement. 

Enfin, que ce soit pour le secteur priv6 ou public, ilest apparu qu'il faut former les gens et investir 
dans le management si l'on veut rdussir I'ajustement structurel. 

V. CLOTURE - SYNTHESE 

Avant I'allocution de cl6ture, le Directeur du CRED avait remrci6 vivement le co - organisateur du 
colloque b savoir le Secretariat Permanent du Comit6 du Suivi du PAS, ainsi que les participants au 
colloque pour avoir falt du colloque en vdriatable succbs; c'est le meilleur du genre devait - ilconclure. 

L'allocution de clbture a W prononc~e par Mr. Salvator MATATA, Secrdtaire Permanent du Comit6 
de Suivi du PAS, au nom de S.E.M. le Premier Ministbre et Minist~re du Plan emp~ch6. 

IIa relev6 que le mot d'ordie de "dialogue et concertation" si cher au Gouvemement de la 3eme 
R6publique burundaise a bien fonctionn6 au cours du Colloque. En suivant ce conseil, les cadres 
burundais participant aux travaux ont beaucoup appris 6 partir des experiences de Madagascar, du 
Ghana, du Rwanda, de I'Ouganda, du Kenya, d'autres pays africains et m~me des pays asiatiques,
d'Europe et de I'Am6rique A travers les communiations des dminents conf6renciers et participants 
6trangers. 

Les legons %retenir sur le quatre thbmes du colloque sont nombreuses: 

En matibre de politiaue du taux de change l'orateur a retenu qu'au del& des options d'6cole, 
liberale, neo - structuraliste ou autres, la politique du taux de change est un instrument qui peut porter 
ses fruits tant au niveau de la stabilisation de la balance des paiements qu'au niveau de la croissance, 
en stabilisant les importations et en stimulant les exportations. 

Les experiences africaines confirment: 

a) 	 La stabilisation des importations; 

b) 	 Des rdsultats moins visibles au niveau des exporations; 

c) 	 Un impact n~gatif sur le stock de [a dette ext6rieure; 

d) 	 Pour btre efficace, cette politique doit b6ndficier des mesures d'accompagnement au 
niveau des politiques mon~taire, fiscale et commerciale; 

e) 	 Concemant l'utilisation des instruments alternatifs, la combinaison des 2 n'est pas A 
exclure, comme c'est le cas pour le Burundi; 

Quand A l'utilisation des taux multiples, apr~s examen des avantages et des inconv~nients, 
la prudence a requis un consensus g~n6ral. 

La politique des prix auxDroducteurs s'av~re complexe, surtout dans le contexte du march6 
mondial. 
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La question ne peut 8tre d6tach6e de la politique des prix des intrants agricoles et des autres 
aspects de caractbre administratif. 

La politique des prix aux producteurs dolt tre consid~rde comme une condition ndcessaire pour 
susciter I'intdrdt Aproduire plus. IIfaut ndamoins d'abord bien l'6tablir et surtout I'accompagner par: 

a) Une meilleure vulgarisation; 

b) La recherche appliqude; 

c) L'am6lioration des infrastructures de commercialisation, de conservation, de 
transformation et de stockage; 

d) L'am6lioration de l'environnement administratif du producteur. 

Concemant la fiscaft, un accent paiticulier a t6 mis sur la n6cessltM de simplifier la loi fiscale et 
de revoir l'imposition des oprateurs 6conomiques pour: 

a) Une meilleure efficacit dans le recouvrement; 

b) Lutter contre la fraude: 

c) Ne pas d~courager '6pargne, l'investissement et I'embauche. 

La promotion du secteur priv a W traitde dans ['esprit louable de recherche de I'efficacit6. 

La privatisation a t6 ainsi perque comme un outil et non une fin en soi. 

De riches 6changes ont en lieu sur les difficultds de condulte de la 2rivatisation au niveau de: 

a) Son financement; 

b) Sa pr6paration; 

c) Son impact social quant AI'aspect d'6quit6 et de 'emploi; 

d) La formation de 'entrepreneur priv6. 

Le r6le des chambres de commerces ou autres associations professionnelles A travers le dialogue 
constant entre les secteurs priv6 et public a W bien explicitd. 

L'orateur a estim6 que cet exercice de rdflexion collective fort r6ussi dolt se poursuivre sur les 
PAS pour que, le caractbre mondial de cette r6forme soft confirm6 nun pas par le besoin de la mener 
mais par des r6sultats importants que le monde petft se partager dans la paix et 1'6quit6. 

Des remerciements challeureux ont 6t6 adress6s a tous ceux qui ont contribu6 Ala rdussite de ce 
colloque dont les resultats permettront aux participants de mieux comprendre et mieux piloter certains 
aspects du PAS. 

Falt &Bujumbura, le 12 Juin 1990.
 
SP/CS/PAS
 

20
 



Discours d'Ouverture 

par 

G6rard Niyibigira
 
Ministre des Finances
 

Vice-President du Comit6 de SuM du PAS
 
Burundi
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Permettez-moi d'abord, de souhaiter la bienvenue la plus challeureuse A tous nos invit6s 

6trangers. Certains d'entre eux sont venus de contrnes lointaines pour s'associer A nous dans ces 

travaux d'6change et de r~flexion sur la dlicate phase 6conomique que traversent la plupart des pays 

en d6veloppement. Aeux, Atous ceux qui avaient ddj& falt la connaissance du Burundi et des Barundi 

comme Aceux dont c'est la premibre visite, nous souhaitons un s6jour agr6able et fructueux. 

De nombreux colloques, ateliers, sdminaires, conferences se sont d6j& tenus sur I'ajustement 

structurel. Si nous vous avons convids au pr6sent colloque, ce nest donc pas pour le plaisir d'un 

enibme exercice. Chez nous, le dialogue et la concertation sont devenus des modes de 

gouvernement. Nous ne pouvons pas ne pas en faire usage pour des sujets qui intd'essent plus d'un 

seul pays. La plupart des pays du Tiers Monde en g6n6ral, et d'Afrique en particulier, en butte Ades 

difficult6s 6conomiques croissantes, ont initi6 un programme d'ajustement structurel, avec des 

r~sultats in6gaux. Aucune occasion n'est donc de trop pour 6changer les dxp6riences des uns et des 

autres, les difficult6s rencontr~es et les solutions y apport6es. 

L'organisation de cette r6flexion collective qui, nous n'en doutons pas, sera certainement 

fructueuse, n'a t6 possible qu'avec le concours materiel et technique de I'USAID et du Centre de 

Recherches sur le Dveloppement Economique (CRED) de I'Universlt de Michigan dont je saisis ici 

'occasion de remercier solennellement les responsables. Permettez-moi 6galement de faire une note 

particulibre ArUSAID qui vient de rejoindre la famille des bailleurs de fonds du programme 

d'ajustement structurel avec un appui initUi d'un don de 15 millions de dollars. Qu'elle veuille bien 

accepter la reconnaissance du Gouvemement du Burundi. 

Notre gratitude va aussi 6 tous les dldgu~s de la Communaut6 Economique Europ~enne (CEE), 

de la Commission Economique pour 'Afrique (CEA), de 'Organisation des Nations Unies pour le 

D~veloppement Industriel (ONUDI), et de tous les pays qui ont eu I'amabilit6 de nous envoyer des 

repr~sentants. Leur exp6rience nous sera pr~cieuse. Sans leur participation, le prdsent colloque 

n'aurait pas atteint le niveau de participation international que nous enregistrons aujourd'hui avec 

satisfaction. Nous tenons Asaluer ici ia solidarit6 agissante et constante de [a Commission des 

Nations Unies pour I'Afrique qui ne s'est jamais d6menti Achaque fois que les africains ont eu A 

d6battre de leur devenir. 

Nous ne saurions oublier nos amis traditionnels en matibre d'ajustement structurel repr~sent~s ou 

non dans cette salle. J'ai nomm6 la Banque Mondiale, le Fonds Mon~taire International (FMI), le 

Japon, la CEE, la Belgique, la Suisse et I'Arabie Saoudite. Ils nous ont soutenu dans nos premiers 

efforts d'ajustement et nous esp6rons qu'ils vont continuer A le faire et 6 attirer les autres dans cette 

direction. 

Petit pays enclav6, d~pendant d'une quasi-monoculture d'exportation et d'une structure 

6conomique fragile, le Burundi n'a pas pu 6chapper Ala crise 6conomique qui a frapp6, Ala fin de la 

demi6re d6cennie, tous les pays de notre continent. Pour traverser cette phase difficile, le Burundi a 
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donc inlti6, avec la collaboration du FMI et de la Banque Mondiale, ainsl que les autres bailleurs de 
fonds que J'al cites plus haut, son premier programme d'ajustement structurel en juillet 1986. Ce 
premier programme devait courrir jusqu'en 1988, annde au cours de laquelle le deuxit:me est venu 
I'Npauler, sans qu'une date fronti re entre les deux soft precise. 

Au cours des quatre dernibres ann6es d'ajustement structurel, I'accent a t6 mis sur la 

stabilisation financibre en particulier dans les domaines budgdtaire et mon~taire et sur la 
restructuration des activit~s 6conomiques. 

Dans le domaine de I'am6lioration de la gestion des ressouces publiques, le gouvernement a pris 

des mesures tendant aux objectifs suivants: 

i) Augmenter les recettes budg~taires en Mlargissant Iassiette de certaines taxes, en 

majorant certains imp6ts et en renforgant I'administration fiscale pour un meilleur 

recouvrement; 

ii) Rationaliser les d~penses publiques en mettant I'accent sur une meilleure affectation des 

ressources en fonction des priorit~s de I'action gouvernementale et des coots 

d'opportunit6; 

iii) R6duire le poids des entreprises publiques sur le budget; 

iv) Entamer une r~forme budg6taire conduisant &une meilleure maltrise des d~penses et 

recettes publiques ,atravers la consolidation budg~taire. 

Le Gouvemement s'est en outre engag6 dans une r6forme du secteur des entreprises publiques qui a 

consist6 en la restructuration de plusieurs entreprises, en la r~habilitation d'autres A travers des 
contrats de performance, en la r~organisation du cadre organique du secteur des entreprises 
publiques et en la mise en place d'un systbme d'information et de gestion de V'ensemble du secteur. 

Dans le domaine de 'am6lioration de 'environnement dconomique, de [a restructuration du 

secteur industriel, et de l'incitation du secteur priv6, les politiques suivantes ont W mises en oeuvre: 
i) La politique flexible du taux de change; 

ii) La libdralisation de la plupart des prix; 

iii) La r~forme tarifaire pour r~luire la protection de l'industrie locale; 

iv) La promotion des exportations en octroyant des avantages fiscaux; 

v) La r6vision du code des investissements dans le sens de favoriser les Investissenlents 

rentables cr.ant plus d'emplois et visant les exportations; 

vi) La lib6ralisation des importations; 

vii) La lib6ralisation des taux d'int~r~t; 

viii) La libdralisation du march6 du travail; 

ix) Une politique d6lib~r~e du cr6fit visant la r6duction des cr.ances nettes sur 'Etat en 

faveur de I'augmentation de crlit & '6conomie. 
Dans le cadre de sa politique agricole orient6e vers la satisfaction des besoins alimentaires et 

I'augmentation de la production des denr6es exportables, le Gouvemement a red~fini la politique 
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d'intervention dans le secteur agricole en matibre de produits vivriers, il a libdralis6 les prix et a cess6 
son intervention dans leur commercialisation. Dans le domaine des cultures d'exportation, le 

Gouvernement a opt6 pour I'amdlioration de la quallt6 et l'inctation financibre en faveur des 

producteurs. Le sous-secteur caf6 en est un modble, cinq actions importantes ont t6 engages: 

i) L'investissement dans les usines de lavages; 

ii) L'am~Iioration de la gestion des stations de lavage; 

iii) Le renforcement de la capacit6 de gestion de la B.C.C. (Burundi Coffee Company); 

iv) L'amlioration de I'6chelle mobile et l'introduction d'une 6chelle mobile pour *le caf6 fully 

washed"; 

v) Le secteur priv6 est sollicit6 pour participer au processus de transformation et de 

commercialisation du caf6. 

De manibre globale, I'approche d'encadrement du scteur agricole a du privil6gier le besoin d'orienter 

la vulgarisation et la recherche vers la demande effective c'est-A-dire le paysan. 

Pour mener toutes ces politiques ambitieuses, le Gouvernement a adopt6 des strat6gies tout 

aussi ambitieuses. Vous aurez l'occasion d'en recevoir les d6tails durant vos d6bats & travers les 

interventions de nos experts. 

Dans le secteur social, notre souci a t6 de prot6ger les programmes nationaux existants tels que 

d6finis dans les politiques sectorielles sociales, en mettant l'accent sur le maintien des allocations 

budg6taires en fonction des priorit6s relatives que sont: 

i) Le renforcement des soins de sant6 primaires;
 

ii) La g6ndralisation de I'6ducation de base;
 

iii) La promotion de 'emploi;
 

iv) Le ddveloppement d'une stratdgie de securit6 alimentaire et d'am6lioration de la nutrition;
 

v) L'appui aux indigents Atravers la protection et la r~insertion sociales.
 

Malgr6 I'ajustement structurel, le Gouvemement n'a menag6 aucun effort pour prot6ger le secteur 

social, bien entendu, c'est le moment de le dire, grace A I'appui de plusieurs pays amis et organismes 

specialisds qui ont continue A intervenir dans ce secteur. 

Au bout des quatre ann6es d'ajustement structurel, on constate que les r6sultats sont variables: 

i) Le PIB rel a connu une croissance mod6r e sans atteindre tout A fait les taux projetes 

(4,4% en 1986; 1,7% en 1987; 3,7% en 1988 et 1,5% en 1989; la baisse de la production 

agricole est responsable des basses performances de 1987 et 1989). 

ii) Le taux d'inflation a W maitris6 (2% en 1986; 7% en 1987; 5% en 1988) malgr6 le 

d~rapage de 1989 qui nous a conduit b une hausse des prix de 11,6%. 
ii) La situation de la balance des paiements s'est caract6risde par une reduction du d6ficit du 

compte courant par rapport au PIB sauf pour I'ann6e 1987 qui a connu une baisse trbs 
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importante des cours du caf6; cette situation favorable du compte courant a6t. fortement 

soutenue par les tranferts publics et I'appui financier au PAS. 

iv) Un effort constant a t6 d6ploy6 dans le sens de la r~duction du deficit fiscal par rapport 

au PIB sauf pour 'ann6e 1987 pour la raison indiqu~e ci-haut; en ''989nous en sommes& 

-9,3%. 

v) Le ratio du service de la dette extdrieure par rapport aux exportations s'est 

systdmatiquement 61ev Ades niveaux insupportables (43,8% en 1987; et 45,8% en 1989) 

chaque fois que les cours du caf6 ont baiss~s. 

Dans I'ensemble, on peut dire que jusqu'A pr6sent or. a pu enregistrer une l6gbre croissance 

6conomique (une moyenne de 2,8% inf6rieur au taux de croissance de la population). Mais en r6alit 

les d6s6quilibres intemes et extemes subsistent, puisque les facteurs exogbnes ont chaque fois impos6 

le niveau des performances de la balance des paiements et des finances publiques. N'empche que 

I'ajustement structurel a ddj& eu des r~sultats qualitatifs encourageants - en t~moignent la meilleure 

gestion des finances publiques, 'engagement pour les exportations, une plus grande concurrence 

dans le secteur productif, etc. 

C'est dire donc que le pilotage de 'ajustement structurel est pour nous un exercice d6licat dont la 

rdussite fait appel Ala conjugaison des facteurs multiples et complexes. Sans prdtendre 6puiser 

I'ensemble des obstacles qui se dressent sur son cours, ilme semble qu'll ne serait pas inutile d'en 

expliciter quelque. uns qui paraissent d~j6 6vidents pour le cas du Burundi. 

Tout d'abord, il ne faudrait pas cacher que, dans n'importe quel pays, les r6formes 6conomiques 

font appel Ades mesures difficiles et parfois impopulaires. La rdussite du programme d'ajustement 

exige donc la comprehension et la pleine adhesion de toute la population; ce qui demande un effort 

soutenu de communication pour expliquer sans cesse le bienfond6 des mesures successives. 

Ensuite, la rigidit6 et la fragilit de I'appareil de production ne permettent pas &I'6conomie de 

r6sister AI'assaut des facteurs exogbnes. La conduite de nos programmes s'est ainsi heurt6 Ala chute 

des cours mondiaux du caf6 dont le Burundi depend pour 90% de ses recettes d'exportation en 

devises. Le ciel n'a pas toujours t clement non plus. Nous avons ainsi enreglstr6 la chute de notre 

production agricole amenant une diminution sensible du taux de croissance projet6 et une hausse de 

I'inflation, et du deficit du compte courant de la balance des paiements et du deficit budg6taire. 

Enfin, la faible part du secteur formel dans le PIB ne permet la stabilisation des finances publiques 

que via 'augmentation de la fiscalit6 et malheureusement, celle-ci ades limites. 

Ainsi donc, Apr6sent comme pour 'avenir quatre pilliers Importants soutiennent notre action 

d'ajustement, et ils sont incontourables: 

i) L'augmentation de la production; 

Ii) L'accroissement de nos exportations; 

Iil) La r6duction du deficit budgdtaire; 
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iv) 	 Un bon contr6le du cr6dit en faveur de I'6conomie. 

Vous comprendrez donc ais~ment le choix des thames du present colloque:
 

- la Politique du Taux de Change;
 

- la Politique des Prix aux Producteurs;
 

- la Fiscalit4 et son impact sur I'Epargne Privae;
 

- la R~forme des Entreprises Publiques et la Privatisation.
 

Ce sont 16 des 6l6ments auxquels, t6t ou tard, tout pays sous ajustement doit btre confrontS.
 

L'exp6rience du Burundi dans ces quatre domaines m6rite r~flexion:
 

i) 	 Nous avons adoptd un systbme de taux de change flexible. Nous avions I'ambition de 

stabiliser les importations et d'augmenter les exportations. Cette mesure 6talt combin~e A 

d'autres comme la r6forme tarifaire, son impact est donc difficile & mesurer. Mais nous 

savons que la d6valuation a rench6ri les prix des produits et facteurs de production 

import~s difficilement substituables comme les biens d'6quipment, qu'elie a augment6 le 

stock de la dette ext6rieure en francs Bu. Nous attendons qu'elle insuffle un surcroit de 

vigeur proportionnel aux exportations. 

ii) 	 Nous avons adopt6 une politique de prix pay6s au producteur encourageante. Mais il 

convient de s'interroger sur la force de cette politique pour promouvoir la croissance du 

secteur agricole. Peut-Otre que cette politique des prix aux producteurs a besoin d'6tre 

accompagn~e d'autres mesures dont I'am~lioration de la vulgarisation et de la recherche. 

iii) 	 Le Gouvernement a am~lior6 son niveau de recouvrement fiscal. II convient de 

s'interroger sur le fait que la pression fiscale peut handicaper la constitution d'une 6pargne 

nationale priv6e solide et la constitution d'un fonds d'investissement indispenable A la 

croissance du secteur priv6. 

iv) 	 L'Etat a massivement investi dans le secteur para-dtatique mais n'est pas pay6 en retour. 

Au moment ob il s'appr~te Ase d~sengager progressivement au profit du secteur priv6, iI 

convient de savoir si la privatisation est la panac(e ou si I'Etat dolt continuer Aoccuper 

une place d'entrepreneur. Et laquelle? 

Vous allez bn6ficier de la contribution d'6minents 6conomistes dont les 6tudes sur les thames 

pr~cit6s seront soumises 6 votre discussion. Nous saisissons ici l'occasion de les encourager A tre 

pragmatiques et 6 conduire les discussions vers des recommandations pratiques et utiles. Les 

discussions de ce colloque seront aussi fortement enrichies par ies diff~rentes communications qui 

vous seront pr~sent~es par les d~l6gu6s qui ont pris I'initiative combien appr6ciable de partager avec 

nous I'exp~rience de leurs pays ou de leur organisation respectifs. 

Nous ne doutons pas que les discussions, conclusions et recommandations des pr~sentes 

assises seront de nature Amieux 6clairer notre compr6hension de tous des m6canismes et des 
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contraintes du programme d'ajustement structurel. Ce qui nous permettra aussi de mieux affiner les 

solutions &y apporter. 

Cest sur cette note optimiste que je declare ouverts les travaux du present "Colloque Africain sur 

le Programme d'Ajustement Structurel." En lui souhaitant plein succbs, je vous remercie. 
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Lors des Ind6pendances, au debut des ann6es 1960, les bailleurs de fonds comme les pays 

b~n6ficaires estimaient que le problbme des pays africains 6tait de nature essentiellement financibre, 

car i s'agissait de r6pondre 6 des bessoins d'investissements, d'ob I'importance attach~e &une 

orientation de I'aide au d~veloppement vers la r~alisation de projets dont le fonctionnement et 

l'entretien restaient d'ailleurs de 1'enti~re responsabiit des ban~ficiaires. Les politiques 6conomiques, 

la gestion des finances publiques et I'environnement socio-culturel ne se situaient pas au premier plan 

des pr6occupations. Les ann6es 1970 furent ensuite marquies par une p6riode de facilit6 qui dans 

bon nombre de PVD c:ut pour effet de masquer les faiblesses et de permettre de diff~rer des choix 

essentiels. 

Mais aux annes de facilit6 succdbrent, A partir du debut des ann~es 1980 des ann6es de 

tension, qui firent 6clater au grand jour les profonds d6s~quilibres 6conomiques tant internes 

qu'extemes de la plupart des PVD, et surtout des plus pauvres d'entre eux. En Afrique notamment [a 

plupart des indices 6conomiques et sociaux 6taient Ala baisse, parfois m~me en recul par rapport aux 

ann6es 1960, ce qui a amen6 Adouter de I'avenir. 

L'adoption de mesures, techniquement de nature 6conomique et financibre mais qui g~n~raient 

en m~me temps des effets dont les incidences sur la vie de chaque jour dtaient lourdes &supporter 

pour 'ensemble des populations, s'est alors r6v~l e n6cessaire. C'est ainsi que la plupart des pays 

africains ont progressivement mis en oeuvre, partir du debut des annees 1980, des programmes 

d'ajustement structurel appuy6s notamment par le FMI et par la BIRD. Une appreciation objective de 

I'6volution des 6conomies africaines permet de mesurer les conditions de la r~ussite d'une politique 

d'ajustement structurel, c'est-h-dire de redressement. 

Aprbs la relative stabilit des ann~es 1960, I'Afrique a W tout Ala fois bn6ficiare et victime de la 

facilit des annees 1970. Au cours de ces ann6es on a assist6 une forte augumentation des 

liquidit~s intemationales alimentee par divers 6lements. La sUpression du lien qui existait jusque-l 

entre le dollar et l'or a permis d'accroitre le volume d'6mission d'une monnaie dont la valeur, quel 

qu'en soft le gage, n'6tait pas contest~e sur les marches mondiaux. Le quadruplement des prix du 

p~t.ole a g~n6r6 la multiplication des p6tro-dollars. L'exportation des mati~res premires produites 

par les pays africains se ralisait Ades niveaux de prix qui, sans 6tre sur~valu6s comme ceux du 

p~trole, assuraient des recettes normales. 

La diffusion A travers le monde d'une masse mon~taire en accroissement a favoris6 une forte 

augmentation de la consommation et I'6tablissement d'un climat inflationniste renforc6 par I'octrol 

liberal de credits b faible taux d'intrdt ce qui 6tait facilit6 par I'abondance de liquidit6s en qOete de 

placements. 
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Le loyer de I'argent n'6tant pas cher, de nombreux pays se sont surendett~s par rapport A leur 

capact6 d'absorption et de remboursement, cela d'autant plus facilement que l'inflation donnait 

l'impression d'att~nuer &terme le poids de la dette. C'est ainsi que beaucoup de pays africains ont pu 

emprunter pour consommer davantage sans tre alert6s par un d6rapage de leurs 6conomies qui 

demeurait occulte, alors qu'il aurait dO, dbs cette 6poque, les amener A prendre des mesures de 

redressement. Si elles avaient t prises d~s les premiers signes de d6t6rioration, ces mesures 

auraient t6 beaucoup plus faciles Aimposer et Asupporter. IIest important de noter que, au cours de 

cette p~riode d'endettement euphorique," les pays emprunteurs et leurs dirigeants sont bien loin 

d'Otre les seuls responsables de cette situation; certains pr~teurs n'ont pas h~sit6 Ad6marcher de 

fagon abusive des clients qui nen demandaient pas tant! 

Avec les annfes 80 la situation s'est profond6ment modifi6e. Les 6conomies des pays africains 

ont connu un climat de tension qui s'est accru avec le temps. Les liquidit6s intemationales se sont 

r6duites &partir du second choc p~trolier de 1979; par la suite, les pr~teurs (banquiers pricipalement) 

ont s6lectionn6 les meilleurs emprunteurs, laissant I'6cart la plupart des PVD consid~rds comme peu 

int6ressants. De surcroft, b partir de 1979 '6conomie mondiale a W caractrise par une remont6e 

des cours du dollar, ce qui a augment6 le coOt du remboursement des dettes, et par une hausse des 

taux d'int~r~ts, ce qui a rendu plus difficile de nouveaux emprunts. Au surplus, les cours mondiaux de 

la plupart des mati~res premieres ont W affect~s par de fortes baisses. La chaine des financements 

qui avait suivi un rythme d'accroissement reguller s'est trouv6e rompue. 

C'est alors que beaucoup de PVD, se trouvant dans l'impossibilit6 d'obtenir toujours plus de 

disponibilit6s financibres, ne serait-ce que pour rembourser des 6chances en forte augmentation, 

notamment cause de la hausse du dollar, ont W dans lobligation de s'avouer en 6tat de cessation 

de payement, Acommencer par le Mexique, qui en aot 1982, a cess6 de rembourser ses cr.anciers. 

Au cours des ann6es de facilitY, les organismes publiques d'aide au d6veloppement n'ont pas t6 6 

I'origine de la partie la plus importante de la dette. En 1978, par exemple, sur 100 milliards de dollars 

annuels de transfert au profit des PVD, 80% provenaient du secteur priv6; en 1983, au contraire, le flux 

6tait tomb6 A un peu plus de 50 milliards, mais pros de 30 milliards provenaient du seul secteur 

publique. C'est ainsi qu'A partir de 1980 les financements publiques ont retrouv6 une place 

relativement importante, A la faveur du retrait des banques commerciales; cependant les moyens 
"classiques" d'intervention des organismes publiques, c'est-dire le financement de projets, n'6tait 

plus adapt6 ni la nature, ni 6 I'ampleur des besoins financiers des PVD. 

Les politiques menies par les gouvemements des pays africains au cours de ces annees de facilit6 

n'ont pas permis de saisir immediatement 'ampleur du probl~me. Des projets de prestige ou mal 

adapt~s aux structures locales ont contribu6 6 accrotre lourdement les importations, les charges 
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budg~taires et les emprunts, sans pour autant renforcer les bases productives de I'6conomie en vue 

de lul perrnettre d'affronter un avenir qui s'assombrissait. 

Cette dvolution s'est finalement traduite par des d6s6quilibres de plus en plus grands entre la 

production (rationale) et I consommation (y compris les importations), entre les recettes fiscales et 

les d~pensu3 budgtaires. Plusieurs types d'actions ont alors 6t6 engages, avec le m~me Ubjectif: 

r~tablir les grands 4quilibre.'. Certaines actions ont eu pour objet de r~duire la demande int6rieure (en 

prticulier ca!ie qui 6taik satisfaito par ces importations); d'autres d'accroltre l'offre en orientant 

rMconomie as pays vers une relance de I'agriculture en g6n~ral et des productions alimentaires en 

particulier, en supprimant les blocages administratifs, notamment celui des prix de vente imposes aux 

producteurs agricoles; d'autres encore de r6duire les d6penses budg6taires; d'autres enfin 

d'augmenter les recettes de la douane et du fisc. 

Cela s'est traduit ir l'importance d~croissante des financements de projets de d&veloppement, 

et par I'appari.on des programmes 'ajustement "structurel," Iorsqu'il s'agit de remodeler '6conomie 

dans son ensemble, ou d'ajustement *sectoriel,' Iorsqu'un seul secteur, les transports par exemple, est 

concem. Ces programmes sont caracteris~s, par des montants unitaires beaucoup plus lv6s que 

c.ux des projets et par des d6boursements Dus raDides. 

C-est air.,i que le nombreux pays africains ont mis en oeuvre, avec I'appul des institutions de 

Bretton Woods, des programmes d'ajustement structurel s'ex6cutant en deux phases distinctes. Une 

premiere phase dite de "stabilisation" a pour objectif 'assainissement de la situation financi~re: 

r duction des deficits financiers internes (budget) et externes (balance des paiements), normalisation 

de la gestion non~taire. Une deuxi~me phase dite "d'ajustement structurel" vise Ar.aliser I'adaptation 

des 6l6ments structurels de I'6conomie aux capacit6s r6elles de cette 6conomie: maitrise de 

l'inflation, ajustement du taux de change, d~sengagement de I'6tat au nieau de ses interventions 

budg6taires, modification du cadre fiscal et r glementaire, privatisation d'entreprises nationales. 

Les efforts faits par les pays africains pour sortir de la crise sont consid~rables et A bien des 

6gards enccurageams. Les r6sultats positifs concement principalement certains indices financiers ou 

macro6conorniques: croissance des exportations, amelioration de la balance des paiements, 

r6duction du deficit du budget de l'6tat, etc. Cependant, il est apparu que le processus d'ajustement 

et les r~formes qu'il impliquait exigeaient beaucoup plus de temps et de ressources qu'il n'avait 6t6 

pr6vu A l'origine. Dans la plupart des pays africains, I'ampleur des r6formes A accomplir, la forte 

d~pendance de I'Afrique d'un environnement international qui reste s~vbre et le "poids du pass~e" 

risque d'oberer pendant plusiers annes les perspectives de reprise et de croissance. 

Les r~sultats et les probl~mes rencontr6s par la premibre g~n~ration de programmes 

d'ajustement structurel ont amends aussi bien les bailleurs de fonds que les pays ben~ficiaires Aen 

faire 'analyse afin de dte''iiner les facteurs , respecter pour r~unir le maximum de chances de 

r6ussite. 
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Les pays africains ont W fort critiques A 1'6gard des r6sultats de la premibre g6n6ration des 

programmes d'ajustement structurel. Ils ont d~vdlopp6 un Ocadre africain de r6f6rence aux 

programmes d'ajustement structurel" (CARPAS), approuv6 en avril 1989 au sein de la Commission 

Economique pour I'Afrique (CEA) de I'ONU. Si on analyse de prbs ce document on peut constater 

cependant que le CARPAS vise moins une alternative qu'A adapter le concept et les m6thodes de 

lajustement structurel, A la lumibre des difficult6s que la premibre g~n~ration de programmes a 

rencontr6: approche trop st6r~otyp6e et doctrinale, absence d'une maitrise des repercussions 

sociales, prise en compte insuffisante des faiblesses structurelles des 6conomies africaines qui ont 

emp~ch6 d'atteindre I'objectif central de la croissance. 

De notre c6t6, I'analyse des premiers programmes d'ajustement structurel a montrd que leur 

6tablissement devait 6tre une aproche,une d~marche, et non par une th~orie. Cette d6marche dolt 

tre pragmatique et non pas id~ologigue. IIapparat ainsi que, pour r~ussir, I'ajustement structurel 

doit apporter des r~ponses positives Asix pr6occupations majeures: respecter la priorit6 du 

d~veloppement A long terme, relever int6qralement de la responsabilit6 de I'Etat contraint Aun 

ajustement, tre adapt6 au contexte propre A chaque pays, assurer la progressivit6 des r~formes, 

prendre en compte leurs consequences sociales et, enfin, s'int6grer ,une coordination r6gionale. 

Les politiques A court et moyen terme, en particulier celles qui visent la stabilisation et 

I'ajustement structurel. doivent venir A 'appui des objectifs et des efforts de d6veloppement A long 

terme des Etats ex ne pas mettre en cause leurs leurs priorit~s de d6veloppement. Cela doit 

notamment se r.aliser par la recherche du meilleur 6quilibre possible entre lea actions qui impliquent 

des d~boursements rapides et les financements des investissements A long terme, ainsi que par la 

recherce pers6v6rante d'une coherence entre les politiques sectorielles et de d~veloppement d'une 

part et les mesures financibres et macroeconomiques d'autre part. Sur le premier point ilest 

int6ressant de noter que [a BIRD, aprbs avoir "pousse" I'aide AI'ajustement en faveur de I'ASS jusqu'A 

45% de I'aide totale AID pour ces pays, reconnait maintenant l'importance d'assurer un minimum 

d'investissement. 

IIest important de ne pas d~toumer en faveur de I'appui A I'ajustement une partie trop forte de 

I'aide pr6vue pour le d6veloppement A long terme et de consacrer en tout 6tat de cause Ace demier 

une part significative des fonds disponibles. En effet si !a bonne organisation des structures 

6conomiques et financibres est une condition n~cessaire au d6vcoppement, elle n'en constitue pas, 

en soi, ie d6veloppement qui doit 6tre stimul6 par d'autres dispositions et par le financement 

d'investissements judicieusement choisis. 

En ce qui conceme ia coherence entre "ajustement"et "d6veloppement"on est souvent confront6 A 

des conflits d'objectifs qui donnent parfois lieu Ades differences d'appr~ciation entre bailleurs de 

fonds et b6nfficiares. II en est ainsi des contradictions qui peuvent exister entre la recherche de 
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I'autosuffisance alimentaire et la lib6ralisation des importations de nourritures, ou entre la maintenance 

des infrastructures 6conomiques et sociales d'une part et la r6duction du d6ficit budg6taire d'autre 

part. 

Durant tout le processus d'ajustement la responsabilit6 propre de I'Etat concern6 dolt ftre 

soignement respect6e. Le diagnostic et I'analyse des probl6mes, la conception et la pr6paration des 

programmes de r6forme, doivent demeurer essentiellement du domaine de l'initiative des Etats et de 

leur responsabilit6. L'ajustement doit tre toujours "l'affaire" de I'Etat, jamais une th~rapeutique 

administr6e de I'ext6rieur. A cet 6gard, la BIRD reconnat que "l'internalisation" du programme 

d'ajustement ('The government must own the programme") est un pr6alable essentiel. La conception 

de I'ajustement dolt 6tre adapt~e aux particularit6s de chaque pays, s'inscrire dans le cadre de ses 

modules politiques et 6conomiques et respecter l'orientation de ses choix et de ses strat6gies de 

d6veloppement. 

Si ce point parat relever du bon sens, il m6rite d'btre soulign6 car les premiers programmes 

d'ajustement 6taient trop bas6s sur des modules macro6conomiques st6r6otyp6s qui ne tenaient pas 

beaucoup compte des particularit~s de chaque pays. La CEA a 6galement soulign6 que certaines 

politiques, par exemple les politiques de privatisation, ont t6 parfois conques de fagon doctrinaire 

sans trop se pr~occuper de r'existence des conditions de r~alisation, celles par exemple d'un secteur 

priv6 national capable de prendre la relive. 

Le rythme d'ex~cution des r6formes dolt &tre progressif, r~aliste, compatible avec les capacit~s 

locales, et avec les objectifs 6 long terme de d~veloppement. 

Une r6cente 6valuation a amen6 la Banque Mondiale A penser qu'il pouvait 6tre efficace 

d'engager des programmes de r6formes radicaux et soutenus en vue d'atteindre le plus rapidement 

possible une "m3sse critique" d6cisive. La question reste cependant pos e de savoir quel consensus 

pourra se d~gager 6 I'avenir entre bailleurs de fonds et pays ban~ficiaires au sujet du _.n[hme des 

r6formes. 

En effet, si I'argument de ia "masse critique" des r6formes est, en soi, une notion 

intellectuellement valable, il n'en reste pas moins que le programme d'ajustement dolt avant tout 

demeurer r~aliste, c'est , dire r~alisable avec les financements effectivement disponsibiles. Une 

th6rapie de choc exige une reserve de disponsibilit~s financi~res tr~s importante afin de pouvoir faire 

face tous les al6as. 

Un autre argument en faveur de la prudence et de la progressivit6 est la constatation d'un 

d~calage g6n~ralement difficile A6viter entre les effets positifs et n~gatifs attendus des r~formes. C'est 

ainsi qu'une r-duction de drot de douane peut 6tre ex6cut-e rapidement; mais la supression d'une 

protection a un effet immiat n~gatif pour la production nationale, qui ne sera que compens6 h terme 

grace &une mobilit6 accrue des facteurs de production; la disparition d'une recette a 6galement un 

.ffet imm6diat sur I'equilibre budg~taire. 
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En ce qui conceme les aspects sociaux des ajustements structurels, qu'iis apparaissent, (ce qui 

est souhaitable), comme composantes des r6formes, ou comme leur cons6quence, (ce qui est plus 

g6n6ralement le cas), ils doiverit 6tre pris en consideration dbs le debut de la mise en oeuvre du 

processus d'ajustement et rester une pr6occupation prioritaire et permanente. 

Enfin, les 6conomies sous ajustement doivent tre analys6es, au niveau du diagnostic comme au 

niveau des politiques A metlre en oeuvre, non seulement, dans le contexte national mais aussi en 

prenant en compte les n~cessit~s de l'int6gration 6conomique r6gionale et de I'accroissement des 

6changes. 

En falt, la r~ussite d'un ajustement structurel est intimement liie A celle de l'int6gration 

6conomique r~gionale. Une inter-action entre ces deux politiques peut crier une dynamique favorable h 

l'une et AI'autre, tandis que de mauvais choix peuvent les freiner toutes deux. 

Si la situtation de d~s~quilibre g~n6ralis6 des 6conomies africaines au debut des ann6es '80 6tait 

un frein majeur A l'int6gration r6gionale, les progr6s r6alis6s dans le domaine d'un retour A I'equilibre 

tracent des perspectives plus encourageantes pour I'avenir. Encore faut-il que I'ajustement dans un 

pays d6termin6 tienne compte de la situation des autres partenaires r6gionaux et n'aille pas & 

I'encontre des facteurs favorables A I'int6gration. C'est ainsi que la libralisation "erga omnes" des 

importations dans un pays de la region peut avoir, sur le d6veloppement, des effets contraires &ceux 

que I'on aurait pu retirer de la r6alisation d'une lib~ralisation sur une base r~gionale et r6ciproque. De 

m~me I'ajustement rapide des prix int~rieurs et des taux de changes, peuvent cr6er des perturbations 

au plan regional. Dans un contexte de frontibres africaines largement perm~ables, la non-coordination 

au niveau r6gional des politiques d'ajustement peut btre une grande incitation au commerce informel 

transfrontalier. 

* * * 

Les consid6rations qui pr~c~dent sont de celles qui doivent faire l'objet d'une r6flexion 

approfondie Iorque I'on veut d~finir les voies et moyens de I'ajustement structurel. Les six points qui 

viennent d'6tre 6voqu~s ont paru essentiels Ala Communaut6 et aux nLgociateurs des Etats ACP qui 

dans la Convention de Lom6 IV ont d~fini les bases d'une aDroroche Dragmatiaue de I'ajustement en 

fonction d'une longue exprience de cooperation, d'une connaissance du terrain et du respect de la 

co-responsabilitd ACP / CEE telle qu'elle s'est exprim6e Atravers les Conventions successives. 

Tout en reconnaissant la n~cessitM de la remise en ordre d'6conomies qui s'6taient profondement 

dgrad6es, la Communaut6 Europ6enne ne s'est engag6e que progressivement et avec prudence 

dans I'appui Ades politiques d'ajustement structurel qu'une conception trop th~orique pouvait rendre 

plus dangeureuses que le mal qu'il s'agissait de soigner. C'est au niveau de la r~flexion, de I'action et 

de la n6gociation que la Communaut6 s'est impliqu~e dans ce processus. 
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La rtflexion de la Communaut6 Europdenne s'6tat d6j& matdrialisde dans une r6solution du 
Conseil (c'est-h-dire aprouv6e par les Ministres du d6veloppement des Etats membres) en date du 31 
mal 1988. Elle avait ddfini une approche Communautaire de I'ajustement. Au niveau de I'action, [a 
Communaut6 a mis en place, en d6cembre 1987, un programme de 600 millions d'Ecus pour les pays 
pauvres et lourdement endett6s au sud du Sahara; ce programme a permis en particulier de 
contribuer AallIger de facgon substantielle la dette de plusiers pays ACP, grace Ades programmes 
sectoriels ou gzn~raux d'importation (PSI - PGI); en pratique la Commission a financ6 rimportation de 
produits essentiels au profit des pays ACP 6ligibles. 

Ces l6ments de r6flexion et d'action ont largement pr~figur6 la position de la Communaut6 lors 
de la nLgociation de la Convention de Lom6 IV. Les n6gociateurs ACP et communautaires y ont fait 
appel pour 6laborer les dispositions de cette Convention. 

La Communaut6 fera valoir Iapproche qui a W retenue dans la Convention de Lom6 dans ses 
6changes de vues avec les auties bailleurs de fonds engages dans I'appui aux ajustements structurels. 
En effet, la coordination est indispensable. IIne peut y avolr qu'un seul programme de rlformes au 
niveau d'un pays. Mais, cela n'implique pas que la Communaut6 abandonne sa libert6 de jugement 
ou qu'elle subordonne ses actions , des dtcisions auxquelles elle n'aurait pas pris part. 

En matibre de coordination la Communaut6 continuera 6 travailler vers un but commun, ddfini par 
chaque pays en liaison avec les bailleurs de fonds concernds, comme eile I'a d~j& fait pour les 
premibres operations d'appui AI'ajustement qu'elle a mises en oeuvre. Dans cette concertation elle 

fera valoir ses propres conceptions telles qu'elles ont t6 d6finies en mai 1988 par le Conseil des 
Ministres du d6veloppement, puis n6gocides avec les pays ACP et arrdtLes dans la nouvelle 

Convention de Lomb. 
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Mesdames et Messieurs les Dftgu6s, 

Permettez-moi tout d'abord de vous faire part des regrets les plus sinc~res de M. le professeur 

Adebayo Adedeji, sous-secrtaire g6n6ral de 'ONU et secr6taire ex6cutif de la Commission 

6conomique des Nations unies pour 'Afrique, lequel se trouve dans l'impossibilit6 d'assister A cet 

atelier. C'est avec le plus grand plaisir qu'il se pr6parait Avenir parmi nous. Malheureusement, des 

circonstances impr6vues I'ont empbch6 de se rendre ici en personne. IIme charge donc de vous dire 

qu'il a tO tr~s sensible A I'honneur de cette invitation, et qu'il applaudit 'initiative prise par le 

gouvemement du Burundi en organisant cet atelier, ainsi que la contribution apport6e par I'USAID et 

l'Universit6 du Michigan. Son int~rdt est tel, en fait, qu'il a d6l6gu6 une 6quipe de cinq personnes qui 

participeront Aplein temps aux travaux de cet atelier. 

Mon expos6 sur 'exp~rience africaine en mati~re de r6forme 6conomique se composera en gros 

de trois parties. J'esquisserai tout d'abord un tableau de la situation africaine telle que nous I'avons 

observ6e A la Commission 6conomiquJe pour I'Afrique au cours des ann6es quatre-vingt, p6riode de 

grande diffusion et intensification des programmes d'ajustement structurel. J'aborderai ensuite 

bri~vement certaines des raisons principales qui ont amen6 de nombreux analystes et auteurs de 
politiques 6conomiques, tant en Afrique qu', I'extrieur, Aaffirmer la n~cesWit d'une nouvelle r6flexion 

sur la conception et 'excution des programmes de r6forme 6conomique. Dans la troisi~me partie de 

mon expos6, je traiterai enfin du cadre africain de r~f~rence pour les programmes d'ajustement 

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-6conomiques, connu sous le nom de 

CARPAS (Cadre africain de r~f6rence aux programmes d'ajustement structurel) ou en anglais AFSAP 

(African Framework for Structural Adjustment Programs). 

L'image qui se dLgage de notre analyse de la situation africaine au ccurs des annLes quatre-vingt 

indique nettement une retrogression quant A l'ensemble de la r6gion. IIs'agit d'une p~riode pendant 

laquelle la plupart des pays africains n'ont fait que passer d'une crise Aune autre. Ces crises avaient 

tant6t un caract~re social, tant6t un caractbre 6conomique, et dans d'autres cas elles se rapportaient A 

I'environnement. En fait, de I'avis g~n~ral les ann~es quatre-vingt ont t6 une d6cennie manqu6e pour 

les pays africains. 

La r6trogression peut 6tre constatLe au vu de presque tous les indicateurs 6conomiques. Je n'en 

citerai que quelques-uns. Entre 1980 et 1989, la valeur annuelle du revenu africain par habitant s'est 

abaiss~e de 1,7% d'une ann6e sur I'autre. La formation brute de capital fixe a baiss6 de 1,9%. Le 

volume des exportations a diminu6 de 2,7% en m6me temps que les importations dtaient r6duites de 

3%. Le ch6mage a augment6 quatre fois plus vite au cours des ann6es quatre-vingt qu'au cours des 

ann6es soixante-dix. Le stock de dette de I'Afrique a doubI au cours des ann~es quatre-vingt, 

atteignant 256,9 milliards, cependant que les prix des marchandises dont la vente aurait pu permettre 

de r6duire la dette subissaient un d6clin apparemment perp6tuel et permanent. Avec une d6gradation 
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de cette sorte, le nombre de pays classes comme les moins avanc~s du monde est pass6 de dix-sept 

au d6but de la d6cennie Avingt-huit &M'heure ob je vous parle. 

Bien entendu, iln'est pas besoin d'indicateurs purement statistiques pour mesurer la d6gradation 

sociale et 6conomique en Afrique. IIsuffit d'avoir v6cu quelque temps en Afrique pour percevoir 

I'ampleur des probl~mes, en constatant le nombre d'enfants qui meurent tous les jours de malnutrition, 

le nombre d'enfants qui ne peuvent aller AI'cole parce que leurs parents ne peuvent payer les frais 

scolaires, le nombre d'enfants qui peut-&tre vont A une 6cole o6i iln'y a ni livres, ni crayons, ni craie. 

On peut en outre imaginer le nombre de jeunes qui ont fait leurs 6tudes et n'ont pas trouv6 d'emploi, 

,t qui continuent d'errer par les rues, ainsi que les nombreuses families dont le pouvoir d'achat a t 

attaqu6 par le d6pr6ciation massive des monnaies nationales. Ajoutons Acela des nations tout 

entibres dont les institutions, autrefois de premier ordre, ont sombr6 dans la d~cr~pitude. Sombres 

tableaux en v~rit6, qui ne sont que trop fr6quents. 

Par suite, la question qui vient normalement AI'esprit est la suivante: pourquoi une telle situation 

se rencontre-t-elle jusque dans des pays ayant adopt6 des programmes d'ajustement structurel et 

ayant b6n6fici6 d'une aide ext6rieure pour la mise en oeuvre de leurs r6formes? La situation m~rite A 
mon avis d'dtre examine, et nous disposons heureusement d'6tudes de cas, 6l6ment indispensable 

Iorsqu'on cherche Ad6gager des perspectives d'avenir. 

Avant de presenter notre propre interpr6tation de la situation, je tiens A-endre hommage Aceux 

qui les premiers ont attir6 l'attention sur certains effets des programmes conventionnels. Comme vous 
vous le rappellerez sans doute, c'est I'UNICEF qui tout d'abord a donn6 lalarme au sujet des 

nombreuses repercussions sociales, de plus en plus graves, des programmes d'ajustement dans les 

pays africains. Ce que r6clamait IUNICEF, c'6tait un "ajustement Avisage humain". L'Afrique 

elle-mfme, bien entendu, subissait les lourdes consequences de programmes qui tendaient &n6gliger 

la dimension humaine et se contentaient de rechorcher des 6quilibres macro6conomiques, en 

particulier IMlquilibre budg~taire et celui de la balance des paiements. 

IIdevint par suite irnp6ratif de trouver des moyens d'att6nuer la souffrance humaine, notamment 

parmi les groupes vuln~rables - enfants, femmes, populations rurales pauvres, ch6meurs des zones 

urbaines. IIimportait 6galement de mettre un frein A I'6rosion du capital humain potentiel, lie A la 

dur6e des p6riodes d'ajustement et au faible volume de ressources. 

Mais, outre la dimension sociale de I'ajustement, la Commission 6conomique des Nations unies 

pour I'Afrique a constat6, en analysant la question de plus pros, certains autres probl~mes tout aussl 

importants. Premi~rement, un grand nombre de pays en cours d'ajustement 6conomique ne 

donnaient gu~re de signes reconnaissables ou durables de leur croissance. IIn'6tait plus 6vident que 
les programmes entrepris seraient en mesure de conjuguer ajustement et croissance. Or rAfrique 

soutenalt fermement -- comme elle le soutient encore -- que rajustement 6tait n6cessaire et qu'il 
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entrainerait certains sacrifices. Mais I'Afrique n'avat pas accept6 I'ide qu'elle pourrait se permettre 

d'annuler toute croissance 6conomique pendant une tr~s longue p6riode. 

A un niveau plus fondamental, il semblait que, au cours du processus d'ajustempnt, la tache du 

d~veloppement aft 6t presque abandonn6e. Dans bien des pays africains, efforts et ressources 

6taient entibrement orient~s vers un objectif plus restreint consistant uniquement Aatteindre I'6quilibre 

macro~conomique. Un examen plus attentif d6montra que la dichotomie entre ajustement et 

transformation n'6tait pas la voie &suivre. Le raisonnement semblait assez clair: dans la mesure ob 

les pays africains continueront d'avoir Aaffronter tant leurs rigidit6s socio-6conomiques intrieures que 

le probl~me de l'environnement tconomique international, en particulier en ce qui conceme les 

march6s des produits primaires et les m.archas financiers internationaux, ils ne sauraient atteindre 

I'6quilibre macro~conomique que de fagon temporaire au mieux, et au pire de fagon illusoire. II6tait 

par cons6quent n~cessaire de penser une approche nouvelle qui permit aux Afficains de poursuivre 

leur t~che d'ajustement sans avoir &renoncer ind~iniment Ala transformation. 

II restait enfin en Afrique, au sujet des programmes orthodoxes d'ajustement, les doutes 

concernant d'une part des considerations d'ordre politique, d'autre part l'impact des mesures sur 

'environnement. Sur le plan politique, limpression g~n6rale qui rbgne dans de nombreux pays 

africains est que ces programmes orthodoxes ont dans l'ensemble W inspires de I'ext6rieur. 

Peut-6tre est-ce dO au fait que les programmes de cette sorte sont devenus l'une des principales 

conditions pr~alables de laide ext6rieure aux 6conomies africaines en d6tresse. Peut-6tre aussi est-ce 

dO au fait que ces programmes ont le plus souvent t6 ex(.cut6s sous le contr6le des institutions 

financibres intemationales les plus en vue. Quoi qu'il en soit, certains pays ont ressenti lorganisation, 

la mise en oeuvre et le contr6le de l'ex~cution de tels programmes comme une atteinte & leur 

souverainet6. Cest pour cette raison que, bien souvent, rengagement politique et le soutien populaire 

ont W insuffisants, de la part de ceux qui pr6cis6ment devaient 6tre affect~s par ces programmes. 

En ce qui conceme l'environnement, il est bien clair Arheure actuelle que, &bien des 6gards, la 

plupart des m6thodes adopt6es pour I'ajustement 6conomique des pays africains n'dtaient pas 

bonnes pour lenvironnement. Nombre de ces mthodes tendaient t ignorer les effets que les 

mesures prescrites auraient sur les rapports entre les habitants, leur 6cologie et leur milieu naturel. 

Telles son, parmi d'autres, les considerations importantes qui nous ont amends &formuler la 

proposition africaine. Ace propos, il importe de signaler ici que [a Banque mondiale a commenc6 Ase 

faire elle-m~me le porte-parole de preoccupations de cette sorte. Par exemple, dans l'6tude de 

prospective &long terme publi6e par la Banque sous le titre "L'Afrique subsaharienne, de la crise A une 

croissance durable", un certain nombre de questions ont t6 soulev6es. Ce sont ces questions que je 

vais 6num6rer Apr6sent, car nous avons ici, je pense, une excellente occasion d'y rdfl~chir ensemble, 

et peut-6tre d'6mettre un jugement dans certains cas. Voici donc les questions: 
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1. 	 L'Afrique a-t-elle A affronter des problbmes structurels particuliers qui n'ont pas t6 blen 

compris? 
2. 	 A-t-on n~glig6 les aspects institutionnels? 

3. 	 Les programmes de r forme entrepris r~cemment avaient-Ils une port6e trop 6trote ou trop 

superficielle? 

4. 	 Est-il possible d'am6liorer le travail de formulation et de mise en oeuvre des r6formes? 

5. 	 A-t-on mesur6 correctement l'effet des facteurs extemes? 

6. 	 Les fonds provenant de I'aide extdrieure et les fonds emprunt~s sont-ils suffisants et sont-ils 

rdellement mis 6 disposition? 

7. 	 Question plus fondamentale: existe-t-il une vision A long terme qui sot Ala fois crddible et 

stimulante? 

Ces questions ne viennent pas de moi; elles sont posdes, curieusement, par la Banque mondiale, et ce 

sont des questions extr~mement pertinentes. 

Ce serait bien entendu faire tort A 'esprit mfme de cet atelier que de donner moi-m~me rdponse A 

ces importantes questions. Cependant je voudrais m'6tendre sur un aspect particulier - celui de 
'environnement ext6rieur. IIsemblerait, d'aprbs nous, que les principes adopt6s en Afrique pour les 

r6formes soient dans I'ensemble le fruit d'une lecture inexacte des images et des signes 6manant de 

'environnement ext6rieur. L'impact de la chute des prix des produits primaires a t sans aucun 

doute catastrophique, A tel point que, 16 ob on a enregistr6 une augmentation du volume des 

exportations, cette augmentation n'a pas rapport6 suffisamment pour justifier les efforts et les 

sacrifices qui I'avaient produite. Dans les pays obi les prix aux producteurs avaient t augmentds 

pour inciter Ala production des produits A exporter, I'Etat s'est trouv6 dans une situation 

embarrassante, oblig6 de casser ces prix face b l'effondrement des cours mondiaux, de fagon A 
prendre du recul et A 6viter une trop forte production de marchandises qui ne rapportaient plus. 

D'autre part on ne s'6tait pas bien rendu compte, tout au moins A l'origine de la conception des 

programmes, de la charge repr6sent6e par la dette et de la contrainte que celle-ci reprdsenterait pour 

le succbs des r~formes. De la m~me fagon, on avait mal vu comment la stagnation de I'assistance, 

alourdie par les conditions impos6es, constituait une dlfficult6 majeure pour les travaux de r~forme en 

Afrique. Nombreux sont ceux qui se rendent compte &present que le travail de r6forme 6conomique. 

en particulier en ce qui conceme les r6formes structurelles, exige des apports financiers bien plus 

cons6quents que ceux dont a bdn6fici6 I'Afrique d'une fagon g6ndrale. 
Partant de ce diagnostic, qui poss&de sans doute une certaine validit6, j'essaierai Apr6sent de 

r6sumer pour vous ce que I'Afrique a d6cid6 de proposer comme une solution de rechange viable, une 

voie nouvelle susceptible d'att6nuer beaucoup de ces problbmes. Mais auparavant peut-6tre serait-il 

bon de rappeler - 6tant donn6 la fagon dont certains t6moignages ont parfois 6t0 mal interprdtds -
que I'Afrique reconnait la ndcessitd absolue de I'ajustement. Aucun doute n'est possible A ce sujet. 

44
 



Les questions pos6es concernent la m6thode &adopter, les objectifs Aviser, les instruments de 
politique 6conomique Autiliser. En cr6ant le cadre africain de rf6rence propos6, on a fix6 des 

objectifs explicites, 6tant entendu que certains de ces objectifs pourront ftre atteints Abrbve 6ch6ance 

et d'autres &longue 6ch6ance, mais que la t~che doit se poursuivre. 
Pour dissiper un autre malentendu, ilconvient sans doute de pr&-*ser que la proposition africaine 

est un cadre de r6f6rence A partir duquel chaque pays africain pourra mettre au point son propre 
programme. II ne s'agit que d'un ensemble de principes directeurs qui serviront &6tablir les 

programmes et les mesures 6conomiques convenant Achaque pays. 

Je puis vous donner un apergu des principes que nous consid6rons comme essentiels pour tout 
programme d'ajustement. Le premier principe de base reconnu par la proposition africaine est la r6alit6 

structurelle de 1'6conomie politique africaine. Notre proposition nadmet pas que la structure de 
1'6conomie africaine puisse 6tre corrig6e 6 tr~s brbve 6ch6ance. C'est en partant de ce point de vue 

que notre proposition off re les moyens d'une transformation socio-6conomique, 6nongant des 
directives qui permettent d'entreprendre des ajustements sans diff~rer le processus de transformation. 
Le deuxieme principe de la proposition africaine est la dimension humaine. Le cadre de r6f6rence ne 

se contente pas de prendre en consideration les 6quilibres 6conomiques, mais il int~gre 6galement la 
dimension humaine dans le processus d'ajustement. Troisibmement, la proposition africaine n'est pas 
et ne propose pas une panac6e universelle. Elie reconnat au contraire qu'un traitement particulier 

pourra btre exig6 pour des cas particuliers. 

La proposition africaine d6rive donc, comme je I'ai dit, d'une vision rdaliste de la structure de 

I'6conomie africaine, et elle 6nonce trois cat6gories de directives pour la rfforme 6conomique: 
premibrement, renforcement et diversification de la capacit6 de production; deuxi~mement, 

am6lioration du mode d'affectation des ressources et accroissement des montants mis Adisposition; 
troisi~mement, restructuration des d~penses ax6e sur la satisfaction des besoins essentiels des 

masses africaines. 

Paralllement Aces directives g6n6rales, certaines recommandations sp6cifiques ont t6 

Introduites. Le CARPAS soutient, par exemple, que I'accroissement et la diversification de la 
production ont pour condition sine qua non I'efficacit6 dans I'exploitation des ressources. IIinsiste sur 

la n6cessit6 d'61iminer le gaspiltage des ressources que repr6sentent les activit6s improductives. IIose 
m6me proposer la r6duction des d6penses militaires. II met I'accent sur I'importance d'une 
mobilisation accrue des ressources, aspect crucial de I'augmentation de la productivit6. De plus le 

CARPAS reconnalt une v6rit6 souvent ignor6e en Afrique: si lon n'am61iore pas les capacit6s 
humaines, on a fort peu de chances de r6aliser le d6veloppement. C'est pourquoi le CARPAS souligne 

la n6cessit6 absolue de ne pas n6gliger, mais bien plut6t d'am6liorer les secteurs sociaux qui affectent 

les ressources humaines. IIpr6conise I'augmentation des ressources affect6es AI'ducation, Ala sant6 
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et aux infrastructures sociales, y compris le maintien de l'ordre et I'6tablissement d'institutions 

d6mocratiques au service de la population. 

En ce qui conceme le mode d'affectation des ressources, le CARPAS pr6conise la recherche d'un 

6quilibre pragmatique entre les secteurs public et priv6. IIprdconise 6galement la creation d'un 

environnement qui offre Atous des possibilit6s et qui donne &chacun les moyens de contribuer &son 

propre perfectionnement et Acelui de la soci~t6 dans son ensemble. 

En ce qui concerne [a structuration des d6penses, la proposition africaine est centr6e sur la 

satisfaction des besoins essentiels. Une telle directive oblige 6 adopter la recherche de 

I'autosuffisance alimentaire comme run des objectifs principaux, ddbouchant sur l'objectif plus 

ambtieux de reorientation des habitudes de consommation, lesquelles tendent AAtre mal harmonisdes 

avec le rythme potentiel de production du pays. L'application de cette m~me directive conduira 

6galement &une diminution de la ddpendance envers les importations, et Aune meilleure gestion des 

ressources ext6rieures et de la dette, de sorte que 'Afrique puisse par ses propres moyens subvenir 

aux besoins essentiels de sa population. 

Pour faire avancer les 6conomies africaines dans les directions que je viens d'6voquer, le 

CARPAS propose un menu de mesures graduelles, dont la souplesse d'application devrait tre 

suffisante pour s'attaquer Aun grand nombre des distorsions existant dans les 6conomies africaines. 

Pour un certain nombre de cat6gories de r~formes, le CARPAS tient 6 recommander une approche 

pragmatique, selon laquelle aucun instrument de politique 6conomique ne devralt a proribtre 6cart6 

parce qu'il a t6 utilis6 dans le pass6. IIrecommande par ailleurs que certains outils traditionnels de 

I'6conomie classique, qui en g6n6ral s'appliquent mal aux 6conomies africaines, ne soient pas 

employ6s - par exemple d6valuation massive g6n6ralis e, restrictions impos6es A l'ensemble du 

credit, promotion indiff6renci6e des exportations traditionnelles, compressions budg6taires 

draconiennes dans des secteurs vitaux. Pour remplacer certains de ces instruments traditionnels, le 

CARPAS propose des solutions de rechange int6ressantes. 

Je terminerai par quelques mots sur les chances de succbs de la mise en oeuvre du CARPAS. 

Trois nouvelles formes de partenariat seront la condition essentielle d'un tel succbs. 

Premibrement, un nouveau partenariat devra 6tre cr66 entre les pays qui entreprennent des 

r6formes et r'ensemble de la communaut6 des bailleurs de fonds. J'ai entendu avec plaisir, ce matin, 

le repr6sentant de la Communaut6 dconomique europ~enne mentionner 1'6mergence d'un tel 

partenariat. IIs'agira en v6rit6 de parvenir Aune meilleure compr6hension mutuelle des points de vue 

et des aspirations de chacun, de fagon &d6limiter plus facilement les points de rencontre. 

Deuxibmement, les pays africains devront s'efforcer d'6tablir entre eux une coordination 

particulire en matibre de politique 6conomique, dans le cadre d'un ensemble subregional viable. 
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Ceci est important car i arrive trop souvent qu'un effort sdrieusement entrepris par un pays soft mis en 

6chec par des tensions existant dans un pays voisin. 

Ene'e. une condition extr~mement importante pour le succ~s du CARPAS est le nouveau 

partenariat qui devra absolument 6tre 6tabli entre gouvemements et populations. IIs'agira d'un lien 

qui devra 6tre Ala fois puissant et transparent, de fagon que dans chaque pays les citoyens puissent 

influencer le r6sultat du programme qui sera mis en oeuvre. 

47
 



Examen du Diveloppement du Secteur Industriel en Afrique 

par 

Philippe Scholtes
 
Repr6sentant d( I'ONUDI
 

Service de la Planificdtion Industrielle
 
(Vionne, Autriche)
 

49
 



La raison pour laquelle nous sommes int6ress6s &participer Ace colloque international et que 

nous avons men6 au siege de I'ONUDI h Vienne une r6fiexion assez large justement sur le processus 

d'ajustement structurel en ce qui conceme le volet industrie, est parce que par vocation nous nous 

attachons essentiellement au d6veloppement Industriel. Notre exprience de gestion des projets de 

dtveloppement industriel en Afrique en particulier, longue de plusieurs ann6es maintenant, semblait 
montrer qu'il y avait un certain malaise au niveau du secteur industriel. Aiors nous avions d~cid6 de 

faire un peu le point sur !a question et voir dans quelles mesures et quels types d'approche il fallait 

adopter pour essayer de renforcer un peu et essayer d'assister le secteur industriel dans son 

processus de d~veloppement. 

Une petite pr6caution oratoire. D'urs point de vue m~thodologique, c'6tait une analyse trbs 

difficile pour essentiellement deux raisons. D'une part parce que, comme vous le savez, les 
programmes d'ajustemerit structurel ont en g6n~ral une vocation strictement macro-6conomique, 

c'est-b-dire qu'ils comprennent la to!alit e 1'6conomie, pas uniquement le secteur industriel. D'autre 

part, depuis le d6but des ann es 80, c'est-4-dire depuis ['apparition des premiers programmes 

d'ajustement structurel, il y a eu toute une sdrie d'autres facteurs tout b fait ind6pendants des 

programmes d'ajustement structurel, qui ont eu un impact plus ou moins direct sur le d~veloppement 

du secteur industriel. 

II6tait tr~s difficile de faire [a part des choses, et une analyse tris rigoureuse d'un point de vue 

quantitatif aurait n6cessitd une masse informations qui ne sont disponiblcs nulle part, en particulier 

pour I'Afrique. Donc nous avons adopt6 une m~thode qui 6talt plus qualitative. C'6tait un examen du 
d6veloppement du secteur industriel en Afrique sous plusieurs angles, de manire essayer d'en 

aboutir, malgre tout, Aune analyse aussi fine que possible. Nous avions proc6d en trois volets. 

D'une part il y avait des 6tudes par pays. Nous avions choisi un 6chantilion qui n'6tait 

absolument pas repr6sentatif et qui d6pendat un peu de l'opportunit6 et de la disponibilit6 d'experts 

consultants de I'ONUDI dans les diff1rents pays. Un 6chantillon de huit pays Africains 6tait retenu. IIy 

avait le Maroc, le S6n6gal, la C6te d'lvoire, le Congo et le Zaire pour les pays francophones. IIy avait 
le Ghana, le Nigeria et le Kenya pour les pays anglophones. Donc il y avait un peu de I'Est et de 

'Ouest, du Nord et du Sud. On avait essay6 d'assurer une certaine couverture g6ographique et 

linguistique. Ceci btat le premier volet. 

D'autre part nous avions un volet qu'on appelle des Mtudes th~matiques, c'est-At-dire sur un 

certain nombre de themes qui sont communs A la plupart des pays P.fricai.is, en particuiiar dans le 

cadre de programme d'ajusterrent structurel. IIy avait d'une part les problbmes de fi;nancement, 

d'autre part les probl~mes d'acc~s aux marches internationaux, et enfin les probl6mes d'6volution 

technologique. 

Un troisi~me volet btait alors un volet d'6tudes sectorielles. On avait identifi6 les deux 

sous-secteurs industriels les plus repr6sentatifs en termes de leur contribution A la valeur ajout6e 

manufacturitre en Afrique, qui 6taient les industries agro-alimentaires et les industries textiles. 
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Cet examen a t6 un travail assez long qui a dur6 pratiquement une ann6e. IIa utilis6 beaucoup 

d'expertise internationale et a donc conduit A cet atelier que nous avons organis6 du 11 au 15 
Ddcembre 1989 au siege de I'ONUDI AVienne, et qui 6tait intitul6 "Atelier R6gional sur le Processus 

d'Ajustement du Secteur Industriel en Afrique". A cet atelier nous avions invit6 des repr6sentants d'une 

vingtaine de pays africains. 

Nous avions s~lectionn6 les pays sur la base d'une analyse "multi-crit~re" qui faisait intervenir le 

pourcentage de [a valeur ajout6e dans le Produit Domestique Brut et un certain nombre d'autres 

critbres. Nous avions identifi6 ainsi une liste de 20 pays. Pour chacun des vingt pays nous avions invit6 

un repr6sentant du secteur public, en particulier de I'administration du Ministbre de l'lndustrie ou du 

Plan, ou los deux, et un repr~sentant du secteur priv6, de prdf~rence un industriel. Nous avions invit6 

des repr6sentants d'autres organisations et agences; en particulier la Banque Mondiale 6tait 

reprdsent~e par deux "senior economists" du siege. 

Donc cela a fait lobjet d'une semaine de ddbats et de travaux assez poussds. IIexiste un rapport 

introductif de cet atelier qui synthbtise un tout petit peu toute l'information qu'on avait pu collecter. 

Nous sommes occup~s maintenant b la finalisation du rapport suite aux discussions. Nous 

envisageons d'en faire une publication qui sera distribude aussi largement que possible. 

Passons maintenant aux conclusions de cet atelier. Je ne vais pas entrer dans les details. IIy a 

certaines conclusions qu'on entend assez fr6quemment d'ailleurs. 

On a signal6 tant6t le fait que cet ajustement devrait 6tre simultan6 au Nord et au Sud. 
Effectivement le Nord a une certaine part de responsabilit6 dans les probl~mes rencontrds par 

I'Afrique, en particulier du fait que la d6valuation en 6tant un instrument principal, on s'attendait Ace 

que elle ait un effet beaucoup plus important et plus rapide, en particulier sur le secteur industriel 
puisque les programmes d'ajustement structurel s'inscrivent dans une optique tout A fait ouverte aux 

4-changes ext~rieurs. On se rend compte que cela n'a pas tO le cas en fait parce que I'6lasticitM des 

marches intemationaux, en particulier de I'Europe et des USA, est telle que la d6valuation et un prix 

faible des devises n'entrainent pas ndcessairement des accroissements significatifs en termes de 

p6n6tration des march6s intemationaux. 

D'autres remarques aussi qui en revenaient 6taient que l'industrie africaine, en particulier, 6tait 

trbs peu int6grde dans le sens amont et aval. En particulier elle conceme plut6t les 6tapes de 

transformation qui se trouvent en fin de chaine de produits semi-finis importds pour en faire des 
produits finis qui 6taient distribu6s la plupart du temps sur les march6s domestiques. Alors la 

d6valua' .-n entrainent un renchrissement, en termes de monnaie nationale, de matires premibres 

des produits semi-finis import6s. Cela r6duisait tres fortement la marge Ien~ficiaire des entreprises, et 

la plupart du temps cela les mettait d'ailleurs dans le rouge. 

Mais la conclusion essentielle qui en 6tait sortie est que, en fait, l'idde de programme 

d'ajustement structurel est de pousser un peu I'6conomie et dindiquer un nouveau syst~me de prix 
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qui soient d6barrass6s de toutes sortes de rigidit6s et de toutes sortes de contraintes, qui soient 

r6ellement des prix de march6, et qui permettent une allocation efficace des ressources &l'int6rieur de 

I'6conomie. Donc 'ajustement a une optique tr~s ouverte vers 'extrieur. Parmi ces prix figurent 

aussi, bien entendu, les prix des devises 6trang~res, le taux de change en d'autres termes. 

Donc du jour au tendemain, pratiquement dans pas mal de pays d'Afrique, - c'est ce que notre 

experience nous indique - les industriels en particulier, se sont trouv~s confront6s A un nouveau 

systbme de prix auquel ils n'6taient pas du tout habitues. Ity avait les politiques de change et de 

protection qui les favorisaient lourdement auparavant. Parfois des protections tarifaires ont 

quantitativement 6t6 lev~es. Bref, rindustrie s'est retrouvLe plus ou moins au pied du mur et dans pas 

mal de cas, s'en est sortie trbs mal. En fait, tout simplement parce que d'une part les industriels 

n'avaient n~cessairement pas la capacitM d'identifier et d'interpr6ter correctement ce nouveau vecteur 

de prix qui leur 6tait indiqu6 et de s'y ajuster d'une manire efficace. D'autre part, m6me s'ils avaient 

eu les moyens et la capacit6, ils n'6taient pas &m~me de le faire pour des raisons de ressources 

humaines et financieres. 

La position de 'ONUDI est qu'il est tout A fait n~cessaire qu'll y aft un ajustement structurel qui 

s'effectue par rinterm6diaire d'un systbme de prix plus efficace et plus repr6sentatif de la rMalit6. Mais 

ceci est de la th~orie. La th~orie 6conomique classique suppose aussi que les marches sont parfaits 

et purement comp~titifs et concurrentiels, ce qui n'est certainement pas le cas et certainement pas en 

Afrique en particulier. Donc cela a entran6 toute une sdrie de distorsions que vous connaissez aussi 

bien que nous. 

Notre position, encore une fois, est que nous sommes tout Afait convaincus de la n~cessitM et de 

l'urgence m6me d'une certaine restructuration des 6conomies africaines en particulier. Mais nous 

sommes aussi convaincus que c'6tait peut-dtre une condition n~cessaire mais certainement pas une 

condition suffisante en elle-m~me pour le d6veloppement et le processus de croissance 6conomique 

rigoureux et soutenu, en particulier en ce qui concerne le secteur industriel. Nous sommes 

convaincus que toutes ces imperfections de march6 et toutes ces distorsions, qui restent malgr6 tout 

dans I'economie, n6cessitent un certain support et un soutien de la part des autorit~s publiques et de 

I'Etat et n~cessitent surtout une approche de concertation entre tous le partenaires impliqu6s dans le 

processus de d~veloppement industriel. 

Nous avons d6velopp6 au siege de I'ONUDI tine s6rie de donnfes en consequence, une m6thode 

qu'on appelle "gestion stratLgique du d6veloppement industriel" et que je pourrai pr6senter 

rapidement en deux volets. D'une part c'est Ala fois une approche, je dirai, presqu'une philosophie. 

D'autre part, elle repose aussi sur une mthodologie assez 6labor~e. La m~thodologie est assez 

tourde d'un point de vue technique et quantitatif. Ce nest pas l'objet de ma discussion ici et je 

n'entrerai pas dans les d6tails. Je vais simplement en pr6senter bri~vement l'approche. Je crois que 

53
 



p)ur le presenter, le plus simple est d'identifier deux mot clefs. Le premier est qu'il s'agt d'un 
processus de concertation. Le second est qu'i! s'agit d'une approche syst~mique ou 

sous-systbmique. 

En ce qui conceme le processus de concertation, notre exp6rience montre qu'un processus 

d'industrialisation solide n'a de chance d'aboutir et de fonctionner que s'il intbgre dbs le depart tous le 

partenaires impliqu~s dans le processus m~me. Tous les partenaire, cela veut dire, bien sor, les 

agents et les oprateurs industriels eux-m&mes. Cela veut dire aussi ce que I'on appelle les agents de 
l'environnement de l'industrie, c'est-4-dire les services bancaires, les services de transport, les services 

de formation, etc. Cela implique aussi, bien sOr, I'administration, en particulier I'administration de 
l'industrie. Notre approche repose sur des mdcanismes de concertation rdgulibre entre ces diff6rents 

agents pour s'ajuster aussi rapidement que possible au' nouvelles conditions soit domestiques, soft 

internationales, soft imposdes par le processus d'ajustement, soft provenant d'autres causes et r6agir 

en consequence, et donc tout ceci en direction d'un processus d'industrialisation aussi solide et de 

longue dur6e que possible. 
L'autre mot clef que j'avais signal6 c'est sous-systbmique. En fait on entend par sous-syst~me un 

rdseau organis6 d'agents 6conomiques autour d'un processus de valorisation de ressources, autour 

d'un march6 particulier ou autour d'une technologie, etc. L'idde est qu'il s'agit de trouver un lien 

structurant entre un certain nombre d'agents du secteur industriel qui ont entre eux des relations de 

travail et en plus qui partagent un m~me int6rdt de d6veloppement industriel. 

Jai prdsent6 ce type d'approche la semaine demi~re 6 un semaire auquel j'ai assist6 en Zambic. 

En faft j'ai pris I'exemple suivant. J'ai consid6r6, par exemple, la filibre textile qui est assez c!assique 

en Afrique. Considdrons par exemple qu'il y a trois opdrateurs, A,B et C: l'op6rateur A6tant le plus 

en amont et s'occupant de la filature, l'op6rateur B s'occupant du tissage, l'oplrateur C de la 
confection. Si on prend A, B et C on a ce que l'on appelle, en jargon chez nous, un sous-secteur 
industriel, c'est-A-c;re que l'industrie est un secteur, le textile est un sous-secteur industriel. 

Par contre si vous allez voir l'opdrateur Aet vous lui demandez de vous donner une liste de tous 

ses contacts d'affaires, tous les gens avec qui il a I'habftude de n6gocier et de travailler dans son 
domaine, donc il va vous dire d'abord qu'il y a I'agriculteur qui lui d6livre le produit brut, ily a le 

transportcur, il y a son banquier, IIy a les agents de I'administration, etc. Donc ilva vous citer un 

certain nombre de personnes. Vous allez poser la mime queation AMonsieur B qui s'occupe du 
tissage, ilva vous donner toute une s6rie de noms. De m6me Monsieur Cva vous donner une sdrie de 
noms. Maintenant si vous mettez tous ces gens ensemble vous avez ce que ron appelle un 

sous-systbme, c'est-,-dire, encore une fois, un ensemble d'opdrateurs 6conomiques qui partagent 
plus ou moins directement, de pros ou de loin, le m~me int6ret dans le ddveloppement d'un 

sous-secteur, en particulier ici, en I'occurrence, le sous-secteur textile. 
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Si vous voulez I'id6e est que c'est ce processus qu'on met en place. On est occup6 A le mettre 

en place maintenant que dans une dizaine de pays d'Afrique ob il fonctionne depuis plusieurs ann6es 

avec pas mal de succ.s. Nous cr6ons les m6canismes de concertation entre tous ces op6rateurs 

r~guliirement et p6riodiquement. Nous alimentons ce systbme de concertation par de l'expertise, si 

c'est n~cessaire, et aussi par des informations strat6giques soft domestiques, soft internationales, en 

termes de march6, d'6volution de march6 et d'6volution technologique. Mais nous laissons ces gens 

Interf6rer et inter-agir entre eux de facon A identifier eux-mbmes les strategies auxquelles tous 

adh6rent et, de ce fait, auxquelles tous sont pr&ts Aparticiper. 
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IIm'a W demand6 de faire une courte pr6sentation de experience de Madagascar en matibre de 

r6forme 6conomique. L'organisateur a expliqu6 tout A I 'heure le choix de Madagascar qui a une 

superficie plus de vingt fois celle du Burundi et onze million d'habitants. 

Pour ma part, je suis trbs heureux de pouvoir participer h ce colloque, ne serait-ce que parce que 

cela m'a amen6 A essayer de prendre un peu de recul par rapport A 'action et A me poser des 

questions sur les tenants et aboutissants de ces programmes d'ajustement structurel (PAS). 
Lorsqu'en 1980 les autorit6s financibres de Madagascar d6cidbrent d'avoir un programme de 

stabilisation avec le FMI, le taux d'inflation mesur6 par l'indice A la consommation familiale malgache 

6tait de I'ordre de 18 %, le ratio service de la dette sur exportation du m~me ordre de 18 %,alors que 
le d6ficit budg6taire repr6sentait 18.4 %du PIB, dont 11,3 % sur des tirages sur la Banque Centrale. Ce 
premier programme avec le FMI a 6chou6 notamment sur le plan du non respect du critbre de 
pnrformance concernant les finances publiques. En 1982, le taux d'inflation est pass6 A 31.5 %, le 

ratio service de la dette sur exportation A72.9 percent, ce qui a entrain6 une grave crise de paiement 
ext6rieur. C'est cette crise de paiement ext~rieur, associe h la crise r~v~l6e par l'inflation, qui a 

commenc6 A r~v~ler aux diff6rents responsables I'ampleur des problbmes. 

Depuis lors, c'est-b-dire depuis 1982, tous les programmes avec le FMI et la banque Mondiale ont 
t men6s A leur terme grAce en premier lieu 6 la prise de conscience progressive des diff6rents 

responsables. Je ne parlerai pas du contenu de ces programmes devenu classique, ni de leur aspects 

techniques. Je ne parlerai que de quelques aspects des problmes auxquels nous 6tions alors 

confrontes et dont nous pourrions essayer de tirer ensemble des conclusions assez g~n6rales 
Je parlerai donc en premier lieu de la politique rizicole. Le riz est la nourriture principale des 

Malgaches, c'est la nourriture de base. Nous en mangeons trois fois par jour, ce qui nous place au 
premier rang pour la consommation par tate d'habitant. C'est 6galement la premiere production du 

pays, avec environ 2 million de tonnes. AMadagascar on dit que quand le riz va tout va. Ce qui veut 

dire qu'une p~nurie de riz ambnera de troubles politiques. 

Avant 1972 Madagascar 6tait exportateur net de riz. Le riz dit de luxe dtant alors export6. En 

1973 a t6 crdLe par le Minist~re de I'Agriculture la SINPA (Soci6t6 d'lnt~rdt National Pour les Produits 
Agricoles). La SINPA 6tait donc charge notamment du monopole de la collecte, de I'achat et de la 
vente du riz. L'id~e g~n~reuse qui 6tait derriere 6tait que les paysans ne seraient plus alors exploit~s 

par les intermdiaires. Le prix d'achat du paddy au producteur 6tait fix0 par d~cret et &partir d'une 
estimation moyenne des coOts de transport, d'usinage, etc, on avait un prix de revient moyen. Et 
comme le prix de vente du riz 6tait 6galement fix6 par d~cret, 'Etat prenait b sa charge la difference 

sous forme de subvention. Des lors la m6canique infernale s'est enclench6e, et il a fallu crier un 

Ministbre du Ravitaillement en 1975, dont la fonction 6tait principalement la gestion du riz. Le sch6ma 

de cette m6canique infernale est le suivant. La subvention accorde , la SINPA, la soci6t6 du 
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monopole donc, ne lul permettalt pas en fait de couvrir ces prix, puisque c'6tait une subvention 

moyenne qui 6tait en gdn6ral sous-6valu6e. De plus, elle 6tait pay6e en retard par le trdsor public. 

N'6tant pas alors incit6e A collecter - et 9a c'est un comportement rationnel-, elle en faisait le minimum 

et on devait combler le d6ticit par l'importation sur laquelle la soci6t6 elle, gagnait de I'argent. En effet, 

pour les importations, I'Etat 6talt l'importateur et la socidt6 SINPA I'opdrateur. Et elle gagnalt des 

commissions confortables d'intervention qui lui 6taient en plus pay~es par la Banque Centrale. C'6tait 

plus rentable pour elle d'importer en 1982, et en 1982 nous en importions pour prbs de 95 million de 

DTS. 

Les paysans n'acceptaient pas les bons d'achat que leur prdsentat cette soci~t6 car i fallait 

encore les presenter ailleurs pour btre payds. De plus, les prix n'6taient pas suffisamment 

r6munr-,teurs, d'obj l'existence de marches parallles, I'augmentation des prix Acause des risques, 

des queues interminables. Les paysans produisaient ce dont ils avaient besoin, et le surplus 

commercialisable diminuait, d'oii I'augmentation de l'importation. 

Le prix relatif du riz par rapport aux autres denres diminualt et il y a eu substitution de 

consommation: des gens qui auparavant mangeaient du manioc, du malis, des patates, se sont mis 
au riz qui 6tait moins cher; d'ob augmentation des besoins qui devaient donc 8tre satisfaits par des 

importations. Ces importations qui repr~sentaient en 1982/83 de 20 6 25 % des importation totales 

diminuaient d'autant les recettes fiscales car c'est autant de marchandises qui n'6taient pas taxdes. Et 

cela grevait 6galement le d6ficit budg6taire Acause des subventions pour le riz import6. 

Les prix du paddy maintenus bas ne permettaient pas I'utilisation d'intrants m~me si ceux-ci 

6taient subventionnds; d'oO une baisse des rendements et une augmentation encore des besoins 

d'importation. Finalement toute la politique revenait A subventionner les paysans des pays 

exportateurs. 

Depuis 1983, une nouvelle politique a W mise progressivement en place: liberalisation de la 

collecte, fixation d'un prix minimum de collecte du paddy pour protdger les producteurs, au lieu d'un 

prix maximum de vente du riz pour essayer de protdger les consommateurs, et lib6ralisation totale des 

importations actuellement de la collecte et de la distribution et mise en place d'un stock r6gulateur. 

Actuellement le r6sultat est que la subvention nexiste plus, le Minist~re du ravitaillement n'existe plus. 

On trouve dur riz partout. Soulignons que la politique a pu btre mise en place grace notamment au 

soutien apporte par le President de la R6publique Ason Ministre de I'Agriculture de I'6poque, grace h 

cette symbiose totale entre ie Ministbre de I'Agriculture et le responsable de la Banque Mondiale en 

charge de cette question, qui a permis de progresser pas Apas. Une 6tude pr6alable minutieuse et la 

mise sur pied d'un modble (dont Madame Salinger pourrait peut. tre parler 6ventuellement, puisqu'elle 

n'a pas particip6, mais son cabinet a particip Ala mise sur pied de ce modble). Mais elle a surtout t 

rendue possible grace A une r6ponse quasi-imm6diate face Aces mesures des producteurs et 

collecteurs priv~s. 
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Le deuxi.me point que je voudrais aborder aujourd'hul c'est le secteur des entreprises 

para-publiques. Ce secteur est trbs important et 6talt tr~s "budgdtivore" & Madagascar. 

Historiquement, nous avons trois origines de ces entreprises publiques. Le premier, c'est le secteur 

des petites entreprises publiques Crk6es avant 1975 A I'initiative de la Soci6t6 Nationale 

d'lnvestissement. C'6taient des petites socidt~s qui vivotaient en ne pouvaient pas rivaliser avec les 

soci6t6s privies, filiales d'anciens comptoirs coloniaux. 

Deuxibme origine: depuis 1975 une vague de nationalisation, les assurances, les banques, les 

socidt6s commerciales d'import- export, le secteur pdtrolier, le secteur sucrier, etc..; .a c'est la 

deuxibme vague. 

Troisibme vague: du fait de ce climat de nationalisation, pendant la pdriode 1975-78 peu 

d'investissements priv6s, d'ob decision du Gouvemement d'investir 6 outrance. C'6tait le nouveau 

leitmotiv investissement Aoutrance. Ceci a W facilit6, comme nous 'a dit Monsieur David ce matin, 

par l'abondance des ptro- dollars A '6poque. IIy a eu beaucoup de propositions de vendeurs de 

mat6riel, beaucoup de projets mal fisqu6s, mais accompagnds de financement. C'6tait pratiquement 

les financements qui dictaient les decisions d'investissement. Augmentation des dettes commerciales, 

d'ob changement de la structure de la dette puisque c'6taient des dettes commerciales; non prise en 

compte de la capacit6 d'absorption du pays tant du c6t6 infrastructure qu'humain. Je citerai quelques 

exemples de ces projets. Lorsqu'il y a eu le probl.me du riz, les paysans ayant donc diminu6 leur 

production au profit d'autres denr6es, la r6action 6tat de dire puisque les paysans ne veulent pas 

produire nous allons le faire. Et nous avons cr6 ainsi I'OMIPRA, rOffice Militaire pour [a Production 

Agricole. L'id6e 6tait que, Ac6t6 de leur mission d'assurer la sdcurit6, Hs produiraient du riz avec des 

techniques nouvelles. Ainsi ces militaires une fois d~mobilisds seraient de bons fermiers, des bons 

agriculteurs. On avait alors import6 mille tracteurs, mille camions, une centaine de pelles m6caniques 

pour les travaux hydro-agricoles, des moissonneuses-batteuses, etc... Ce fut un gouffre financier et un 

6chec. lIs ont peu produit. VoiI6 un exemple. IIy a d'autres exemples d'usines d'engrais, de 

cimenteries qui n'ont jamais toum6 jusqu'A pr6sent. 

Les dirigeants de ces soci6tds sont souvent des anciens fonctionnaires trbs bons techniciens 

mais peu prepares Ala gestion. Les objectifs fixes par I'Etat actionnaire 6taient peu precis. Bref, ra ne 

fonctionnait pas, et comme je le disais tout A I'heure, Apeine 10 %de ces projets ont pu commencer A 

toumer, je dis commencer 6 tourner. 

Pour les soci6t6s qui ont t nationalis6es, i1y avait des cadres comptents, donc une certaine 

force d'inertie pendant un certain temps, et devant g~rer des situations parce qu'elles gagnaient par 

exemple des commissions d'intervention pour I'exportation des grands produits tels que le caf6, la 

vanille, le girofle dont elles avaient obtenu - ou plut6t dont on leur avait accord6 - le monopole de 

contr6le. On leur a accord6 de gros quotas pour rimportation, mais la mise en place de ces quotas 
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dimportation a eu des consequences dramatiques sur la production. Des besoins importants 

n'6taient pas sati,fa--its car c'6taient les groupes de pression qui jouaient; d'obj d6sorganisation de la 

production. Du fait de la p6nurie, du taux de change inappropri, tout ce qui dtait lmport6 6tait alors 

pratiquement pr.achet et la fonction commerciale disparaissat totalement. Ainsi par exemple, les 

gens qui souhaitaient acheter des camions Merc6des faisaient la queue, payaient d'avance, 

attendaient plusieurs mois avant d'btre livrds au fur et A mesure des quotas obtenus par le 

concessionnaire. Chaque Ministbre consid6rait les socidtds sous tutelle comme les siennes et 

Intervenait Atout bout de champ dans la gestion. Le taux d'int6rdt 6tait au-dessous du taux dinflation, 

d'ob, diminution de '6pargne et augmentation de la masse de crdit. Bref, c'est un secteur malade, 

important et gaspillant beaucoup de ressources autant budgdtaires que bancaires. D'ob dbs 1982 une 

s~rie de mesures: 

- liquidation des soci~t~s jug6es non viables, telles I'Office Militaire pour la Production 

Agricole, la Soci6t6 Nationale du Commerce, etc...; 

- mise en place des plans programmes pour un certain nombre de soci6t6s. Un certain 

nombre ont rdussi comme la Socidt6 d'lntdrdt National poit . la Production Agricole, Air 

Madagascar. D'autres ont 6chou6; 

- recherche de partenaires: exemple, I'Etat a vendu 49% des actions d'une soci6t6 de 

crevettes chroniquement d6ficitaire Aun partenaire Japonais qui est devenu le gestionnaire, 

L'Etat se contentant alors de r6le de 'speaking partener. Depuis lors des ben~fices 

confortables et des dividendes; 

- privatisation et ouverture du secteur bancaire 

- lib6ralisation totale des importations, liberalisation de I'exportation notamment des grands 

produits tels que le caf6 et le girofle. 

Je vous ai parI6 de ces deux aspects qui me paraissaient importants des problmes auxquels 

Madagascar 6tait confront6. Je nai pas parI des problbmes dOs Ala crise budgdtaire ayant amend la 

degradation des infrastructures routi~res, des structures de I'6ducation, de la sant6 et des 

ddsdquilibres que cela a entrain~s, ni des licenciements de mille fonctionnaires que le seul Ministbre 

de rAgriculture AdO faire en 1983. 

Pour conclure je vous feral part de quelques r6flexions personnelles, A la lumire de notre 

experience. 

Pour augmenter sa production le paysan dolt prendre des risques financiers d'autant plus que les 

semences s6lectionn6es sont plus exigentes en intrants (engrais, herbicides, etc...). Mais ce paysan 

ne s'y r6soudra que s'il peut en tirer un profit suppl6mentaire raisonnable. Notre exp6rience a 

d~montr6 - et ceci doit 6tre valable sur toutes les latitudes - que m~me si le paysan ne sait pas lire, il 

salt parfaitement compter. Le paysan donc a un comportement tr.s rationnel. IIn'investit dans les 

techniques nouvelles que s'il est propridtaire de son exploitation - nos coop6ratives ont W pur 6chec A 

ce sujet -- et s'iU peut seulement en revendre le surplus Aun prix avantageux. Aucune r6volution 
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agricole ne peut r6ussir que 16 ob les conditions politiques et 6conomiques accord6es aux agriculteurs 
ont permis une juste r6mun6ration de leur effort. IIest rare que les paysans s'adonnent Ades 
d6monstrations de force ou A des groves pour manifester leur m6contentement face A certaines 
mesures que le gouvemement prend. Leurs moyens d'action sont autrement plus redoutables et 
efficaces. Ils adaptent leur vie en fonction des conditions de l'environnement et ils font payer cher au 

pays tout entier (voir notre exp6rience en mati6re rizicole). 

Deuxibmement, la mise en oeuvre de programmes tels que le PAS qui est une oeuvre de longue 
halelne et n6cessite une volont6 politique certaine ainsi qu'un consensus au niveau du pays. Si c'6tat A 
refaire, je recommanderais A mon gouvemement de cr6er, comme au Burundi, un comIt de suivi. 
Ceci permettrait A chacun de savoir obJ on en est, de se sentir partie prenante et responsable. A 
Madagascar, ga a t trop longtemps consid6r6 comme les affaires des seuls Minist6re des Finances, 

de I'Economie, du Plan et de la Banque Centrale. 

Lib~raliser I'exportation d'un produit comme le caf6 dont le cours est soumis Ades fluctuations 

dramatiques tout en supprimant le r61e d'un office de stabilisation des prix au niveau des paysans 
devrait tre discut6 amplement avant toute prise de d6cision, car le producteur subit de plein fouet les 
impacts de ces fluctuations de change et de cours. 

La privatisation des entreprises publiques doit 6tre prdpar e soigneusement et falte dans la 
transparence. Beaucoup de groupes de pression interviennent. Des int6rdts particuliers entrent en jeu, 
faisant m6me parfois jouer des interventions au niveau des responsables des pays dont sont issus les 
soumissionnaires. Des groupes sociaux sont durement affect6s par les mesures prises et n'ont pas 
les moyens de s'en sortir par eux-mbmes. IIfaut absolument s'en prdoccuper, sinon ces marginaux 

risquent d'alimenter I'inscuritdet l'instabilit6 et menacer par la-mbme la poursuite des programmes. 

Les pays cr~anciers ont trop tard6 avant de prendre des mesures sur I'annulation de la dette sans 
laquelle le flux net des capitaux 6tait en d faveur de Madagascar. Les programmes d'ajustement 
structurel sont une condition n6cessaire mais non suffisante. Et ils ont besoin d'un flux net positif de 
capitaux pour reussir. Toute parcelle de pouvoir peut se monnayer pour bloquer un syst~me. Une 
autorisation est monnayable et cette corruption empoisonne le climat g6n6ral. Les mesures de 
liboralisation facilitent la r~solution des tels probl~mes. 

Quand les indicateurs commencent 6 revenir au vert l'impatience de la population devient plus 
grande et il fait essayer de faire participer rapidement le maximum au fruit de la croissance retrouv6e. 

Au debut de la lib6ralisation, la population est enthousiaste. Mais ces gens qui ne son plus 
habl -s 6 la competition n'ont plus aucun fond de r6serve. Adam Smith disait que le goOt de son 
propre int6rdt individuel suffit Aassurer l'intdrdt de tous. Mais quelqu'un d'autre a ajout6 - et je serai 

d'accord avec lui- que I'Etat arbitre Aun r6le Ajouer pour que ['amour de soi sache mieux qu'il gagne 

seulement dans celui bien compris de tous. 
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Comme on I'avalt d~jA dit ce matin - et j'abonde dans ce sens -, la lib6ralisation de I'dconomie 

dolt s'accompagner de mesures 6quivalentes sur le plan de la presse et de la vie politique. 

Nos pays souffrent, Amon avis, d'une pauvret6 de masse. Ce problme ne pourra Otre r~solu 

que par la cr6ation d'emplois rdmun~rateurs, notamment pour les femmes qui produisent la majeure 

partie des cultures vivribres. Notre experience a montr6 6galement que c'est en d~veloppant 

I'autonomie dconomique des femmes que celles-ci r&luisent volontairement le nombre de leurs 

enfants. Et cette baisse du taux de natalit6, primordiale pour nous, &mon vis, ne peut se faire 

pr6alablement AI'enrichissement des producteurs. 

Parler de I'6conomie de march6 implique pratiquement de le faire au niveau mondial 

actuellement, sinon du moins, au niveau regional. Les mesures prises ne sont que le reflet de 
l'int6gration de I'dconomie de nos pays A I'6conomie mondiale, puisque par le biais de la lib6ralisation 

de la politique fiscale qui diminue la production des industries locales, nos 6conomies deviennem de 

plus en plus exposees. Des mesures prises sont en particulier destinLes A attirer les capitaux 

6trangers priv6s qui viendraient en sus des aides publiques et des financements des organismes 

intemationaux afin d'assurer ce flux net des capitaux dont j'ai parI6 tout A l'heure. Combien de fois 

nos pays n'ont- ils pas parl de prise en main de nos destines 6conomiques? Combien de fois 

n'a-t-on pas parl6 de conqu~te de l'ind6pendance 6conomique aprbs celle de l'ind6pendance 

politique? 

Nos ressources agricoles, mini~res, touristiques, etc... que nous ne pouvons exploiter pleinement 

seuls faute de capitaux, doivent-elles attendre les possibilit~s des g~n~rations futures? Ou acceptons 

d'en partager I'exploitation avec des partenaires 6trangers? Ce qui am6liorera certainement le 

bien-Atre imm-diat de nos populations par la creation d'emplois r6mun6rateurs, tout en laissant de c6t6 

la question du partage dquitable des r6sultats de ce "joint venture'? D~s que nous avons accept6 les 

diffdrents PAS, nous avons d6j& choisi. IIfaut bien en prendre conscience. L'ajustement 6conomique 

apparemment n'a plus de frontibres et la coordination des politiques 6conomiques pr6n6e par-ci par-I& 

n'a pour d'autres buts que I'int6gration des 6conomies AI'6conomie mondiale. Alors dans le domaine 

dconomique le nationalisme, n'est-il plus d'actualit ou est-ce une autre forme de nationalisme. Est-ce 

une autre question ou est-ce toute la question pos~e par le PAS? 

Pour terminer, oj en sommes-nous actuellement Madagascar? Madagascar vient de d'&tre 

class6 par le Directeur Gdn~ral du FMI dans le premier groupe des sept pays o6, semble t-il, l'on a 

enregistr6 beaucoup de succ~s, avec le Ghana, le S~n~gal, le Kenya, etc... De quel succ~s s'agit-il? 

Les importations en 1989 sont Apeine au niveau de celles de 1977. Mais elles se sont stabilis~es. 

Bref, on ne vit plus au- dessus de nos moyens. Elles correspondent mieux aux besoins. La sensation 

de p6nurie a disparu. Les magasins regorgent de marchandises, les prix en sont les incitations pour 

tout le monde, peut-8tre 6galement des frustrations pour certains. 
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La lib6ralisation des importations a b6n6fici6 aux consommateurs par la baisse des prix dOe Ala 

concurrence. La fonction commerciale est revenue et pour cela il n'y a qu'A voir les publicit6s qui 

passent dans les m6dlias. Les exportations commencent A Otre plus vari6es et moins sensibles aux 

fluctuations des cours. Des efforts particuliers ont t6 falts sur le plan budg6taire pour le Minist~res 

dits sociaux, notamment I'Education et la Sant6. Et ceci permet au plus grand nombre de ressentir 

rapidement les effets de [a croissance, notamment dans le domaine de la sante. Le commerce 

extdrieur commence A tre plus diversifi et Ane plus tre uniquement avec I'ancienne m6tropole. Et 16 

des efforts particuliers doivent 6tre falts dans le domaine des langues. Cest un aspect important de 

louverture des nos 6conomies. Actuellement une flopp6e d'investisseurs sont entrain de venir 6tudier 

et s'installer a Madagascar. 

Enfin une ,re de lib6ralisation sur ls plans 6conomique, politiques, de la presse etc... , et surtout 

nous avons rendu un semblant d'espoir pour la population. La population ne sat pas quoi exactement, 

mais pour un fois, elle semble plus optimiste. Et je crois que c'est le gain le plus important de notre 

pays et notre plus gros moteur dans I'avenir. 

O6 devrons-nous aller? Si nous atterdons toujours les autres, i1y aura de nouvelles modes. Pour 

I'instant c'est le PAS. Demain ce sera autre chose. Nous devons nous prendre en charge 

particulirement depuis les 6v~nements qui se sont passes en Europe de I'Est. Nous devons d'abord 

compter sur nous m~mes et essayer de d~passer les &goismes nationaux et d'intgrer I'approche 

r6gionale, comme ila W dit ce matin, dans les PAS. Nous produisons souvent les m~mes prodults et 

nous sommes concurrents. IInous faudrait essayer de rechercher des compl~mentarit~s, 6largir les 

marches de nos industries au-del de nos pays. Ceci pourralt tre faisable dans le cadre de 

restructurations des entreprises publiques. Et nous avons commencer &entamer des n gociations 

dans ce sens avec les pays voisins. 
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I. Introduction 
Au cours des dix derni~res ann6es, une "doctrine" 6conomique connue sous le nom de 

"programme d'ajustement structurel" a gagn6, dans certains milieux, la faveur d'un nombre croissant 

de sp~cialistes du d~veloppement. Cette 'doctrine" repose essentiellemert sur la conviction que les 
rdformes 6conomiques faisant jouer librement les forces du march6 donnent normalement plus de 

chances de parvenir A la croissance et au d6veloppement 6conomique d'une faqon durable. Les 
adeptes de cette doctrine professent obligatoirement une foi in6branlable dans lv validit6 de 

l'6conomie de march6, et se soumettent par consequent Ala discipline du march6 sans le moindre 

doute ou hesitation. 

De nombreuses 6tudes sur le d~veloppement 6conomique affirment que, en dehors de certains 

ddfauts inh~rents au syst~me de libert6 des prix (questions d'6quitM, facteurs dynamiques, situations 

s'6loignant du postulat de concurrence parfaite), les mesures 6conomiques fr6quemment adopt6es 

par les pouvoirs publics africains tendent plut6t Aamplifier qu'A 6liminer les imperfections du 
fonctionnement du m~canisme des prix. Les sigiiaux erron6s et distordus transmis par les marches 

aux producteurs et aux consommateurs aboutissent A une exploitation extr~mement improductive de 
toutes les ressources d'un pays, tant de celles qui sont rares que de celles qui sont abondantes. En 

d6finitive, la croissance et le d~veloppement 6conomiques sont entrav6s. 
Nous nous efforcerons ici, dans un expos6 succinct, d6tablir si de telles affirmations sont ou non 

valables A la lumire de ce qui a W fail autrefois au Ghana en matibre de r~forme dconomique, ainsi 

que des exp6riences plus rLcentes. 

I1.Declin economique peristant: facteurs en cause 

Lors de son accbs A l'inddpendance en 1957, le Ghana poss6dait des ressources natutelles 

relativement abondantes, ainsi qu'un capital humain et des infrastructures comparativement bien mis 

en valeur, ce qui lui permit, avec I'aide d'un portefeuille considerable de devises, de maintenir jusqu'en 
1960 le tam de cr'cissance de son PIB au niveau remarauable de 7%par an. Aprbs cela, l'economie 

du pays prit le chemin d'un d6clin graduel mais persistant de la croissanme du PIB. Au cours de la 

premiere motie des ann~es soixante, le taux reel de croissance 6tat en moyenne de 2,6% par an; au 

cours de la seconde mofti6, s'abaissant I6gerement, la moyenne passa 6 2,4%. Entre 1970 et 1978, le 
taux demeura a peu pros stagnant; au cours des arin6es suivantes la moyenne annuelle descendit A 
-2%, jusqu'en 1982 ou le taux plongea finalement A -6,1%, soit un pourcentage plus bas que jamais. 

(Voir tableau I). 

La degradation des rdsultats du secteur de l'exportation est une indication du d6clin g6n~ral de 

'6conomie: 
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TABLEAU 1. GHANA: INDCATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Croissance du PIS rdet 
Taux d'irftation 

Taux de change (C/S) 

Taux paratLt~e 

2,3 

116,5 

1,15 

7,69 

8,5 

73,1 

1,76 

10,00 

-3,9 

54,4 

2,75 

14,29 

1,2 

50,1 

2,75 

11,11 

-3,8 

116,5 

2,75 

50,00 

-6,1 

22,3 

2,75 

120,00 

-2,9 

122,8 

27,67 

97,00 

Exportations de cacao (mittiers de tonnes) 
Prix au producteur (C/mittiers de tonnes) 
% recettes FOB perqu par (Lagriculteur 
Production d'or (mittiers d'onces) 

232,9 

0,7 

30,0 

480,8 

203,4 

1,3 
30,0 

402,0 

199,0 

2,7 

26,0 

356,7 

184,7 

4,0 

86,0 

353,0 

266,3 

4,0 
267,0 

340,6 

153,4 

12,0 

36,0 

330,6 

148,9 

20,0 

24,0 

281,3 

Recettes pubtiques en % du PIS 
Ddpenses pubtiques en % du PI9 
D~penses de d6veloppement en % du PIS 
Ddficit g~ndrat en X du PIB 
Sataire minimum (cedis/jour) 
Cataire minimun rdet (1975 = 1 00) 

13,8 
27,0 

6,2 

(13,2) 

3,00 

0,89 

12,5 
17,9 

3,8 

(5,4) 

4,00 

0,68 

10,3 
16,9 

2,1 

(6,5) 

4,00 

0,44 

6,9 
11,1 

3,2 

(3,8) 

6,33 

0,39 

4,5 
11,0 

1,9 

(6,5) 

12,00 

0.41 

5,1 
10,8 

1,0 

(5,4) 
12,00 

0,33 

5,4 
8,0 

0,7 

(2,6) 

26,00 

0,31 

X de changement de M2 
Ratio M2/PIB 

Emprunts de t'Etat en % de M2 
Taux d'intdr~t nominat 

Taux dlint6r6t r6el 

59,7 

29,0 

89,2 

7,5 

-92,3 

67,7 

26,1 

86,5 

12,0 

-81,1 

15,7 

22,7 

86,7 

12,0 

74,7 

34,4 

18,5 

87,6 

12,0 

-34,1 

51,9 

16,6 

83,1 

18,0 

-83,5 

42,4 

19,0 

70,6 

8,0 

-13,2 

42,0 

12,8 

89,6 

11,0 

-100,7 

Batance des paiements (mittions de SEU) 
Transactions courantes 
Importations de marchandises 

Exportations de marchandlses 

Arri6r6s de paiement 

Dette 

Ratio du service de ta dette 

121,8 
-803,1 

1 065,7 

-74,9 

1 023,5 

7,4 

27,9 
-908,3 

1 103,6 

-79,1 

1 135,8 

7,4 

-421,8 
-954,3 

710,7 

141,5 

1 184,8 

10,9 

-74,4 
-588,7 

641,3 

35,2 

1 086,4 

12,2 

-157,6 
-499,7 

-439,7 

-33,7 

2 039,1 

30,1 



1970 1983 

Cacao (tomnes) 337 000 158 000
 

Or (f.L.o.) 703 900 276 600
 

Diamants (carats) 2 549 500 339 500
 

Manganese (tonnes) 500 000 173 000 

Bauxite (tomes) 336 600 70 500 

Le d6clin persistant de la production de cacao, ainsi que des produits miniers et forestiers, a entraTn 
une chute des recettes fiscales 6 l'exportation et AI'importation. En ce qui concerne les recettes 
provanant de l'imp6t sur le revenu, d'une part I'assiette de l'imp6t a W r6duite par la stagflation, et 
d'autre part les mesures de contr6le 6conomique direct ont fait passer de nombreuses transactions du 
circuit officiel Ades circuits parall~les qui 6chappaient AI'action des autorit6s fiscales. 

Pour financer '6cart entre le total des recettes fiscales et le total des d6penses publiques, les 
pouvoirs publics commencbrent 6 emprunter aux banques, et principalement Ala L-anque centrale. En 
1982, par exemple, le d6ficit global repr6sentait 4,5% du PIB alors que le total des recettes repr6sentait 
6% du PIB. De tels emprunts ont obligatoirement eu certaines r6percussions importantes, et 
notamment ils ont ajout6 une composante suppl6mentaire aux facteurs inflationnistes provenant 
d'autres secteurs. Entre 1974 et 1983, le taux annuel d'inflation dtalt en moyenne de 62%. 

Une telle d~t~rioration de l'6conomie, en I'espace d'une vingtaine d'ann~es, 6tait le r~sultat d'une 

gestion 6conomique qui privilLgiait les mesures de contr6le 6conomique direct au lieu d'adopter une 
politique orient6e vers le march6. En 1961, un r6gime de licences d'importation avait t instaur6 du 

fait d'une aggravation de la situation du portefeuille de devises. A I'exception de la p6riode 1969-71 

pendant laquelle le syst~me fut peu A peu all6g6, les formalit~s de licence d'importation ont 60 
maintenues pendant plus de 26 ans alors que peu d'efforts 6taient consacr~s &la resolution du 

probibme fondamental de I'acquisition des devises. 

Dans le domaine des prix 6galement, les m6thodes de gestion appliqufes penchaient 

excessivement en faveur du contr6le 6conomique direct, au d6triment du jeu des forces du march6. 
Le systbme de contr6le direct des prix et de la distribution avait t6 6tabli en 1962. En 1972, le r6gime 

de contrle des prix entra dans les institutions Iorsque fut cr66 I'Office des prix et revenus, charg6 de 

foumir des directives gendrales pour la formation et I'application de prix administr~s. 

Le contr6le 6conomique direct fut 6galement adopt6 pour la gestion des taux de change. En 

d6pit des mauvais r6sultats obtenus par le secteur de 'exportation, et du volume net n~gligeable des 
afflux de capitaux, il arrivait frquemment que le taux de change ne subt aucun ajustement pendant 

une longue pdriode. Le premier ajustement du taux de change 6tait survenu en 1967: le cedi avait 

alors t6 d6valu6 de 30%, son cours passant de 0,71 cedis pour un dollar A1,02 cedis pour un dollar, 
et, avec I'aide de mesures budg6taires et mon6taires, ceci avait contribu &all~ger quelque peu les 
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pressions qui s'exergaient sur la balance des paiements. IIfallut attendre six ans encore pour que le 

taux de change soft & nouveau ajust6, le cours passant alors A 1,15 cedis pour un dollar. Ce taux fut 

maintenu jusqu'en 1978, et fut alors fixd A2,75 cedis pour un dollar. Entre 1978 et 1982, malgr6 un 

taux d'inflation voisin de 580% alors que chez les principaux partenaires commerciaux du Ghana le 

taux d'inflation pond6r6 dtait de 45%, le taux de change demeura inchang6, ce qui entratna une 

sur6valuation du cedi de l'ordre de 445%. 

Dans quelle mesure le syst~me de contr6le .conomique direct a-t-il aid6 le Ghana A r6aliser ses 

multiples objectifs -- accroissement du volume de production, stabllitd des prix A l'intdrieur et h 

I'ext~rieur, distribution suffisamment 6quitable des revenus? La sur6valuation excessive du cedi se 

traduisit par une chute accl6rde du revenu des cultivateurs de cacao ainsi que des exportateurs de 

prnduits miniers et forestiers. Le taux 6lev6 de l'inflation dans le pays fit monter les coOts de 

production pour les marchandises d'exportation, qui ne pouvaient plus faire face &la concurrence 

mondiale. Pris entre [a mont6e des coots de production et la chute de leurs revenus, certains 

cultivateurs de cacao d6cid&rent de passer &la production de denrres de base pour lesquelles les 

termes de I'6change 6taient relativement favorables. et abandonn&rent les plantations de cacao. De 

plus, les 6carts de Drix entre le Ghana et les pays voisins encourag~rent fortement la contrebande du 

cacao, du bois, de l'or et des diamants. Certains marchands de bois trouvbrent plus lucratif de vendre 

leurs produits sur le march6 int6rieur que de les exporter, en raison de la sur6valuation du cedi et du 

taux d'inflation du pays. 

Le contr6le des prix et de la distribution avait W instaurd pour prot6ger le revenu r6el des 

pauvres, et pour emp~cher le secteur manufacturier d'encaisser une rente 6conomique excessive. 

Mais le syst~me a eu une autre consequence non prdvue: la cr6ation de marches parallles. Les 

marchandises 6taient en faft r6parties directement entre certains groupes frauduleusement favoris6s 

qui les achetaient &des prix officiellement contr6lds et les revendaient sur des march~s parall~les 

dchappant totalement au contr6le des autoritds. De la rnme faqcn, le d~calage considerable entre le 

taux de change officiel et [a valeur de raret6 des devises ddtenues par I'Etat suscita une activit6 intense 

des march6s parall~les et de la contrebande. IIs'avdra donc impossible, en pratique, de rdaliser 

l'objectif d'un contr6le direct des reserves de devises et du taux de change. En vertu des prix 

pratiqu~s au ,,arch noir et du niveau 61ev du taux de change, ceux qui 6taient en mesure d'obtenir 

des licences d'importation et des marchandises (de production locale et d'impo!Lation) aux prix 

officiels ralisaient des b~nifices anormalement 6levds. Non seulement le contrble ,conomique direct 

a engendr6 des pratiques malhonn~tes de toutes sortes dans les transactions commerciales 

int6rieures et ext6rieures, mais en outre ila entraTn un ddplacement de la main-d'oeuvre Apartir des 

secteurs directement productifs -- agriculture et manufacture - en direction du secteur des services. 

En rdsum6, Ia crise 6conomique affront e par le Ghana au debut des ann6es quatre-vingt dtait 

dans une trbs grande mesure le rdsultat in6vitable de plusieurs d6cennies d'une mauvaise politique 
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6conomique, caractdris6e par un excbs de contr6le 6conomique direct. Une partie des causes pout 
Atre attribude Ades facteurs exogbnes comme les fluctuations m6trorologiques et les chocs extdrieurs 

- fortes hausses des prix de 1'6nergie, d6tdrioration des termes de r'change pour les principaux 
prodults export6s par le Ghana, mont6e en fltche des taux d'intdrdt et du coOt des financements 

Internationaux. Cependant I'6l6ment crucial n'est pas l'effet des chocs exogbnes sur I'6conomie 
ghandenne, mais plut6t le choix et I'aiticulation des mesures et instruments adopt6s pour obtenir un 

ajustement de I'6conomie aux chocs ext6rieurs et &leurs cons6quences. 

Ill. Le Programme de redressement 6conomique 

En avril 1983, les pouvoirs publics lanc~rent un ensemble de r6formes 6conomiques intitul6 

'Programme de redressement 6conomique (PRE): c'6tait, depuis vingt ans, la premiere fois qu'un 
effort global 6tait entrepris , I'6chelle nationale en vue de redresser les d6sdquilibres structurels et de 

jeter les bases d'un r6tablissement de la croissance et du ddveloppement 6conomiques. 
Le PRE s'est d6roul6 selon une s6quence de deux phases. La premiere phase (PRE I), 

correspondant A la p6riode 1983-86, visait principalement Ala stabilisation, et avait comme objectif 
g~n6ral I'arrdt du d~clin et la reprise du sectur productif, en particulier du secteur de I'exportation. 

Les grandes lignes du programme 6taient les suivantes: correction des distorsions massives des prix 
relatifs, principalement au moyen d'une ddpr~ciation progressive du taux de change et de la 

suppression du contrule des prix; r6tablissement d'une discipline de gestion des finances publiques et 
de la masse mon~taire, grace h la compression des credits budg~taires et des emprunts Ala banque 
centrale, et grace Aune meilleure mobilisation des ressources fiscales; premieres mesures visant A 
'Mimination des goulots d'tranglemnt dans les infrastructures. Le programme a 6t6 mis en place 

moyennant un volume considrable d'aide extdrieure. Bian que le programme ft aX6 sur la gestion 

de la demande, il pr6voyait 6galement I'acc6lration de certains paiement' aux producteurs, ainsi que 
d'autres incitations destin6es 6 relancer les forces productives latentes. 

La deuxi~me phase (PRE II), correspondant Ala pdriode 1987-90, 6tait conque pour consolider 
les rdsultats de Instabilisation tout en s'attaquant aux questions de gestion de I'offre. Les principaux 
objectifs 6conomiques 6taient: intensification de la lib~ralisation des taux de change, du commerce 
extdrieur et des prix; instaunation de rdformes sectorielles et g~n6rales permettant de maintenir A5% le 
taux annuel moyen de croissance 6conomique pendant la p6riode correspondante. 

Politipue de taux de change e!Dolitique commerciale 

On 6tait parti du principe g6n6ral que le PRE ne pourrait r~ussir sans un afflux suffisant de 
devises, et que, plus prdcis6ment, le redressement du secteur du cacao aurait sur les gains & 
'exportation, sur les revenus, sur I'emploi et sur les recettes fiscales des effets multiplicateurs tels que 
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ne pourrait en avoir aucun autre secteur. Un autre principe de base 6tait que, pendant de longues 
ann6es encore, ce serait le cacao qui possbderait le potentiel le plus 6lev6 d'acquisition de devises, A 
condition qu'il soit permis au taux de change de jouer un r~le-cI6 dans la d6termination des rapports 
coOt-prix des importations et des exportations, c'est-&-dire de l'offre et de la demande de devises. En 
cons quence, une politique de taux de change fut mise en oeuvre syst6matiquement et activement A 
partir d'avril 1983. Tout au long de l'ex6cution du PRE, la politique de taux de change s'est av6r e la 

pierre angulaire du programme de r6forme 6conomique. 

La d~pr6ciation du taux de change commenga par un systbme qui accordalt deux sortes de 
bonus Ades categories d6termin6es de biens et services d'exportation, et imposait deux sortes de 
surtaxes 6 des cat6gories d6termin6es d'utilisateurs de devises, le taux de change demeurant le 
m~me. En d'autres termes, dans un cas de figure le bonus et la surtaxe conjugu6s se traduisaient par 
un cours du cedi 7,5 fois plus 6lev6 que le cours officiel de 2,75 cedis pour I dollar, alors que dans un 
autre cas de figure le cours r6sultant du bonus et de la surtaxe conjugu~s dtait 6quivalent A9,5 fois le 
cours officiel. D'ob un taux de change effectif de 23,38 cedis pour un dollar dans un cas, 29,98 cedis 
pour un dollar dans 'autre. Ce syst~me s'est av6r6 trop compliqu6 6 administrer, et par suite les deux 
taux ont t6 unifi6s en octobre 1983, le dollar valant alors 30 cedis. Le taux fut ajust6 6 nouveau en 
1984 et 1985, trois fois par an en moyenne, jusqu'au r~tablissement d'un taux de change A deux 
6tages en septembre 1986. Le nouveau systbme de taux de change douNe pr6voyat d'une part un 
taux d6termin6 administrativement, situ6 A90 cedis pour un dollar, et d'autre part un taux d~termin6 
par des enchbres publiques. Le premier taux s'appliquait aux gains tir6s de I'exportation du cacao et 
des huiles r~siduelles, aux importations de produits p~troliers et de m6dicaments essentiels, ainsi 
qu'au service des dettes publiques contract6es avant le ler janvier 1986. Le deux.i~me taux de change 
6tait applicable Atoutes autres transactions passant par le systbme bancaire officiel. 

En fvrier 1987, le systbme Adeux 6tages fut aboli, et un nouveau r6girne de taux de change fut 
instaur6, avec un systbme d'enchbres hebdomadaires. Le but 6tait de pouvoir d6livrer les devises en 
temps utile et Ades prix tenant compte de la valeur de raret6 des devises. Par la suite, la Banque du 
Ghana autorisa des pariculiers, des organismes et des institutions A ouvrir des bureaux de change 
pour I'achat et la vente de devises 6 des prix d~termin6s librement, en vue d'attirer les devises 
d~tenues A1'ext~rieur du systbme bancaire. Les bureaux de change 6taient cens6s servir de soupape 

de s~ret6 pour le march6 des ench6res. 
En vue d'6liminer le recours aux m6canismes administratifs pour les attributions de devises, on 

altorisa 6 b6n6ficier du systbme des enchbres toutes marchandises import6es sous licence sp6ciale, 6 
I'exception de cinq articles plac6s sur la liste n6gative et des marchandises interdites A l'importation. 
Une autre 6tape d6cisive de la marche vers une lib6ralisation absolue fut I'abolition, en janvier 1989, du 
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systbme des licences d'importation qui durait depuis 26 ans. La licence d'importation cessa donc 

d'6tre exig6e pour I'accbs au march4 des enchbres. 

IV. Evaluation des travaux d'ajustement 

La piece maitresse du programme d'ajustement structurel a t le recours au taux de change 

comme instrument de politique 6conomique destin6 6 apporter Acertaines variables les modifications 

d6sir6es. Ce qui distingue particulirement la politique de taux de change du Ghana, c'est le fait que 
le taux a fait l'objet d'une r6vision constante, tenant compte de l'6volution des prix et des salaires au 

Ghana par rapport AI'volution parall6le chez les principaux partenaires commerciaux du Ghana. 

L'ajustement du taux de change entraine invariablement une augmentation du coOt des 

importations, et par suite un coot 6lev6 de la production nationale et une reduction des revenus r6els si 

les salaires ne suivent pas. En outre, le programme d'ajustement structurel pr6voit la libralisation des 

prix - suppression des subventions, 6limination du contr6le des prix, hausses des tarifs des services 

publics. L'effet combin6 de ces modifications des coOts et des prix ne peut que ddclencker une 

pouss6e inflationniste pour rNconomie (inflation par les coOts). C'est ce que redoutent constamment 

les pouvoirs publics de certains pays, et c'est prdcisdment pour dissiper de telles craintes que la 

politique budg~taire et la politique mondtaire doivent 6tre ajustdes de mani~re &temp6rer les 

inconvdnients ou la rudesse de l'ajustement du taux de change. 

Comme nous I'avons dit plus haut, I'ir-fation qui s~vissait au Ghana 6tait principalement due au 

fait que la banque centrale avait financ6 d'dnormes deficits budg~taires. Depuis la mise en oeuvre du 
PRE, par contre, le budget national a t6 dans I'ensemble excedentaire, et se solde par des pr~ts au 

secteur priv6 par 'interm6diaire du syst~me bancaire. Ce r6tablissement spectaculaire a W obtenu 
grace 6 la mise en oeuvre d'une r6forme fiscale fondamentale et vigoureuse, aboutissant A la 

mobilisation d'un volume accru des ressources nationales. L'ajustement p6riodique du taux de 

change a permis aux autoritds fiscales de prdlever des montants plus importants sur les transactions 

du commerce ext~rieur de biens et services. De plus, la libralisation des prix et I'ajustement du taux 

de change ont fait revenir vers les march6s officiels bien des transactions qui se faisaient sur les 

marchas parallbles. 

Les audacieuses r~formes d'ajustement structurel adoptdes d'une fagon suivie dans le cadre du 

Programme de redressement 6conomique 6 partir d'avril 1983 ont eu d'excellents r~sultats. Dans 

presque tous les secteurs de I'6conomie, des succ~s consid6rables ont t6 enregistr6s, comme on 

peut le voir Ala lecture des principaux indicateurs 6conomiques (tableau II). 

Entre 1984 et 1989, le PIB r6el s'est accru de 5,8% par an, alors qu'entre 1979 et 1983 le taux 

annuel avait en moyenne une valeur negative de 3,1%. La production de cacao a cess6 de d~cliner 

pour remonter de 158 000 tonnes en 1983/84 A300 000 tonnes en 1988/89. En 1989 les cultivateurs 

de cacao percevaient 43,G% des recettes FOB sur le cacao, contre 24% en 1983. (Voir tableau Ill). 
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TABLEAU II. GHANA: INDICATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Croissance du PIB rdet 

Taux d'inflation 

Taux de change (C/S) 
Taux parattte 

-2,9 

122,8 

27,87 

97.00 

7,6 

39,6 

35,99 
100,00 

5,1 

10,4 

54,37 

145,00 

5,2 

24,6 

90,00 

218,00 

4,8 

39,8 

162.37 

175,30 

6.2 

31,4 

202,34 

292,29 

6,1 

25,2 

300,00 

365,44 

Exportations de cacao (mittiers de tonnes) 
Prix au producteur (C/mittiers de tonnes) 
% recettes FOB percu par t'agricutteur 
Production d'or (mittiers d'onces) 

148,9 
20,0 

24,0 

281,3 

171,8 
30,0 

25,0 

288,0 

195,8 
56,6 

24,0 
299,5 

198,6 
85,5 

28,0 

292,0 

218,9 
140,0 

37,0 

323,5 

221,1 
174,0 

40,1 

383,0 

282,1 
185,0 

43,6 

421,0 

Recettes publiques en % du P18 
Ddpenses pubtiques en % du PIB 
Ddpenses de d6vetoppement en % du PIB 
DMficit gdn~rat en % du PIB 
Sataire minimum (cedis/jour) 
Salaire minimum rdel (1975 = 1 00) 

5,4 

8,0 

0,7 

-2,6 
25,00 

0,31 

8,3 

10,0 

1,5 

-1,8 
35,00 

0.31 

11,8 

14,0 

2,1 

-2,2 

70,00 

0,57 

14,4 

14,3 

1,9 

0,1 

90,00 

0,59 

14,9 

14.3 

2,5 

0,5 
112,50 

0,52 

14,5 

14,2 

2,8 

0,4 
120,00 

0,43 

15,9 

15,2 

2,8 

0,8 
170,00 

0,48 

% de changement de M2 
Ratio M2/PIB 
Emprunts de l'Etat en % de M2 
Taux d'int6rdt noninat 

Taux d'intdr6t rdel 

42,0 

12.6 

89,6 

11.0 

-100.7 

39,1 

12,3 

48,2 

14,5 

-22,0 

62,7 

16,0 

50,1 

16,5 

5,6 

53,7 

16,5 

35,1 

18,5 

-5,1 

50,4 

17,1 

17,6 

21.5 

-15.1 

43,1 

17,7 

6,3 
17,0 

-21,1 

29,4 

17,8 

-3,9 
21,5 

-20,8 

Batance des paiements (millions de SEU) 
Transactions courantes 
Importations de marchandises 

Exportations de marchandises 

-157,6 

-499,7 

439,1 

-76,1 

-616,0 

565,9 

-258,3 

-725,2 

608,8 

-85,3 

-805,1 

749,3 

-97,8 

-1024,9 

826,8 

-88,6 

-1090,6 

881,0 

-119,6 

-1160,7 

829,8 
Arrir~s de paiement 
Dette 

Ratio du service de la dette 

-33.7 

2 039,1 

30,1 

-207,8 

1 940,0 

36,2 

-60,0 

2 150,9 

54,1 

-3,6 

2 554,6 

47,8 

-71,1 

2 879,4 

62,6 

-34,8 

3 064,2 

68.0 

-47,7 

2 917,3 

67,0 
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TABLEAU III. GHANA: TENDANCES DES PRIX NOMINAUX ET REELS
 
AUX PRODUCTEURS DE CACAO, 1972-86
 

Annie 


1972 


1973 


1974 


1975 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


1981 


1982 


1983 


1984 


1985 


1986 


Production totate 

(mittiers de tonnes) 


415 


340 


376 


396 


323 


271 


265 


296 


258 


224 


179 


159 


174 


219 


230 


Prix producteur 

(cedis/tonne) 


366 


436 


560 


597 


747 


1 333 


2 667 


4 000 


4 000 


12 000 


12 000 


20 000 


30 000 


56 600 


85 500 


Indice des prix 

au consommateur 


1972 = 100 


100,0 


117,5 


139,1 


180,4 


282,0 


609,8 


1 056,8 


1 630,1 


2 446,7 


5 297,7 


6 478,9 


14 437,3 


20 150,2 


22 242,0 


27 802,5 


Indice des prix
 
rdets au producteur
 

1972 = 100
 

100,0
 

101,4
 

110,0
 

90,4
 

72,4
 

59,7
 

69,0
 

67,0
 

44,7
 

61,9
 

50,6
 

37,8
 

40,7
 

69,5
 

84,0
 

Source: Office ghanden du cacao.
 



Dans le secteur manufacturier, le pourcentage d'utilisation de la capacit6 industrielle a plus que 

double. Quant au secteur d'exportation de prodults autres que le cacao, ils'est 6galement rdtabli Aun 

rythme rapide. La production d'or et les exportations de troncs et de produits du bois ont augment6 

respectivement de 51% et 374% entre 1983 et 1989. 

Le total des gains A l'exportation s'est accru d'environ 89%, passant de 439 millions de dollars en 

1983 A829,8 millions de dollars en 1989. Le pourcentage d'exportations non traditionnelles dans le 

total des exportations, qui 6tait de 0,4% en 1983, a atteint 3,6% en 1989. Les permis d'exportation ont 

t6 abolis. Les droits d'exportation sur les produits miniers et forestiers ont t6 remplacds par des 

taxes intdrieures A l'extraction, un syst~me de paiement rapide des ddtaxes & l'importation pour les 

exportateurs a t6 institu6, et la proportion des gains Ar'exportation conserv e par les exportateurs 

non traditionnels a 6t6 port(e de 20 A35%. 

La surdvaluation du cedi, attaqu~e avec vigueur par I'adoption d'une politique de ddpr6ciation 

continue du taux de change, a W r6duite 6 des proportions acceptables, au cours de cette pdriode, et 

continue de diminuer. Le cours du cedi sur le march6 des enchbres 6tait, vers la fin d6cembre 1989, 

de 300 cedis pour un dollar, alors que le cours le plus 6lev6 Ala vente dans les bureaux de change 

6tait de 365 cedis pour un dollar, soft une plus-value de 20% contre 122,2% en septembre 1986. 

En ce qui conceme les finances publiques, les r6sultats ont 6galement W remarquables. Le total 

des recettes fiscales en pourcentage du PIB est pass6 de 5,4% en 1983 A une moyenne annuelle 

avoisinant 15% depuis 1986. La part de la masse mondtaire totale reprdsent6e par les emprunts du 

gouvemement central au systbme bancaire est descendue jusqu'A -3,9%, contre 89,6% en 1983. Ia 

qualit du programme d'investissement public a td remarquablement amlior6e, aboutisant Aune 

exploitation plus rentable des ressources nationales et de 'aide extdrieure. Grace Ardpargne r alisde, 

les pouvoirs publics ont t6 en mesure d'augmenter chaque ann6e la r6mundration des fonctionnaires. 

La meilleure preuve du succbs de la politique mon~taire est probablement la chute marqu6e du 

niveau et du taux d'inflation. En d~pit de la d6prdciation massive du cedi, dont le cours est passd de 

2,75 A300 cedis pour un dollar entre avril 1983 et ddcembre 1989, la moyenne des taux d'infiation 

depuis 1984 se situe aux environs de 28,5%, ce qui ne repfrsente pas une grave menace mais n'en 

demeure pas moins un sujet de preoccupation. 

En ce qui conceme I'pargne et l'investissement, par contre, les rdsultats ont t6 mitigds. Alors 

que I'6pargne publique passait de -0,5% A6,3% du PIB entre 1982 et 1988, pour le secteur priv les 

chiffres 6taient de 4,2% en 1983 et 6% en 1988. Au cours de la mame p6riode, les investissements 

publics sont pass6s de 1,5% A10% du PIB, tandis que ceux du secteur priv6 officiel ne s'levaient que 

de 2 &4,1%. Quant aux investissements directs de capitaux 6trangers, non seulement ils 6taient d'une 

faiblesse ddsastreuse, mais en outre on ne relevait aucun signe d'accroissement. La moyenne 

annuelle des investissements directs de capitaux 6trangers se situait aux environs de 5 millions de 
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dollars. On peut en d6duire que, en d6pit de I'assainissement de I'environnement macro-6conomique, 

la r6action du secteur priv6 a t6 peu 6nergique. En outre le probl6me des taux d'int6rdt r6els n6gatifs 

demeure irrLductible. A I'exception de I'ann6e 1985 pour laquelle le taux dtait positif et s'61evait A 

5,6%, les taux d'int~rdt rLels ont 6t le plus souvent n6gatifs depuis les ann6es soixante-dix. Cette 

sorte de situation est un vif sujet d'inquidtude pour les pouvoirs publics, et des mesures sont AI'tude 

pour obtenir une 6volution diff~rente. 

Deux probl~mes 6troitement li6s - celui du ch6mage et celui du niveau de revenu par habitant 

se sont av6rts particuli~rement difficiles Ar~soudre au cours de la p~riode consid6r6e. En raison de la 

gravit6 du d6clin economique qui avait pr6c6d la mise en oeuvre du PRE, du retour d'environ un 

million de Ghan6ens 6migr(s au Nigeria, et de la s~cheresse et des feux de brousse de 1983 (sans 

parler des mesures de compression adoptfes dans la fonction publique ni des effets 

macro-conomiques n6gatifs du programme d'ajustement), I'action des r~formes sur I'emplol s'est 

sold6e par un impact positif n6gligeable. 

Malgr6 le remarquable taux de croissance du PIB rfel, malgr6 'am6lioration du revenu par 

habitant et 'ajustement pIriodique des salaires, le salaire minimum ree de 1989 ne repr~sentait que 

48% du salaire minimum de 1975. D'oj un niveau de vie des groupes vuln6rables qui laisse fort A 

desirer. Dans le souci de remdier Acette situation, les pouvoirs publics ont formul6 un "Programme 

d'action en vue de r~duire le coOt social de I'ajustement" qui a t6 adopt6 Apartir de novembre 1987. 
Des cr6dits de 130 millions de dollars ont W affect~s Ace programme, qui comportait notamment: 

foumiture d'intrants Et de financements aux paysans pour le redressement des exploitations agricoles; 

ouvertures de crdit aux petites entreprises; versement d'indemnit~s et plans de formation pour les 

personnes transf~r(es; cr6ation de nouveaux emplois grace &des programmes de service public; 

prestations sociales pour la subsistance des populations pauvres et des femmes. 

V. Quelques enseignements 

L'exp6rience ghan6enne prouve que I'Mlimination des rigidit~s de la politique de prix, de taux de 

change et de taux d'int(rdt dolt absolument se faire en phases successives, chacune des phases 

faisant l'objet d'une 6tude scrupuleuse d'ob I'on degage le programme Aadopter pour la phase 

suivante. La necessite de proc der par 6tapes s'explique par le fait que, s'il est possible d'imposer des 
mesures de lib:ralisation, il est par contre impossible de d6cider par des lois quels r6sultats seront 

obtenus. Rien ne peut garantir ni les d~lais n6cessaires, ni la direction ou l'intensit6 des 6lasticit~s. 

Dans le cadre d'un programme d'ajustement, le meilleur systbme nest pas d'avoir un taux de 

change flottant et un taux d'int6r~t flexible d~termin6 par le march6, mais plut t de d6terminer 

pragmatiquement les taux correspondant le mieux A la situation 6conomique. Une lib~ralisation 

absolue pourrait au contraire entra'iner l'instabilit. 
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La lutte contre l'inflation doit C-tre mende opiniitrement, mais sans aller jusqu'au point o6 s'installe 

la recession. Et tant que l'inflation reste forte, une lib6ralisation absolue des taux d'int(rst et des prix 

intdrleurs est contre-indiqude. A cet 6gard, il 6tait justifi6 d'adopter, comme l'a falt le Ghana, une 

strat gie de redressement 6conomique commengant par la stabilisagion avant de passer aux vdritables 

ajustements structurels. Les r6formes budgdtaires ont aid6 A produire un volume suffisant de 

ressources pour assurer le ddmarrage du processus de croissance. Par ailleurs, bien que les mesures 

de politique mondtaire aient limit6. l'expansion du credit et aid6 A reduire l'inflation, la structure et la 

composition des actifs des banques commerciales n'ont pas permis de parvenir 6 des taux d'int6rdt 

rdels positifs. D'ob les faibles r6sultats obtenus dans le secteur priv6 par I'assainissement de 

l'environnement macro-6conomique. 

IIy a loin de la formulation d'un programme d'ajustement structurel - pr6voyant les objectifs des 
rfformes, les niveaux successifs Aatteindre et les diverses mesures susceptibles de transmettre les 

impulsions ndcessaires -- Ala t~che consistant 6 d~finir et Amettre en oeuvre les mesures et 

instruments sp6cifiques qui permettront de r~aliser les previsions. D'apr~s I'exprience ghan6enne, on 

peut conclure que les principales difficut6s risquant d'entraver la mise en oeuvre sont les sulvantes: 

(a) absence d'une volont6 politique soutenue; (b) manque de participation active des habitants; 

(c) manque de qualifications suffisantes, d'expFrience, d'enthouslasme et de simple bon sens chez les 

membres de la fonction publique. 

VI. Conclusions 

Nous avons 6tabli ici que la pratique de mesures de contr6le 6conomique direct a dans une 

grande mesure frein6 la croissance et le d6veloppement 6conomiques du Ghana pendant une 

vingtaine d'ann6es. Nous avons 6galement fait apparatre clairement que, depuis 1983, la reduction 

progressive des contr6les 6conomiques directs en faveur de mesures orient6es vers le march6 ont 

favoris6 la croissance 6conomique au Ghana. On peut en d~duire que les mesures de contr6le 

6conomique direct doivent 6tre consid~r6es comme des instruments nLcessaires, A brbve 6ch6ance, 

mais non suffisants pour la resolution des probl~mes 6conomiques relevant du d6s6quilibre structurel. 

IIconvient par consequent d'6viter que ces mesures 6 court terme ne s'enracinent, et ne deviennent 

des 616ments de rigidit6 entravant par la suite le ddroulement des rtformes d'ajustement structurel. 

A longue 6ch6ance, pour susciter la pratique d'activit6s 6conomiques utiles Ala r6alisation des 

objectifs de la politique nationale, [a meilleure m~thode est de faire en sorte que de telles activit6s 

6conomiques servent les int6rdts de ceux qui les exercent. 
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La flexibilit6 des politiques de change a t pr6sent~e Ala fin des ann~es 70 comme un des 

moyens les plus appropris pour rem&Ider au manque de dynamisme des 6conomies africaines. Avec 
le second choc pItrolier et I'aggravation des d~s6quilibres de la balance des paiements, le FMI et la 
Banque Mondiale ont largement plaid6 en faveur d'une politique plus active en la matibre. Ces 

institutions ont cherch6 Afaire la d~monstration que les ajustements du taux de change auraient pour 

avantage de rendre compatible le retour aux grands 6quilibres financiers sans contrarier durablement 
la croissance 6coi iomique. Le present article examine dans quelle mesure les autorft6s africaines ont 

t convaincues par les arguments d6valuationnistes et quels r6sultats a produit I'application de cette 

recommandation. 

La premiere partie est consacrLe Aune revue des divers systbmes d., determination du taux de 

change.
 

La seconde paitie traite des indicateurs de la politique de change et de ses effets pr~visibles sur 

I'6volution des vdiables macroeconomiques. 

La troisibme Dartie a un caractbre empirique. Elle 6value I'intensitM des d6prLciations nominales 

et rLelles des monnaies africaines et analyse leur impact sur I'6volution des prix, du PIB, du volume 
des exportations elk des importations, du solde des operations courantes et des finances publiques. 

1. LA DIVERSITE DES SYSTEMES DE CHANGE. 
Aprbs I'effondrement du systbme de taux de change fixes qui a rdgi l'ordre mondtaire mondial 

entre 1945 et 1973, les pays en daveloppement ont adopt6 des attitudes varid6es qui se refl~tent assez 
bien dans la diversrt des syst~rres de change en Afrique. Selon la caractdrisation la plus courante, 

on distingue le cas des pays ou la monnaie a W maintenue dans un rapport de change fixe mais 
ajustable vis-6-vis d'un seul 6talon ou d'un panier de monnaies de celui des pays ayant opt6 pour un 
r6gime de fluctuations libres ou controles. Analytiquement un cas intermliaire m6rite 6galement 

I'attention; c'est celui des pays qui ont mis en pratique un syst~me de taux de change multiples qui 

conduit en g~ndral Aune coexistence de facto ou de jure des m6canismes de change fixes ou 

flottants. 

1.1. Les solutions de rattachement. 

Dans un environnement obi la disparit des taux d'inflation asuscit6 d'importantes variations des 
taux de change entre les principales devises un nombre appreciable de pays africains ont choisi de 
rattacher leur monnaie 6 un panier plut6t qu', une seule devise. Par commodit6, les autorltds 
mon6taires ont d'abord privilgi6 le rattachement au DTS puis, dans les anndes 80, un intdrdt croissant 

s'est port6 sur tin rattachement 6 un panier de monnaies repr~sentant la structure des dchanges 

commerciaux exterieurs du pays. 
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La seconde modalit6 est a priori plus satisfaisante en ce qu'elle prend en compte les sp~cificitds 

de I'6conomie en matibre d'6change international. Le rattachement au DTS r6pond toutefois A une 

logique 6conomique voisine puisque cette unit4 de compte reflbte assez bien, de par sa composition, 

la structure de la demande mondiale et par consdquent, I'absorption de prodults primaires export6s 

par les pays en d6veloppement. 

A la fin des ann6es 70, la technique du rattachement Aun panier 6tatt considdr6e comme 

souhaitable et promise A une g6ndralisation progressive. A la lecture du tableau nol, i apparat 

pourtant qu'en 1988, une bonne vingtaine de pays continuent d'accorder leur pr6f6rence h un rapport 

de change fixe A I'6gard d'une seule devise; c'est approximativement le m~me nombre qu'en 1988. 

Plus surprenant encore, certains pays sont revenus au principe de rattachement 6 un seul 6talon 

monitaire apr~s qu'une experience de rattachement A un panier alt W jugLe peu satisfaisante. Les 

cas de I'Ethiopie, de rOuganda ou de la Zambie peuvent tre cit6s en exemples qui viennent montrer 

qu'en la matibre, les dispositions nont pas un caract~re irr6versible comme certains auteurs ont pu le 

croire un moment. 

Actuellement, deux devises se partagent, pour des raisons trbs diff6rentes, le r6le d'6talon 

mon6taire de rattachement; c'est le dollar et le franc frangais. L'attrait qu'exerce le dollar nest 

naturellement pas ind6pendant du poids dominant des Etats Unis dans le fonctionnement de 

I'6conomie mondiale. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle le pouvoir d'attraction de la 

monnaie amdricaine s'est maintenu en d6pit d'une 6volution tr6s chahutLe du taux de change de la 

monnaie amdricaine qui s'est successivement fortement appr6ci e (1980-1985) avant de se ddprdcier 

dans des proportions non moins sensibles ('1985-1989). Bien que I'6talon dollar ne soit plus aussi 

incontest6 que ce fut le cas avant 1971, il demeure un instrument de quotation et de facturation 

privil6gi6 dans les 6changes internationaux de matires premieres. 

La stabilit6 du r6le du franc frangais en Afrique nest pas dissociable de I'espace de coop6ration 

6conomique et mon6taire que constitue la Zone franc (GUILLAUMONT, P. et S., 1984). Apris les 

ind6pendances, la France a maintenu, avec les anciens territoires administrdes qui le dlsiraient, des 

relations de coopration trts 6troites. La mise en place d'un regime mon6taire avec une garantie de 

convertiblite illimit6e des monnaies nationales a W I'616ment le plus spectaculaire de cette 

coop6ration. Que ce soit en Afrique de IOuest ou en Afrique Centrale, les francs C.F.A sont 6mis par 

la Banque Centrale des Etats de rAfrique de I'Ouest (B.C.E.A.O) et la Banque des Etats d'Afrique 

Centrale (B.E.A.C) au taux de change fixe de 0,02 F CFA pour une unit6 de franc franais. Ace cours, 

non modifi6 depuis 1948, grAce A l'engagement de conversion du Tr6sor franais, les agents 

6conomiques peuvent executer leurs transactions internationales sans se pr6occuper des avoirs 

extdrieurs dont disposent les Banques Centrales. 

La Zone franc apparat bien ce faisant, comme une communaut6 au sein de laquelle des 

solidaritds 6conomiques peuvent s'exercer 6 tout instant, d'abord entre les membres d'une m~me 
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Tablcau nO 1
 
]ormules de rattachement
 

des monnaies africaines
 
(cn 1978 et Cn 1988)
 

Pour les pays ayant adoptd un march6 des changes double ou multiple, le r6gime 
de change indiqud est cclui en vigucur sur le marchd principal. 

Franc Dollar US Livre DTS Panicr Autres 
franqais sterling sur mcsure monnaies 

Au 31 d6cembre 1978 

Bdrin Botswana Gamble Ethiopie Cap Vert Ghana 

Cameroun Burundi Seychcllcs Guinge lauritanic (livic ct dollar) 

Cennrafriquc Djibouti Guindc-Bissau Guindc-

Comorcs Libiria Kenya dquato. 

Congo Nigdria Malawi (Pcseta esp.) 

C6zc d'Ivoire Rwanda Maurice Lesodio 

Gabon Sumalie Ouganda (rand sud-3fr.) 

Haute Volta Soudan Sao Tor & Swaziland 
Madagascar Principe (rand sud.afr.) 

Mali Tanzanic
 
Niger Zaire
 
Sdn6ga. Zambie
 
Tchad
 
Togo Sans rattichcment:
 

Sierra Leone 

Franc Dollar US Livre DTS Panier Autres 

frangais sterling sur mesure monnaies 

Au 30 juin 1988 

Bdnin Djibouti - Burundi !botswana Lesotho 
Bwukina-Faso Ettiopic Guine Cap-Vcn (rand) 
Ca.meroun Libdria Guinde- Kenya Swaziland 
Centrafrique Ouganda Bissau Madagascar (rand) 
Comores Sierra Leone Rwanda Malawi 
C6te d'Ivoire Soudan Seychelles Maurice 
GuLnde- Zambie Mauritanie 
iquatoriale Mozambique 
Gabon Somalie 
Mali Tanzanie 
Niger Zimibabwe 
Sdnd;al Sans rattachement: 
Tchad Garnbie 
Togo Ghana 

Nig6ria 
Zaire 

Source: S. Nana-Sinkam : Les PCPD dans la jungle du nouveau systine intrmational des 
faux de change, Pans, Economica. 1979, p. 83 et FMI : Exchange Arrangements and Exchange 
Reslri'-.'ons, 198S et Bulief:n du FMI, 5/9/1935. 

Source :JACQUEMOT (P) ASSIDON (E) : Politiques de Change et Ajus
tement en Afrique (1988) pp 19-20. 
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union monetaire et le cas 6ch6ant, entre la France et ses partenaires afriains. Cet ensemble 

economique diffbre par consLquent de manibre substantielle de ce que fut jadis la communaut6 

monetaire Britannique jusqu'& sa d~sagregation rrogressive entre 1967 et 1975 Asavoir: une 

association souple sans trait ni structure, la coutume dnglaise jouant ici un r6le d6terminant. 

A bien des 6gards, le systibme de change des monnaies rattach-es aujourd'hui au dollar 

s'apparente Ace qu'6tait la Zone sterling. Les autorit~s mon6taires dfricaines disposent en effet d'une 

libert6 pleine e.entibre pour modifier, selon les besoins economiques nationaux, le rapport de change A 

I'6talon. Dans le cadre de la Zone franc en revanche, on a bien la survivance d'un mecanisrne de 

change fixe. Le lien entre le C.F.A et le franc fran.ais n'est en effet ajustable que dans des 

circonstances exceptionnelles - unanimit6 au niveau des membres d'une union mon~taire (U.M.O.A, 

B.E.A.C) sur l'id6e de la d~valuation et le choix la nouvelle parit. Cette exigence fait de la discipline 

mon~ta're une n6cessit6. Elle rend par ailleurs indispensable cette solidarit6 financibre qui permet A 

un pays de faire face &des d6s6quilibres passagers de sa balance des paiements au-del de ses 

disponibilit~s en dwvises. 

1.2. La soltition du flottement. 

Ace jour, peu de pays en Afrique se sont laiss~s sduire par une experience de taux de change 

flottant ou la ,aleur exteme de la monnaie se determine par libre confrontation des offres et des 

demandes de devises. Les breves expriences du Nigeria, de la Tanzanie et plus recemment du Zaire 

constituent de rares exceptions. Un tel systbme de taux de change est sans doute peu enclin A 

donner satisfaction 6 des petites econoinies non diversifies avec une commercialisation ex'.Meuie 

discontinue de leurs produits primaires. 

L'adh6sion Aun systime de "flottement pur" impliquerat d'accepter une forte variabilt6 du cours 

de la monnaie nationale avec des risques de change considlrables propres a -,ntraver le 

d6veloppement des transactions intemationa!es. Bien sir, les autorit6s mon6taires peuvent interverir 

sur le march6 des changes pour reduire cette variabilit et guider 'evolution du cours de la monnaie 

dans une sens compatible avec 'equilibre Amoyen terme de la balance des paiements. Elles peuvent 

egalement cr~er des m~canismes de couverture &terme pour que les operateurs puissent se proteger 

contre le mouvement erratique du taux de change. Mais ces interventions enlbvent l'un des principaux 

avantages qui est habituellement reccnnu Aun systime de taux de change flottants Asavoir: la 

fixation d'un taux d'6quilibre sans coOts d'administrat:3n et sans frais de gestion d'un stock de 

reserves de change. 



1.3. La solution des taux de change mdtiples 

IIs'agit, le plus souvent, d'une solution hybride des deux syt~mes de change pr6c6dents. Dans 
un contexte de p6nurie de devises, les a,-oritds mon taires d~terminent un taux de change auquel se 
r~alisent les exportations et les importations consid6rdes comme n6cessaires au fonctionnement de 
l'6conomie. La bonne fin des transactions au taux fix6 requiert de la Banque Centrale qu'elle ddtienne 

un stock de reserves ad6quat. Les importations jugLes non essentielles sont permises: r-.ai,. leur prix 

en monnaie nationale depend du coOt d'opportunit6 de la devise tel que ddtermin6 par le march6 noir, 
le march6 parallble (taux de change multiple de facto) ou bien encore par le march6 aux enchbres 
(taux de cha!,,e multiple de jure) qu'organise p6riodiquement la Banque Centrale. (Pour une analyse 

des exp6riences de Madagascar et de la Guin6e entre 1971 et 1983, c.f.: GUILLAUMONT (S), 1985.) 
La quantit6 offerte de devises est alors fix6e et les demandes sont satisfaites a concurrence de cette 
offre dans I'ordre d6croissant des prix de soumission. Fin 1987, un tel systbme d'eoctires 
administr6es" pour des transactions commerciales jug6es non prioritaires fonctionnait dans plusieurs 
pays africains. C'6tait notamment le cas au Ghana, en Guinde, au Nigeria, en Zambie... 

[JACQUEMOT (P), ASSIDON (E), 1988]. 

La principale remarque qui peut tre formul6e quant Acette rnodalit6 de determination du taux de 
change c'est qu'en ddpit d'une r duction des coOts d'affectation autoritaire des devises (corruption, 
privlbges accird6s ind(iment au secleur parapublic...) le systbme d'ench, res n',lirnine pas 
l'organisation d'un march6 noir aussi longtemps que pour une quantit6 fix6e de devises des demandes 

demeurent insatisfaites. 

2. LES INDICATEURS ET LES EFFETS ATrENDUS DE LA POUTIQUE DU TAUX DE CHANGE 

2.1. Les .ndicateurs.
 

Dans un environnement ob les principales devises fluctuent les uner, relativement aux autres, le
 
cours de la monnaie nationale par rapport Aune seule devise n'a qu'une signification 6conomique 
restreintc, y compris d ailleurs pour les 6conomies dont le commerce extdrieur s'effectue pour une 

large part avec le pays dont la monnaie est utilis6e comme 6talon de rattachement. Dans un tel 

environnement, c'est I'6volution d'un indice au taux de change effectif (TEN) qu'il convient de 
consid6rer. Le TEN se d6finit comme une moyenne pond6r6e des taux de change bilat6raux ; 
I'6l6ment de pond6ration est le plus souvent la structure des importations du pays pour lequel cet 
indice est calcule. En lui m~me, le TEN ne donne qu'une information encore limitde sur les variations 

de position competitive d'une 6conomie. Son 6volution peut en effet ne refleter que des 6carts 
d'inflation avec les rincipaux partenaires commerciaux. C'est la raison pour laquelle cet indice est 
g6ndralc;nent interpr6t, aprbs avoir t6 ajust6 de la variation relative des prix. Cet indicateur dont la 

formule de calci il est o,,nn6e ci dessous est d6nomm6 le Taux de change effectif r6el (TER). 
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TERtij = "E t i" x 100
PRE Ij
 

TER(N)tij: Taux de change effectif r6et (noinal) du pays (i) avec Les pays d1importation (j). 

PREtij: Indice des prix eetatirs du pays (i)avec Les pays (j). 

n 
TENtij x __~5T- T~ij 

= 1 -1:: x 100 

n 
PREtij = .... ij
 

j= q t ! x 100
 

TC ij: Taux de change bitat~rat de La monnaie du pays (i) vis-h-vis de ceLte dun pays (j). 

PR ij: Rapport bilat6rat des prix A to consomwation entre (i) et L- pas (j). 

La signification du TER diff~re Apriori selon l'indice de prix considrS. Au tableau n02, ce sont les 

prix Ala consommation qui ont t6 utiliss. Ainsi, l'iridicateur traduit d',bord des variations rLelles de 

pouvor d'achat des monnaies. Mais sous certaines hypotheses, IIcon,;ttu! 6galement un indict de 

I'aptitude d'une 6conornie Aproduire des biens intemationalement 6changeables (biens exporta.hes 

ou substituables aux importations). En effet, si le prix de ces biens est exog~ne, c'est Adire fx6 sur 

les mr.rch6s mondiaux et commun en devises A tous les producteurs, le TER varie alors 

essentiellement par I'interm6diaire du rapport interne des prix relatits entre 1,iens 6changeables et non 

6changeables. Une appr6ciation de l'indice signifie que le systbme des prix ,n monnaie locale 

favorise au niveau de la production la substitution des biens Ausage purement domestique (domestic 

goods - PNT -) aux biens internationalement 6charigeables (tradable goods - PT -). 

Cette interpretation du TER, non pas en iermI. de prix relatifs intemationaux mais en termes de 

prix relatifs internes (PT/PNT) est implicite lorsqu'on s'inresse AI'analyse du prix r6el au producteur 

de mati~res premibres exportables. En d~flatant l'indice du prix pay6 au producteur par un indice le 

prix &la consommation africaine dont I'6volution est largement lie aux prix des biens et services 

domestiques, la question sous jacente est bien en effet de savoir si, A prlvement fiscal donn6, la 

r~mun~ration r~elle du producteur local tend As'am(liorer o I se d6grader. 

2.2. Les rfets attendus 

Jusqu'6 ce point de 'analyse le ,ER a Wt6 6troitement associ6 Aun objectif de comptitMtd d'une 

6conomie. Dans cette optique, les autoritds mondtaires doivent avoir le souci de s'6carter le moins 

possible du taux de chlage d'6quilibre slr la basi des prix relatifs. Depuis quelques ann6es les pays 

afticains sont toLtefois confront6s Aune faiblesse persistante de leur balance des paiements. Les 

causes du ddsdquilibre sont connues (P..ANE, 1988). Elles rsultent tout A la fois du contexte 

exterieur et de la conduite des politiques 6conromiques. Par analogie avec la notion de "d6s~quilibre 

fondamental" de la balance des paiements dont 'existence devait commander, en vertu des accords 

88
 



de Bretton Woods, une modification de la parit6 d'une monnaie, les institutions de Washington 
considbrent que le taux de change dolt ftre reli6 non pas seulement Ala comp6titivit6-prix mais A un 
objectif de structure viable des paiements ext6rieurs (GUITAN, 1985). 

Concr~tement les auteurs de ces institutions se rdfbrent au solde des transactions courantes et 

s'interrogent sur le caractbre supportable du d6ficit. 

Autrement dit, une balance courante dont le solde n6gatif ne pourrait pas durablement se financer 
par un afflux net de capitaux &des conditions financibres (prix, 6ch6ancier...) en rapport avec la 
productivt6 inteme des ressources appelleraft un ajustement de la valeur externe de la monnaie. 
Cette confiance dans I'efficacit6 du taux de change en tant qu'instrument de re6quilibrage des 
comptes ext6rieurs repose sur des hypotheses "optimistes" quant au comportement des agents 
6conomiques Ces derniers sont cens6s rdpondre favorablement aux incitations de prix, ce qui signifie 
qu'en pr6sence d'une ddrr6Ciation de la monnaie nationale on peut s'attendre Aune augmentation du 
volume des biens export6s et une r6duction de la demande de biens importds. L'offre interne de biens 
6changeables est en particulier Mlastique aux variations de prix. Et dans la mesure ou les exportations 
d'une "petite 6conomie" ne sont que quantitds marginales dans la satisfaction de la demande 
mondiale, I'augmentation du volume des exportations 6coules n'implique pas une baisse des cours 

internationaux. 

Los n~o structuralistes opposent Ace diagnostic des vues beaucoup plus pessimistes. Pour ces 
6conomistes, les 6conomies en d6veloppemnt souffriraient d'une sp6cialisation excessive sur des 
produits primaires dont la demande mondiale est relativement in6lastique aux variations de prix et de 
revenu. Les quantits produites seraient par ailleurs plus influenc6es par les al6as climatiques que par 
les prix. Pour sa part la demande nationale d'importations serait expos~e Aune certaine rigidlt6 aux 
prix en raison de la ndcessll6 d'importer des biens d'4quipement sans lesquels le d(veloppement est 
contrari6. En consequence de ces caract~ristiques, il semble que I'assainissement des balances des 
paiements ne puisse s'envisager autrement qu'6 long terme via une diversification des systbmes 

productifs. 

Dans son rappoi t aux principales variables macro6conomiques, l'incidence d'une d6prdciation du 
taux de change apparat 6galement incertaine. Le courant d'analyse n(oclassique qui imprbgne la 
philosophie des institutions de Bretton Woods table sur la compensation h court terme des effets de 
stabilisation - baisse de I'absorption interne - et d'ajustement structurel - reprise de I'activitM dans le 
secteur des biens dchangeables par relance des cultures annuelles d'exportation et mobilisation des 
capacit6s de production inutilis6es dans l'industrie - pour pr6server sinon accrotre, la croissance du 

PIB. 

Sur un horizon temporel plus lointain, les perspectives d'une reprise de I'activit6 apparaissent 
meilleures encore puisque d'une part, la d~prdciation r6elle du taux de change laisse esp6rer une 
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affectation plus efficace des ressources, une allocation plus en conformit avec le principe d'un 

d6veloppement sur la base des avantages comparatifs et que d'autre part, aprbs une p6riode de 

mont6e en production, les cultures p6rennes entrent dans la phase de rendement optimal. 

En matibre d'inflation et de finances publiques, I'incidence d'une ddpr6ciation nominale de la 

monnaie est Apriori inddtermin6e. 

- S'agissant d'abord de l'inflation, I'effet de hausse m6canique du prix des biens 

6changeables pourra 6tre attdnu6 par un abaissement du niveau des tarifs douaniers. Et 

quoi qu'il en soit, c'est pour les 6conomistes du FMI, la politique mondtaire 

d'accompagnement qui determine en definitive, I'intensit des tensions inflationnistes dans 

la pdriode qui suit la d6pr6ciation du taux de change. 

- S'agissant des finances publiques, 16 encore [incidence est difficile Asaisir dans la mesure 

obj elle varie in~vitablement avec 'ampleur de la stabilisation, le niveau de l'inflation, les 

changements aff6rents A la politique du commerce extdrieur (conversion de restrictions 

quantitatives en droit de douane, abaissement des obstacles tanlfa!res) et bien sOr le poids 

du service de la dette en devises. 

Les ndostructuralistes tiennent un autre raisonnement. Ils exprime;It leur crainte que la 

d6pr6ciation du taux de change ait pour r6sultat d'engendrer un violent effet de contraction de la 

demande intdrieure avec Ala clef une baisse sensible du niveau de la production locale. [KRUGMAN 

et TAYLOR (1978), TAYLOR (1981)]. Par ailleurs, ils font valoir rargument seln lequel une simple 

manipulation mondtaire ne peut pas modifier la relation fondamentale entre prix et salaires (KALDOR, 

1983). L'absence d'illusion mon6taire des agents aura pour cons6quence d'exacerber les tensions 

inflationnistes par les coOts sans entrainer un transfert reel de revenu des populations urbaines vers 

les populations rurales, du salari6 vers I'entreprise, du producteur de biens domestiques vers le 

producteur de biens 6changeables. 

3. LA PRATIQUE ET L'EFFICACITE DES POLITIQUES DE CHANGE. 

3.1. L'6volutiontendancielle des taux de change effectifs. 

Dans les politiques de redressement 6conomique et financier qu'inspirent les institutions de 

Bretton Woods, l'6iminaton de la sur6valuation des monnaies, occupe une place centrale. IIest donc 

normal que dans la p6riode considere, en ayant adhdr6 aux programmes du FMI et de la Banque 

Mondiale, les autorit6s mon6taires africaines se soient montr~es receptives &la mise en oeuvre de 

politiques de changes plus actives qu'auparavant. 

Pour chaque pays, le tableau n02 identifie I'intensit des efforts produits en la matibre Atravers les 

variations annuelles moyennes du taux de croissance des taux de change effectifs nominaux et r6els. 

Ces deux taux ont 6t6 calcul6s par r6f6rence aux dix principaux pays d'importation non p~troliers 
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TABLEAU n" 2 : EVOLUTION TENDANCIELLE DES TAUX DE CHANGE
 
EFFECTIFS NOMINAUX ET REELS (1980-1987). 

(d oe Variation anuJelle moyenne) 

PAYS NOMINAL REELLE PAYS NOMINAL REELLE 

( BENIN 4 2,3 - 0,1 LIBERIA * 5,9 + 1,0 

(BOTSWANA
( . 

- 4,0 - 4,0 :MADAGA3CAR -,16,5 - 7, 

(BURKINA - 1,4 - 2,1 :MALAWI - 3,6 - 0,2 ) 

(BURUNDI • 0,1 + 0,2 :MALI - 1,2 - 3,2 

(CAMEROUN - +, 1,3 :MAURICE - 2,0 - 2,9 

(CAP VERT • 2,0 + 1,6 :MAURITANIE - 3,4 

CENTRAFRIQUE 1,1 : + 2,9 NIGER - 1,3 - 4,3 

(COMORES : 1,3 NIGERIA - 14,6 - 10,4 

SCONGO + 4,7 + 0,7 OUGANDh - 52,4 - 13,7 

(OOTE- * RWANDA * 6,2 + 4,5 ) 

D'IVOIRE - 1,8 - 2,9 SENEGAL t-1,+ 2,2 

ETHIOPIE + 2,5 + 0,9 SEYCHELLES 6,1 

GABON - 1,7 - 0,3 SIERRA LEONE - 37,8 - 1,2 ) 

GAMNIE - 16.5 - 4,6 SOMALIE - 32,5 - 9,7 

(GHANA - 46,7 - 26,2 :SOUDAN -21,5 

(GUINEE - 26,5 W...SAZILAND -11,8 - 5,5 

GUINEE- : TANZANIE - 22,7 - 3,6 

- 26,6 

(BISSAU - 8,5 :TCHAD - 1,2 - 2,9 

(GUINEE- : TiGO - 2,2 - 3,4 

( : - 7,2 ) 

EQUATORIALE ZAIRE - 34,4 - 15,2 

KENYA - 9,1 - 3,5 ZABIE - 26,7 - 14,1 

LESOTHO - 7,5 ZM...ZIABWE - 7,3 - 2,0 

N.8 : le signs (4) indique ume appr4ciation du cours nominal ou rel do la monmaie t vice versa 

pour (-). 
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Le taux de croissance annuel moyen a dtd calculd par la
 

m~thode des moindres carrds. L'6quation estimne est la suivante :
 

log TE = a + bt + e avec b = log (1 + r) le paramntre que l'on cherche A
 

estinter. Si b* est l'estimation de b par la mnthode das moindres carrds,
 

alors le taux moyen de croissance annuel r s'obtient par la formule
 

[antilog (b*)] - 1.
 

Sou _ce ; A partir de : IFS, Fonds Mondtaire Internatinnal, 

1989 et Banque de donndes du CERDI. 
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selon la formule donn6e plus haut. Le poids accord6 h chaque partenaire reflbte, en moyenne, 

l'importance relative du commerce bilat6ral sur la p6riode 1980-1986. 

A la lecture des rdsultats, il ressort qtue dans 75 % des pays de I'6chantillon, les monnaies 

africaines se sont tendanciellement d6pr6ci6es tant en valeur nominale qu'en valeur rdeile. Dans plus 

de 25 %des cas, la ddpr6ciation r6elle a t6 sup6rieure A5 % par an. IIs'agit I d'un comportement 

radicalement diff6rent de celui observ6 dans les annees 70 ob le refus de d~valuer eut pour 

cons quence, dans certains pays, une sur~valuation dont le Rapport Berg (1981) r6v6la '6tendue (p 

29). Le ralliement &une politique de plus grande flexibilit6 des taux de change a W particulirement 

spectaculaire dans les Etats oii les resistances avaient jusqu'ici W trbs fortes. C'est ainsi qu'en 

moyenne, le Cedi Ghan6en a perdu chaque annie pros de 50 % de sa valeur exteme entre 1980 et 

1987. Les dirigeants africains ont fait preuve de tout autant de d6termination en OUganda (- 52 %), 

Sierra Leone (- 37,8 %), Somalie (- 32,5 %), Za'ire (-34,4 %). Et comme dans tous ces pays la 

ddpr~ciation a donn6 lieu A la mise en place de mesures mondtaires d'accompagnement, ces 

ajustements nominaux ont d6bouch6 sur une am6lioration de la comp6titivit des 6conomies. 

Une certaine prudence s'impose toutefois dans le commentaire de la relation empirique entre 

rdvolution des taux de change nominaux et les rythmes d'inflation. La ddpr6ciation de la valeur 

exteme des monnaies africaines reste en effet une experience relativei ient rdcente, milieu des aiin6es 

quatre vingt. Compte tenu d'un effet de propagation aux prix intdrieurs qui s'dchelonne sur plusieurs 

ann6es, i1n'cst pas exclu que l'incidence de ces d~prdciations sur l'inflation ne sot qu'en partie saisie 

au niveau de la pdriode 6tudi6e. 

Autre constation int6ressante A6tablir, 8 des 12 pays membres de la zone franc ont vu leur taux 

de change effectif reel se ddpr6cier tendanciellement et parfois dans des proportions non 

n6gligeables: -3 % en moyenne et par an pour la C6te dlvoire, le Tchad, le Togo, le Mali, -4,3 % pour 

le Niger. En I'absence d'une modification de la parit vis-h-vis du franc frangais, cette 6volution s'est 

produite ici A partir d'un renforcement de la rigueur mon6taire (facteur endogbne A la politique) et un 

mouvement de flchissement autonome de la monnaie frangaise par rapport aux devises des pays 

d'importation de la zone (facteur exogbne &la politique). 
1 

3.2 Une efficacit6 contrastee. 

Dans son rapport aux principales variables macro~conomiques, la politique du taux de change a 

W d'une efficacit6 mitigae qui ne permet pas de trancher ddfinitivement le "vieux ddbat" entre 

l'optimisme des n~oclassiques et le pessimb;me des n~ostructuralistes. 

Les tableaux (3) et (4) suggbrent que les importations en volum3 ont sensiblement regress6 dans 

les pays oii les d6pr6ciations nominales et reelles ont W les plus accentu~es. En moyenne, les 

balances courantes africaines ont par ailleurs amorc6 un net ietour AI'6quilibre. En termes de PIB, les 
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TABLEAU n*3 : EVOLUTION DE QUELQUES VARIABLES MACROECONO4IQUES
 
EN LIAISON AVEC L'INTENSITE DE LA DEPRECIATION NOMINALE
 

OU REELLE DES TAUX DE CHANGE 
(1980-1987). 

( 

(----------------------------------------------------------------
Pays & faible d6prciation 

( noinsle (PFAN) 

Nb d'obser-: 

vations 

Moyenne 

Simple 

Ecart 

Type Mddian 

) 

(1) Croissance annuells du PIS 

(2) Crolssance annuello des prix 

(3) Croissance annuelle des importations 

(4) Croissance anrnelle 0es sxporl..tions 

(5) Variation do molde des Finances 

publiques 

(6) Variation do solds du Coepte courant 

: 

19 

18 

17 

17 

18 

15 

2,5 

5,6 

0,7 

3,3 

- 0,1 

- 6,6 

2,4 

2,6 

4,7 
5,1 

4,2 

9,0 -

2,4 

4,9 

2,0 

3,4 

0 

S 

Pays & forts d priciatin: 

nominale (PFOU) 

(1) Croissants ,utnumlle du PIB 

(2) Croismance annuelle des prix 

(3) Croissance annuelle des importations 

(4) Croissance annuelle des exportations 

(5) Variation do solde des Finances 

publiques 

(6) Variation do wilds du Compto courant 

19 

15 

13 

13 

19 

15 

" 

-

-

-

2,1 

30,2 

5,0 

1,8 

1,2 

7,4 

2,6 

23,9 

5,3 

3,8 

7,7 

5,7 

1,9 

24,9 

- 3.0 

- 2,1 

- 0,7 

- 7,7 

(Pays & faible 

[ dprtciaton rdelle (PFAR) 

(1) Croissance annuelle du PIB 

(2) Croissance annuelle des prix 

(3) Croissance annuelle des importations 

(4) Croissance annuelle des exportations 

(5) Variation do soldo des Finances 

publiquos 

(6) Variation do solde du Compte courant 

17 

17 

16 

16 

16 

14 

-

-

-

2,9 

8,9 
0,6 

3,0 

0,7 

7,8 

: 

2,2 

11,1 

6,3 

4,2 

4,3 

9,0 

2,7 

7,5 

1,2 

3,0 

- 1,0 

- 6,5 

(Pays % forte 

diipi iation rdelle (PFOR) 

(1) Croissance annuells du PI: 

(2) Croissance annuelle dos prix 

(3) Croissance annuelle des importations 

(4) Crolssance annuells des exportations 

(5) Variation do solde des Finances 

publiques 

(6) Variation do solde du Compte courant 

16 

13 

12 

12 

16 

13 

-
-

-

2,0 

26,8 

3,0 

2,5 

0,1 

6,2 

3,0 

26,4 

4,6 

4,0 

7,1 

6,1 

-
-

-

1,7 

17,4 

2,9 

3,2 

0 

5,5 

) 
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ReAmu et Souace.a:oue 

Calculs dtablis A partir de
 

(1) En volume aux prix de 1970, en % annuel moyen sur la
 

p~riode 1980-87 ; Banque de donn6es CERDI et World Tables, Banque
 

Mondiale, 1989.
 

(2) Prix A la Consommation, en % annuel moyen sur la p4riode
 

1980-87 ; Banque Mondiale, Rapport sur le D~veloppement dans le Monde,
 

1989, tableau n" 1.
 

(3) et (4) Exportations (FOB) et Importations (CAF) de
 

marchandises en volume, en Z annuel moyen sur la pdriode 1980-87 ; Banque
 

Mondiale, Rapport sur le D~veloppement dans le Monde, 1989, tableau n" 10.
 

(5) Variation absolue de la moyenne des rapports du deficit
 

des finances publiques (y compris les dons) au PIB courant entre 1985-87
 

et 1980-82.
 

Banque Mondiale et Nations Unies : African Economic and
 

Financial Data, 1989.
 

(6) Variation des d~ficits moyens de la balance courante
 

exprim~es en termes du PIB moyen entre 1985-86 et 1980-82.
 

Banque Mondiale et Nations Unies : African Economic and
 

Financial Data, 1989.
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: COPARAISON STATISTIQUE DES VARIABLES
TABLEAU n" 4 


MACROECONONIQUES EN FOITION DU DEGRE DE DEPRECIATION NOINALE
 

OU REELLE DES TAUX DE CHANGE EFFECTIFS.
 

Test de Wilcoxon.
 

( O :D: :E: : : 

: ODEPRECIATMOBRE W T DEPRECIATION : OMBRE : W T ) 

( NOMINALE D'OBSERVATION:
(:::::: 

REELLE : DOBSERVATION: : )) 

(---------------------------- -- : ) 

Variable: Variable : 

( cowmid(r6es PFAN/PFO : : consi: r: E6sAR/PI2 : ) 

( Croissance : Cro:ssanc : ) 

economique (19)/(19) 392 0.62 6conamique (17)/(16) 315 -0,93 

Croissance Crolssance 

des prix (18)/(15) : 173: -4,81* des prix (17)/(13) 203* -2,53*) 

Croissance Croissance ) 

des importa-

tions : (17)1(13) 328' 

: 

2,70* 

des mportsa

ttons (16)1(12) : 48 (.. 

Croissance : Croissance 

des exporta-

tions (17)/(13) 

: 

327* : 

des 

2,66: tlon: 

exporta-
(16)1(12) 

: 

104,5*: (...) 

) 

Variation du Variation du : 

solde des fi-: solde des fi-: 

nabces publ. (18)/(19) : 349 : 0,21 nances publ. (16)/(16) 260 : -0,15 

Variation de : : : Variation de : 

solde du Com-: : : olde du corn-: 

pte courant (15)/(15) 250 : 0,73 : pte courant : (14)/(13) : 192 : (...) 

tester si les distributions
Le test de Wilcoxon permet de 


deux A deux sont identiques ou si l'une est supdrieure (ou
considdrdes 


(*) d~signe une difference
A 1'autre. L'astdrisque
inf~rieure) 


La valeur de W n'a d'int~rat
seuil de 95 % de confiance.
significative au 


que dans le cas oO la somme des observations fournies par les deux
 

distributions reste en dega de 30.
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d6ficits se sont r6sorb6s d'environ 6 A7 %. Dans ces 6volutions r'effet prix n'a cependant pas t6 le 

seul facteur A roeuvre. Malgr6 la phase de lib~ralisation des 6changes en fin de p~riode, les 

contingentements d'importations et autres restrictions quantitatives ont t6 souvent renforc6s sur 

'ensemble de la priode, en liaison avec le tarissement des apports nets de capitaux ext~rieurs (hors 

operations de consolidation des dettes). La structure de la demande interne a 6galement jou6 dans le 

sens d'une diminution des importations , travers la revision A la baisse des programmes 

d'investissement , fort contenu en biens d'6quipements 6trangers. 

Du c6t6 des exportations. il est clair que leur volume n'a pas progress6 comme espr6. Contre 

toute attente, et de mani~re statistiquement significative b 95 %de confiance Iorsqu'on applique le test 

de Wilcoxon (tableau no 4) aux deux distributions, les exportations ont mbme eu tendance Aregresser 

dans les proportions les plus notables dans les pays ob la d~pr6ciation rLelle du taux de change a t 

la plus forte. Ces r~sultats vont dans le sens d'une verification des vues n~ostructuralistes selon 

lesquelles on le rappelle, les conditions climatiques, les rigidit~s structurelles de I'offre de production 

agricole, le rationnement en devises qui restreint I'accbs aux inputs ou aux biens de consommation 

imports, enlevant la motivation du producteur agricole a accroitre son revenu mon~taire, la 

sp6cialisation sur des produits primaires dont la demande mondiale augmente lentement, sont autant 

d'obstacles potentiels a l'observation d'une rdponse des systbmes productifs aux ajustements rels du 

taux de change. 

Au niveau de cet article on ne cherchera pas Arep~rer quel a W la contribution de chacun de ces 

facteurs '6volution des exportations. En revanche, on avancera deux autres explications qui, au del& 

de cette analyse empirique invitent Ane pas sousestimer la port.e de la th~orie n6oclassique. En 

l'occurrence, ilest probable qu'avant de modifier leur comportement (accroissement des capacit6s de 

production mais 6galement substitution de production de biens 6changeables , des biens A usage 

purement domestique), les agents ont pr~f~r6 tester le caract~re durable de la nouvelle structure des 

prix relatifs internes; c'est d'ailleurs une des explications qu'on donne au fait que les (lasticit~s de 

l'offre Along terme sont g~n~ralement plus 6lev6es qu'A court terme. Enfin et surtout, I'exp~rience des 

politiques de change est a replacer dans le contexte 6conomique mondial des ann es quatre vingt. 

Tout au long de la d~cennie, la plupart des 6conomies en d~veloppement ont t6 sous 

ajustement. La banalisation des politiques devaluationnistes a certes permis d'augmenter le volume 

des exportations mondiales de produits primaires. Mais en consequence d'une demande 

internationale de ces produits relativement inlastique aux variations de prix et de revenu, 

I'augmentation des volumes 6coul6s a eu pour r~sultat une baisse sensible des prix de 

commercialisation. Pour caract6riser cette situation, les expressions "erreur de synthese" ou bien 

encore "sophisme de composition" (fallacy of composition) ont W fr~quemment utilis-es qui signifient 

qu'un ajustement de prix qui peut dtre efficace au niveau d'un "petit pays" engendre des effets pervers 

des lors qu'une multitude de pays producteurs adoptent la m~me th rapeutique. 
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Dans ce contexte de d6flation qui rappelle par certains c6t6s la malheureuse exprience des 
"d6valuations concurrentes" des anndes trente, on peut se demander si. en ddpit des politiques actives 
de change dont on a trait6es, I'Afrique n'a pas conserv6 une certaine falblesse de sa position 
comp6titive face aux pays asiatiques et sud am6ricains. Autrement dit, les d6pr6ciations r6elles du 
change ont-elles td suffisantes pour assurer de meilleures conditions de production des biens 
6changeables ? Ont-elles favoris6 une amelioration du revenu ret des 
producteurs agricoles, compte tenu de la chute des cours mondiaux, du maintien des tensions 
inflationnistes internes et des exigences fiscales qui ne permettent pas toujours de desserrer le taux de 

taxation des cultures ? 

Le tableau n05 permet d'6valuer le caractbre plus ou moins incitatif des politiques internes de prix 
agricoles A travers I'6volution du prix officiel d'achat exprim6 en termes r(els. Chaque fois que les 
donn6es statistiques I'autorisaient, les tendances ont t6 6tablies pour huits des principaux prodults 
subsahariens sur la p6riode 1980-1987. Les r~sultats auxquels on parvient suggbrent de porter une 
appreciation nuanc~e quant aux politiques suivies. Sur les soixante dix sept tendances calcul6es 37 
sont en effet positives, 37 sont negatives, trois sont 6gales Azero. Autrement dit, m~me s'il convient 
d'entourer le commentaire de quelques precautions face 6 des taux de croissance annuels moyens 
dont I'volution nest que rarement significative au plan statistique (t de student non significatif &5 %), 
en premiere lecture, il apparat que la politique des prix reels aux producteurs a 6t6 relativement 
neutre, que les incitations Aproduire davantage ont donc W plus limit6es qu'il n'6tat souhaitable. 

Dans un environnement international marqu6 par un mouvement de baisse quasi g6ndral du prix 
des produits primaires d'exportation. Ce rdsultat a pourtant un caractbre encourageant et ddmontre 
une certaine volont6 politique de soutien des prix r els. La question qui se pose ce niveau de la 
r6flexion est naturellement de savoir si de plus fortes incitations auraient t6 possibles avec des 
mouvements plus proronc~s de taux de change, 6tant entendu que dans l'optique des pays 
producteurs, une augmentation collective des exportations africaines aurait sans doute eu pour 
cons6quence de degrader davantage les conditions d'6quilibre entre l'offre et la demande mondiales 

des produits. 
Malgr6 la diminution des importations en volume et I'6volution relativement d6cevante des 

exportations africaires, en moyenne, les pays de I'6chantillon ont conserve, sur l'ensemble de la 
p6riode, un taux de croissance positif du PIB de l'ordre de 2 6 3 % par an. Ce taux qui se sltue en 
retrait d'environ un demi point par rapport aux rdsultats enregistrbs dans les ann6es soixante dix, 
tdmoigne de la possibilitd d'un redressement financier extdrieur significatif sans une contraction aussi 
brutale et durable qu'on pu le donner Apenser les n~ostructuralistes. Mais il t6moigne 6galement, de 
l'insuffisance d'un tel taux comme "rythme de croisibre" dans [a mesure ou celui ci ne permet pas la 
rdalisation d'un objectif minimal de maintien du produit intdrieur par t~te. 
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TABLEAU n'5 : EVOLUTION TENDANCIELLE DES PRIX REELS AUX PRODUCTEURS 
(Taux de croissance annuel moyen pour les principaux produits).
 

Pdriode 1980-1987
 

C 	 : ) 

COTON :SORGHO: MAIS : ARA-: CAFE: CACAO: THE: RIZ 

( 	 : : : CHIDES: :
 

------------------- -------- -------- :------- -------- --------
 --------- --------:--------)
 

C : : ) 

( BENIN (1) : 2,1**: 

(BOTSWANA 5,6*: 5,30: : 

BURKINA 4,8: -4,3: -3,8: : : 

BURUNDI : : : -2,2 : : 3,0 

(CAEROUN -0,4 : : * : -3,0 : -2,9 

CENTRAFRIQUE : -0,9 : : * : -3,4 : 

(CONGO : : -1,0: : 3,0*: -3,*:)
 

(COTE DIVOIRE : : -1,1 : : 0 : 0 : : 0,4
 

(ETHIOPIE -3,30: -1,00: : 5,4:
 

(GABIE : 0,8*: : : 2,8 : :
 

(GHANA : : : 14,8
 

GUINEE-BISSAU : : : -4,2 : : : : -3,2
 

(KENYA 	 : : 0,8 : : : -4,2 

LIBERIA : : 	 : -4,9 : -6,7 : : -5,1
 

MADAGASCAR : : : : : -1,40
 

MALAWI : 2,6 : 5,6 : -2,5 : 1,2 :
 

4ALI : 2,4 : 2,90 : 2,2* : : 6,4*
 

MAURITANIE : : 0* : -3,5* : : : 1,1*
 

NIGER : : : 12,0 : :
 

NIGERIA -1,2* : -2,5* : -2,70 : 2,8* : : -2,2* : : 2,5*
 

RWANDA : : : : : : -5,7**: )
 

SENEGAL -1,7 : -2,3 : -0,3 : -0,1 : :
 

SIERRA LEONE : : : : : 3,5 : -0,40
 

SOMALIE : 8,4* : 12,4* :
 

SOUDAN : -1,9* : : -3,7* : :
 

(TAZANIE : 1,1 : 0,9 : 4,3 : : -1,0 : : 1,9 : 3,1 

TCHAD : 7,9* : : : 

TOGO : 5,4**: 6.9*0: 2,4**: : ) 

(ZABIE : 1,5 : : 5,4 : : : 

(ZIMBABWE : -2,8 : : -4,0 : : : 

: : : : 
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Le prix rdel pay6 au producteur est le rapport du prix
 

officiel d'achat rapport6 aux prix A la consommation.
 

1980-1986
 

** 1980-1985
 

(1) le ddflateur du produit Intdrieur Brut est utilis6 en lieu
 

et place de l'indice des prix A la consommation.
 

Sou&ce ; A partir de : Banque Mondiale et Nations Unies 

African Economic and Financial Data (1989) op cit - IFF, IFS (1989). 
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CONCLUSION 

Dans un environnement international de flottement plus ou moins g6r6 des principales devises, 

bon nombre de pays africains ont continu6 de rattacher leur monnaie Aun seul 6talon mondtaire (franc 
frangais, dollar). IIne semble pas que ce choix de syst~me de change alt Wt6 un obstacle A une 

politique de change r6aliste, y compris %;ansles pays membres de la zone franc oh la parit6 fixe 

vis-&-vis du franc frangais n'a pas fait l'objet de modification depuis 1948. 

Dans 75 % des pays africains, la monnaie s'est d6pr6ci e sur la pbriode 6tudi(e (1980-1987) tant 

en valeur r6elle que nominale. Grace aux politiques mondtaires d'accompagnement, l'inflation n'a 

souvent 6rod6 qu'en partie les gains de comp6tftivit6 Inh6rent aux d~valuations. Les d~prdciations 
rdelles du taux de change ont contribu6 2 une am6lioration significative des paiements courants. 

Cette am6lioration sensible a Wt6 principalement imputable A I'6volution en volume des importations 

cependant que pour de multiples raisons 6voqu~es dans ['article, les exportations n'ont que faiblement 
r(pondu aux variations des prix relatifs int6rieurs. En d'autres termes, malgr6 I'absence durable de 

contraction de la production, l'effet de stabilisation du taux de change a semble-t-il prim6 reffet 

d'ajustement structurel; celui ci 6tant entendu comme un processus d'assainissement des comptes 

ext6rieurs opr6 dans la croissance du PIB. 
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Sommaire 

La pr~sente communication traite du r6le de la politique des prix agricoles en 
replagant celle-ci dans son contexte politique et 6conomique plus vaste, tenant 
compte Ala fois des circonstances internationales et des ph6nombnes nationaux. 
Les politiques de prix agricoles ont souvent eu le d6faut d'accorder peu de place aux 
mesures d'incitation des producteurs; c'est pourquol leur r6forme figure souvent 
parmi les conditions impos6es dans le cadre des programmes d'ajustement 
structurel. Nous soutenons cependant que la r~forme de la politique des prix 
agricoles, si elle est indispensable 6 I'ajustement dans un premier temps, n'est pas 
une condition suffisante pour la promotion de la croissance du secteur agricole Aplus 
longue 6ch6ance. 

104
 



Pourquoi I'ajustement structurel et I'ajustement sectoriel? 

Les 6conomies africaines reposent toutes plus ou moins sur la petite industrie, les cultures 
vivri~res, les exportations agricoles et I'extraction minire. Ces quatre activit~s existaient d6j& sous 
une forme ou sous une autre avant '6poque coloniale, mais les deux demi~res prirent une importance 

considerable sous les regimes coloniaux. C'est I'extraction des ressources naturelles qui 6tait A la 

base du d~veloppement des colonies, et c'est dans ce sens que la politique 6conomique 6tait d6finie, 

tant au plan sectoriel qu'au plan macro-6conomique. La production agricole destin6e AI'exportation 

6tait gknkralement tax e par des offices de commercialisation appartenant ArEtat, les recettes 6tant 

affect6es en partie au d6veloppement des infrastructures du pays et de son industrie, et en partie 
rapatries vers rEurope. Dans certaines regions, les taux de change 6taient rattach6s directement A 

une monnaie europ6enne. L'instauration de codes des investissements facilitait I'accbs des colons 

aux ressources locales. 

De nos jours, trente ans apres que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne se sont libdr6s de 

la tutelle europ6enne, ce sont encore ces quatre activit6s qui constituent 'essentiel des 6conomies 

afric.aines, avec un autre secteur maintenant dominant, celui de 'administration publique. Cependant 

l'obj2ctif primaire a change, et il ne s'agit plus de se saisir des ressources locales pour fournir des 

matibres premibres au d6veloppement industriel du continent europLen. Le d~veloppement africain 
vise Apresent Asatisfaire - soit en augmentant les recettes d'exportation pour pouvoir r6gler la facture 

croissante des importations, soit en augmentant la production riationale - [a demande croissante de 
denres alimentaires pour des populations dont 'accroissement est plus rapide que celui du secteur 

agricole, ainsi que la demande de produits industriels et de biens de consommation de luxe. 
En cours de route, malheureusement, de nombreuses 6conomies africaines se sont trouv6es, 

pour diverses raisons touchant 6 I'6conomie politique intemationale et nationale, en proie &de graves 

d6s6quilibres 6conomiques (assez comparables aux difficult6s 6prouv~es, de par le monde, par les 
6conomies de divers pays industriels - ou en voie d'industrialisation - et agncoles). 

Au debut des annLes soixante-dix, les pays exportateurs de p~trole proclamaient la fin de I'6re de 

1'6nergie A bon march6. Vers la fin d!es ann6es soixante-dix, la communaut6 internationale des 

institutions financieres commerciales recyclait les p~trodollars dans l'industrialisation des pays du 

tiers-monde; un cycle d'endettement s'ensuivit et redoubla face Ala mont~e explosive des cours 

mondiaux des produits de base, qui promettait de durer. Mais au cours des ann6es quatre-vingt, les 
march6s des produits de base se sont effondr6s et les taux d'int6r~t sont mont6s en flche, laissant les 
Etats fortement endettes sans moyens de faire face A leurs obligations, alors mame que I'int6rdt de 

leur dette s'accroissait avec une vitesse accrue. 

Sur le front de I'int6rieur, les partis au pouvoir dans de nombreux pays avaient maintenu et/ou 

6rig6 des organismes publics trbs 6labor~s pour la production, la commercialisation, la transformation, 
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le transport et la vente des prodults agricoles. Les investissements industriels 6taient finances en 

majeure partie par le secteur public. Le prix des marchandises achet6es par les offices de 

commercialisation 6tait impos6 par I'Etat, dont le but 6tait express~ment de favoriser un 

approvisionnement alimentaire stable. Le prix des intrants 6changeables (engrais, semences, 

machines agricoles) et des facteurs de production (crKdit, main-d'oeuvre) faisait souvent l'objet de 

subventions destin(es 6 en promouvoir r'usage - politique qui &longue 6ch.ance s'est avdre fort 

on6reuse. Des monopoles d'Etat avaient t6 6tablis sur le commerce des produits de base, pour 

donner aux pouvoirs publics le moyen de stabiliser les flux de ddpenses et de recettes. Cet objectif 

s'est toutefois av6r6 trop ambitieux, compte tenu des contraintes de gestion qui existent dans de 

nombreux pays africains. 

Mal administrdes, de telles r~glementations finirent souvent par diminuer les incitations 

individuelles et ddtoumer les producteurs de I'6conomie officielle. IIs'ensuivit, soit un retrait de la 

paysannerie vers les secteurs traditionnels de production et de commercialisation, soit une 

r6orientation des efforts de production et de commercialisation vers les d6bouch~s offerts au-del& des 

frontibres. 

De plus, les taux de change 6taient frdquemment maintenus Ades niveaux sup6rieurs Ala part6. 

Ceci encourageait I'importation de tous les produits en les rendant artificiellement bon march6 pour le 

consommateur local - y compris les produits faisant concurrence &la production nationale - et du 

m~me coup cela ddcourageait I'exportation des produits locaux, dont le prix, exprim6 en devises 

6trang~res, paraissait plus dlev6. Par ailleurs, la main-d'oeuvre 6tant attir6e par les secteurs de 

services qui s'6taient ddvelopp~s dans les zones urbaines 6 la faveur des circonstances, le niveau des 

salaires s'61eva dans les zones rurales, ce qui aggrava encore la situation du secteur agricole (pour le 

cas du Nigeria, voir Oyejide, 1986). 

La mauvaise administration de la politique sectorielle, jointe A celle de la politique 

macro-6conomique, se traduisit par une stagnation, voire un d6clin de la production nationale en 

Afrique, et en particulier de la production nationale par habitant. Ceci entraina une recrudescence 

des d6s~quilibres de la balance des op6rations courantes et de celle des capitaux, car les balances 

commerciales penchaient de plus en plus du c6t6 des importations, et leur redressernent exigeait un 

afflux de capitaux. 

D'une fagon g6n6rale, lorsque se prdcise un risque de troubles politiques, et par cons6quent de 

difficultds dconomiques, chacun tend & limiter de plus en plus I'horizon de ses plans. Lorsqu'on 

planifie Acourt terme, on pr~f~re affecter les ressources Ala consommation, plut6t qu'& des objectifs & 

long terme comme I'dpargne et rinvestissement. Dans le secteur agricole, ceci se traduit par une 

r6duction des credits affect6s &la recherche et Ala vulgarisation, et A l'entretien de I'infrastructure de 

transformation et de transport. Cela m.ne 6galement Aune exploitation accdldr~e, voire Aune relle 
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d(gradation des ressources naturelles, notamment sols et r6serves d'eau douce. Ces effets aggravent A 

la longue le dLclin de la production. 

L'ajustement structurel: organisation des programmes 

La communaut6 internationale des bailleurs de fonds, qui comprend entre autres la Banque 
mondiale et le Fonds mon6taire international joignant leurs efforts Aceux de nombreux Etats du 
monde, a t6 mobilis6e pour tenter de r6soudre ces problmes. De nouveaux moyens financiers ont 
t6 mis Ala disposition des pays en difficult6 dans le tiers-monde, avec des conditions de faveur plus 

g6n6reuses que celles accord~es pr~c6demment par les institutions commerciales internationales, 
notamment avec des taux d'int6r~t plus bas et des remboursements plus 6-.helonn~s. Cependant ces 
financements nouveaux vont de pair avec des conditions impos6es A la politique 6conomique 

nationale, visant , r6tablir '6quilibre 6conomique. 

Le plus souvent, un programme d'ajustement structurel est mis en oeuvre lorsque le d6s6quilibre 
6conomique intdrieur atteint de telles proportions que le pays est contraint de faire appe au Fonds 
mon6taire international pour un financement suppldmentaire Acourt terme. Ceci est le signal, pour la 
communaut6 internationale, qu'un certain pays nest plus en mesure de faire face h ses obligations 
financi~res internationales (service de la dette, 6quilibre de la balance commerciale). 
Traditionnellement, les financements h court terme visant h la stabilisation sont fournis sous forme 
d'accords "standby" du FMI. Quant aux fonds destin6s A permettre A plus longue 6ch ance la 
restructuration d'une 6conomie, ils sont traditionnellement foumis par la Banque mondiale, agissant 
d'ordinaire comme organe de coordination d'un consortium de bailleurs de fonds multilat6raux et 

bilatdraux (et comme banquier principal). 

Dans la plupart des pays, le premier programme institu6 dans le cadre d'un pr8t de la Banque 
mondiale est le programme d'ajustement structurel. L'accent est mis sur les d~s6quilibres 
macro-6conomiques - taux de change, commerce ext6rieur, politique d'investissement - pour 
encourager I'6conomie A se tourner davantage vers l'ext6rieur. Dans un programme classique 
d'ajustement structurel figurent la d~valuation du taux de change, 'abandon des contingentements du 
commerce ext~rieur en faveur des tarifs douaniers, la r6duction de la fourchette des droits de douane, 
la simplification du code des investissements, l'instauration d'un systbme de taux d'int6r~t r6els pour la 
distribution du cr6dit, et I'all~gement de la charge impos6e par les entreprises publiques non 

performantes. 

Les programmes d'ajustement sectoriel son le plus souvent mis en place au cours d'un deuxibme 
cycle de pr~t d'ajustement. Les prob! mes abord6s sont parmi les suivants: fixation des prix de la 
production; commercialisation des produits; approvisionnement des intrants; gestion des 
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importations/exportations; recherche et vulgarisation; usages pr6vus pour les terres; Investissements 

publics dans la production, la transformation et le commerce extrieur, etc. 

En fait, dans une r6cente 6tude de la Banque mondiale sur I'6conomie politique des regimes de 

prix agricoles dans seize pays en d6veloppement, les auteurs concluent que les interventions 

"indirectes" - mesures concemant le taux de change, le commerce ext6rieur et les investissements 

ont plus d'effet sur les incitations aux producteurs du secteur agricole que toute la gamme des 

mesures sectorielles agissant sur les prb. et les irnvestissements (Krueger, Schiff et Valdds, 1988). Les 

mesures portant sur le taux de change, la protection des industries, ainsi que d'autres mesures ne 

visant pas les exportations agricoles, constituent pour I'agriculture une protection ngative deux Atrois 

fois plus puissante que la protection n6gative s'exercant directement sur le secteur. Par suite, I'6tude 

conclut que la r~forme macro-6conomique est une condition indispensable Ala croissance sectorielle. 

La m6thode consistant Afaire passer I'ajustement structurel avant I'ajustement sectoriel n'est pas 

n6cessairement adopt6e dans tous les cas. Dans certains cas le pays souffre de problmes 

6conomiques qui sont de nature sectorielle plut6t que macro-6conomique, et n6cessitent des pr~ts 

d'ajustement sectoriel pour l'industrie, I'agriculture, I',ducation etc. Dans d'autres cas i sera plus 

facile, du point de vue Dolitigue, de commencer &attaquer les probl~mes d'un pays en se concentrant 

sur les aspects sectoriels, relevant des minist~res dits 'techniques", plut6t que de remettre en question 

le statu quo de la gestion macro-6conomique, placde entre les mains des minist~res centraux 

- Finances, Commerce, Plan - gdn~ralement plus puissants. 

Dans certains pays, d'autre part, le commerce extdrieur est centr6 sur un prodult de base 

dominant, et ceci amine parfois &faire intervenir assez t6t des mesures sectorielles dans le cadre du 

programme d'ajustement structurel. C'est de toute 6vidence le cas pcur le Burundi, qui tire plus des 

trois quarts de ses recettes d'exportation de ;a vente du caf6. Un autre exemple &citer en Afrique est 

le cas du Ghana et de sa gestion des exportations de cacao (Salinger, 1988,1986). 

Mesures d'ajustement sectoriel dans le secteur agricole 

Comme nous I'avons indiqu6 plus haut, les programmes d'ajustement sectoriel s'adressent le 

plus souvent aux probl~mes suivants: fixation des prix; commercialisation des prodults; 

approvisionnement des intrants; recherche et vulgarisation; usages pr~vus pour les terres; 

investissements publics dans la production, la transformation et le commerce ext~rieur, etc. Notre 

objet est ici I'ajustement de la poltique de prix des produits de base, ce qui nous am~nera toutefois A 

aborder 6galement un certain nombre des aspects ci-dessus. 

La n~cessit6 de r6former une politique de prix agricoles presuppose que les prix intrieurs sont 

fixes administrativement Ades niveaux fortement 6loignes de ceux relev6s sur le march6 international 

des produits de base. Dans la plupart des pays en d6veloppement, les prix int6rieurs des produits 
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agricoles sont g6ndralement fixds au-dessous de la parit6 avec les cours mondiaux, c'est-A-dire que 
les producteurs nationaux subissent I'6quivalent d'une taxation par rapport aux prix internationaux de 
rMfdrence. Par contre, dans la plupart des pays industrialisds, les prix int6rieurs des produits agricoles 
sont fr6quemment fixes au-dessus de la parit6 internationale, c'est-&-dire que les producteurs 
nationaux se trouvent subventionn6s par rapport aux prix internationaux de rdf6rence.1 

Le fait qu'un pays adopte vis-&-vis de son secteur agricole un r6gime de taxation ou de 
subventions dcpend g~ndralement de toutes sortes de facteurs, qui vont de la diverst6 des ressources 
de base - et donc des possibilit6s de recettes fiscales existant dans d'autres secteurs - A l'importance 
politique relative des producteurs agricoles. Les deux fagons de proc~der se traduisent l'une et I'autre 
par des d6s~quilibres 6conomiques qui gdndralement ne sont pas soutenables sur une longue 

p6riode. 

Sans aucun doute, ce sont les pays en ddveloppement qui ont dO affronter les premiers la thche 
de 'ajustement, et leur politique de taxation est en cours de redressement dans le cadre de la 
conditionnalitM attach~e aux programmes d'ajustement structurel. N~anmoins les pays industrialis~s 
se trouvent de plus en plus, de leur c6t6, contraints de se pencher sur la question des subventions au 
secteur agricole, 6tant donn6 la gravit6 croissante de leur situation budg~taire. Mais, h la diffdrence 
des pays en ddveloppement dont les programmes d'ajustement sont plus ou moins impos6s par la 
communaut6 financibre internationale, les pays industrialisds jouissent jusqu'& pr6sent du privilege des 
n6gociations intemationales prolong6es qui se d6roulent dans le cadre du cycle actuel de travaux du 
GATT (Accord g6ndral sur les tarifs douaniers et le commerce) - "rUruguay Round'. 2 

La r~forme de la politique des prix agricoles, dans les pays en ddveloppement, a pour but de faire 
monter les prix interieurs pour les aligner de plus pros sur les cours mondiaux des produits de base.3 

Une r6forme de cette sorte se fonde sur la notion que les agriculteurs traditionnels r~agissent aux 
incitations de prix. Cette notion, prdsent6e pour la premiere fois au cours des ann6es soixante comme 
un concept r~volutionnaire (Schultz, 1968), a fait 'objet d'observations empiriques, &maintes reprises, 
dans le cadre d'dtudes effectu6es avec le plus grand soin en diverses parties du monde (Askari et 
Cummings, 1976). Selon ce principe, en augmentant le prix vers6 aux producteurs d'un produit 
donn6, on accroft le volume de la production en question. 

Dans le cas d'une denr~e d'exportation comme le caf6, une amelioration de l'incitation de prix 
offerte aux producteurs devrait aboutir en fin de compte Aun accroissement des exportations de caf6. 
S'il s'agit du Burundi qui ne d6tient qu'une part tr~s r~duite du march6 mondial du caf6, et dont les 
actions ne sauraient par consequent influer sur le prix international, une telle augmentation du volume 
exportl6 signifiera une augmentation de I'ensemble des recettes d'exportation, ce qui am6liorera la 
balance des transactions courantes. Par contre, dans le cas d'une hausse du prix du cacao pour les 
producteurs du Ghana, lorsque les exportations passent du simple au double en moins de cinq ans, 
les producteurs s'6tant remis Ala r6colte des f~ves, prenant un plus grand soin de la transformation et 
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cessant de d6toumer la production nationale vers le march6 Ivoirien, ilse peut que I'on assiste Aune 
chute du prix mondial du cacao, car le Ghana est l'un des principaux acteurs du march6. 

Dans le cas d'une production nationale ordinairement compl6t6e par des Importations, une 
hausse du prix & la production devrait de m~me - toutes choses 6gales par ailleurs - entraTner un 
accroissement de la production nationale, ce qui r6duira la quantit6 Aimporter. Ici encore, on aboutira A 
une am6lioration de la balance des transactions courantes. Au Maroc, par exemple, la production 
nationale des quatre c6r&ales primaires (bi tendre, bW6 dur, orge et ma's) repr6sentat, au debut des 
ann6es quatre-vingt, environ 60% du total des besoins. De grandes quantit6s de bi tendre (75% de la 
consommation nationale totale) et de ma's (30% de la consommation nationale to'ale) 6taient 
import6es pour satisfaire la demande humaine et animale.4 Cependant les prix aux producteurs 
6taient constamment inf6rieurs de 10 A25% A la parit6 avec les cours mondiaux. Apr&s plusieurs 
anndes d'ajustement du secteur agricolp, se traduisant par des augmentations des prix int6rieurs aux 
producteurs, accompagn6es d'une s~rie d'autres r formes sectorieIes, et grace Ade meileures 

conditions atmosph~riques, la production c6r6ali6re marocaine s'est 6levde de fagon spectaculaire, et 
les quantit6s de bl Aimporter s'en trouvent fort heureusement r&Iuites.5 

Mesure empiique des prix intefieurs par rapport aux r6frences intemationales 
Ne pouvant, sans sortir du cadre de cette communication, entrer ici dans le d~tal des instruments 

utilis6s pour mesurer les prix agricoles intdrieurs par rapport &la parlt intemationale, nous renvoyons 
le lecteur &un certain nombre d'autres sources (rsakok, Aparaltre; Timmer, Falcon et Pearson, 1983; 
Pearson, Stryker et Humphreys, 1981). Nous devrons cependant examiner succinctement 1) les 
indicateurs utilisds pour mesurer les dcarts entre prix intdrieurs et cours mondiaux, 2) les modules 
utilis6s pour 6valuar le comportement du volume de la production agdcole, de la balance cornmerciale 
et du budget de I'Etat lorsque ces .carts sont modifids. Ceci permettra de mieux comprendre quels 
postulats sont g~ndralement Ala base des r6formes de politique des prix agricoles. 

Mesure de la disparitO des prix 

Les dconomistes comparent les prix int~rieurs, pergus par les producteurs d'un pays, avec leur 
6quivalent en "prix fronti~re', c'est-&-dire avec les cours mondlaux. Ces cours doivent faire l'objet 
d'une correction correspondant aux frais de transport international et intdrieur, aux frais de 
transformation et de passage de la fronti~re, et ensuite 6tre convertis en monnaie locale pour pouvoir 
tre compares au prix perqu par le producteur national A la sortie de la ferme, ou au point d'achat 

officiel, ou sur le march6 de gros d'un centre urbain, selon le cas. Au cas oh la monnaie du pays est 
fortement sur~valuee ou sous-6valu6e, il faut convertir le prix international A un taux de change qui 
tienne compte du v6ritable coOt d'opportunit6 des devises. 
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Le rapport entre le prix int~rieur et sa parit6 intemationale est appel6 coefficient de protection 

nominale (CPN). Un CPN sup6rieur AI'unit6 indique que le producteur est subventionn6 par rapport 

au march6 international, c'est-&-dire que le prix perqu par le producteur est sup6rieur aux prix de 

parit6. Un CPN inf~rieur A I'unlt6, au contraire, indique que le producteur est tax6 par rapport au 

march6 international. 

Cependant I'Etat intervient souvent pour fixer non seulement les prix des produits agricoles, mais 

6galement les prix des intrants 6changeables (engrais, semences, machines agricoles, carburant 

diesel etc.), et m~me .,eux des facteurs de production (cr6dit, main-d'oeuvre) et des ressources 

naturelles (eau d'irrigation). Les prix des intrants et des facteurs de production peuvent eux aussi 6tre 

tax6s ou subventionn6s. Donc ce qui importe pour I'agriculteur, semble-t-I, ce n'est pas seulemert 

I'ampleur de la subvention ou de la taxation affectant le prix de sa production, mais plut6t I'effet 

combin6 de distorsion des prix des produits et de ceux des intrants. Les termes employ6s par les 

6conomistes sont d'une part la valeur aiout6e, qui est la diff6rence entre le prix des produits et la 

valeur des intrants 6changeables, d'autre part le b6n~fice, qui est la diff6rence entre le prix des 

produits et la valeur de tous les intrants et facteurs utilis6s pour la production. Le rapport entre la 

valeur ajout6e mesur6e dans les prix int~rieurs (Cprixfinanciers") et la valeur ajout~e mesurfe dans les 

prix non distordus ("prix 6conomiques") est appeIl coefficient de protection effective (CPE), alors que 

le rapport entre b6n6fice financier et b6n~fice 6conomique est appel6 coefficient de subvention 

effective (CSE). De m6me que pour le CPN, on interprbte le CPE ou le CSE en distinguant si le 

coefficient est supirieur ou inf6deur AI'unit.. Lorsque le coefficient est sup~rieur A l'unit6, I'effet 

combin6 des r6gimes de prix appliqu6s aux produits et aux intrants joue comme une subvention au 

producteur, tandis qu'un coefficient inf6rieur A I'unit6 indique un 'ffet de taxation. 

Au cours des n(gociations de "'Uruguay Round" du GAT-r, on a adopt6 un syst~me de -nesures 

analogues au CSE, mais qui au GATT prennent le nom d'auivalents de subvention au producteur 

(ESP). IIavait t6 envisag6 tout d'abord d'inclure dans le calcul des ESP une gamme beaucoup plus 

vaste de subventions sectorielles, par exemple les investissements de I'Etat dans la recherche et la 

vulgarisation, les routes, les marches etc., mais pour diverses raisons - dont la difficult6 de ventiler le 

montant des depenses entre les divers produits - cette sorte de subsides a t6 61imin e d'un commun 

accord du coefficient adopt6.6 

Mesure de I'avantaqe comparatif 

Un autre coefficient fr~quemment employ6 par les 6conomistes Iorsqu'ils traitent de la protection 

des prix est le coefficient de coOt r6el en devises, qui sert 6 mesurer I'avantage comparatif 

6ventuellement poss6d6 par un pays pour la production d'un certain bien. La notion d6coule de la 

th~orie commerciale n6o-classique selon laquelle chaque pays possLderait un avantage comparatif 
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relatif pour la production d'une certaine marchandise susceptible d'8tre 6changde sur le march6 

international. On dit qu'un tel avantage existe Iorsque la valeur 6conomique des ressources nationales 

(terres, main-d'oeuvre, capitaux) utilis6es pour obtenir une unit6 du produit est infdrieure soit A la 

valeur ajoutde 6conomique 6pargnde du fait que I'on n'a pas A importer le produit, sot A la valeur 

ajout~e acquise du fait que I'on est en mesure d'exporter le produit. Donc, si le rapport entre la valeur 

totale des terres, de la main-d'oeuvre et des capitaux, mesur~e en prix "6conomiques" (ou non 

distordus), et le prix international de r6f6rence diminu6 de [a valeur 6conomique des intrants 

6changeables utilis~s pour obtenir le produit, est inf6rieur A l'unit, on dit que le pays possode un 

avantage comparatif pour la production de ce produit. En d'autres termes, on r~aliseratt une 6pargne 

de devises avantageuse pour I'6conomie si la marchandise 6tait produite dans le pays plut6t 

qu'import6e, dans le cas d'une marchandise de substitution aux importations. De m6me, I'6conomie 

b6n6ficierpit de devises suppl6mentaires si 'on exportait le produit en question. 

Evaluation de l'impact de I'aiustement 

Les auteurs de r~formes de la politique des prix ont int6rdt Aconnaltre les valeurs relatives des 

coefficients CPN, CPE et CRD de faqon Ad6terminer si les syst~mes de protection en vigueur dans un 

pays renforcent ou affaiblissent I'avantage comparatif poss6l6 par ce pays. Lorsqu'une production 

pour laquelle le pays n'a as d'avantaae comparatif est encourag6e par des mesures de protection 

positive (c'est-&-dire subvention), ou Iorsqu'une production pour laquelle le pays possde un avantaae 

comparatif est ddcourag6e par des mesures de taxation, on peut dire que les ressources du pays ne 

sont pas valoris6es. En pareil cas, les conditions impos6es par le programme d'ajustement structurel 

comporteront normalement le redressement de telies orientations de la politique de prix. 

Certains pays subventionnent des productions alors m~me que I'avantage comparatif leur est 

acquis, et ce dans le but d'effectuer un transfert de revenus pour des raisons politiques (par exemple 

parce qu'ils ddsirent am6liorer le niveau de vie d'une certaine couche sociale, ou encourager le 

d6veloppement d'une certaine r6gion). En pareil cas, le programme ('ajustement structurel ne peut 

6tre 6tabli sans une analyse compldmentaire des finances publiques, visant Addterminer si le pays a 

les moyens de pratiquer une telie politique. La question posfe est semblable Acelle actuellement A 

I'6tude dans de nombreux pays industrialis6s qui subventionnent leur secteur agricole. La d6cision 

finale pour ou contre [a poursuite des mesures de subvention est g~n6ralement dict6e par des -,otifs 

politiques plut6t qu'6conomiques. 

Les coefficients de protection et d'avantage comparatif fournissent une mesure statique des 

6carts de prix et de I'avantage comparatif A un moment donn6. [Is ne donnent aucune id6e de ce que 

deviendra I'6conomie en cas d'ajustement. IIsera donc utile, en outre, que les planificateurs disposent 

d'un instrument permettant de pr6voir I'6volution de la production, de la consommation, de [a balance 
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commerciale et des d6penses publiques (cib;es classiques des mesures d'ajustement) Iorsque 'on 

modifiera le degr6 de taxation et/ou de subvention du secteur agricole. 

Les modules multi-marches combinent les fonctions production et consommation avec les 

identit~s macro-6conomiques pour produire cette sorte d'information. 7 Toutefois la construction de 

ces modblec exige des renseignements sur le comportement 6conomique - par exemple 61asticit6s 

prix-production et prix-demande, c'est-,-dire la mesure dans laquelle production et consommation 

sont sensibles aux changements de prix - qui sont difficiles Aestimer convenablement en Afrique, o6 

ron manque fr~quemment de s6ries chronologiques fiables pour ,esdonndes sur [a production et sur 

les tendances r6elles des prix. IIreste n~anmoins possible de proc6der Ades simulations en travaillant 

sur des hypothbses d'6iasticit6s, ce qui indiquera pour le moins I'ordre de grandeur de l'effet des 

modifications de prix sur les fonctions et comptes cibl~s par I'ajustement. 

P'obimes poses par I'Mlaboration d'une rdforme de la politique des prix agricoles 

IIexiste plusieurs problmes inhdrents b rdtablissement d'un programme de rdforme pour la 

politique des prix agricoles. Un certain nombre de difficult6s se rattachent au problbme de la d6finition 

du prix international de r6f6rence. Un autre probbme ddcoule du postulat figurant dans le modble 

adopt6 et de sa g~n(ralisation 6 rensemble du secteur; le postulat est le suivant: 6tant donn6 que les 

agriculteurs augmenteront le volume d'une certaine production en rdponse Aune hausse de prix, ilen 

ira de m~me pour toutes les productions agricoles, et par suite I'output du secteur augmentera en 

r6ponse aux hausses de prix. Une autre difficult6 vient de la limitation inh~rente toute r~forme de la 

politique de prix: en comptant uniquement sur le regime des prix pour stimuler la croissance du 

secteur, on n6glige I'amdnagement de l'infrastructure du secteur. Aioutons enfin que trop souvent, 

lors de I'Mlaboration d'une rdforme de la politique des prix, on ne prend en compte ni les contraintes 

politiques nationales ni les facteurs poltico-6conomiques r6gionaux qui affectent la croissance du 

secteur agricole. 

Difficult6s de mesure 

Lorsque 'on mesure les 6carts entre les prix intrieurs et leur parit avec les cours mondiaux, 

plusieurs questions se posent au sujet de la d~finition du prix international de r6fdrence. 

Choix du march6 de r~f~rence. Selon le produit considerS., il nest pas toujours ais6 de 

determiner quel prix international servira de rdfdrence. Th6oriquement, ilexiste pour un produit donn6 

un march6 integr6, et c'est le prix FOB/CAF (selon que le pays en question est exportateur ou 

importateur du produt) sur ce march6 qui devrait servir de r6f~rence. Mais en r6alit6 les march6s 

intemationaux des produits de base sont bien plus compliqu~s. 

Dans le cas du bid, par exemple, il y a beaucoup de nations exportatrices de cette denrde. Avec 

une telle prolifdration c'exportateurs, on pourrat s'attendre Ace qu'un prix d'6quilibre soft d6fini par le 
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jeu du march6 libre, mais en r6alft ilexiste un certain nombre d'accords bilat6raux qui permettent aux 
importateurs de tirer profit des subventions accorddes aux exportations par les Etats-Unis et les pays 

europ6ens. Une th.se fr~quemment soutenue est ,ue le prix ainsi subventionn6 Arexportation 
repr6sente le coOt d'opportunit6 pour les pays importateurs du prodult - donc le prix &prendre comme 

r~f6rence pour mesurer leurs propres cofts de production. Mais d'autres soutiennent que les 

agriculteurs du pays importateur ne devraient pas 6tre 6vinc6s par la concurrence de producteurs 
subventionn6s dans d'autres pays. Aux dires de ces critiques, c'est le prix d'exportation hors 

subvention, c'est-&-dire le prix avant dumping, qui devrait servir de r6f6rence pour la mesure des coOts 

int6drieurs de production. 

Dans le c.as du sucre 6galement, la structure internationale du march6 dbfie le mod~le du march6 

comp6titif. Loin d'6tre une unique structure int~gr6e, le march6 consiste en gros en une s#rie 
d'accords entre producteurs et importateurs. Le cours du "march6 libre" international est donc, en 
r~alit6, le prix d'6quilibre d'un march6 r6siduel, ce qui le rend beaucoup plus suje! A d'amples 

variations A la hausse et A la baisse. Par suite, de nombreux analystes soutiennent qu'il conviendrat 

de prendre pour r6f6rence, plut6t qu'un prix relov6 sur le march6 international, le coOt de production 

d'un pays exportateur dont la production sot performant. et non suhventionnme. 

CoOts de transformation et de commercialisation. Le march6 du sucre pr6sente des 

complications suppldmentaires du fait que les 6changes internationaux portent un produitsur 

semi-transform6, le sucre brut. Par suite, lorsqu'on analyse l'industrie de la betterave ou de la canne & 
sucre dans un pays pour savoir si cette industrie est internationalement compdtitive, il faut faire entrer 

des frais de transformation dans la d6terminatior. du prix de r6fdrence. Toutefols i n'existe pas de 
m6thode standard pour ce calcul. En d6duisant les coOts du secteur de transformation du pays 

(peut-dtre assez peu performant) du cours mondial du sucre brut pour obtenir un prix d'6quivalence 

internationale pour la betterave ou la canne, on risquerait de p6naliser le secteur agricole national. Sl 
l'on desire proc6der uniquement A 'analyse de I'activit6 agricole, :-t non A celle de I'activit6 

agro-industrielle intdgr e, il serait plus correct de calculer les frais de transformation de I'un des pays 
ayant une production plus performante, et de d6duire ces frais du coOt total de production de ce pays 

pour obtenir le prix de la betterave ou de la canne 6quivalent au prix frontibre. Malheureusement le 

montant de ces frais de transformation est difficile A6tablir. 

De la m~me faqon, les frais portuaires et les coots de commercialisation du pays risquent d'Otre 

6lev~s par rapport aux normes de productivit6, ce qui posera un probl.me semblable pour savoir 

comment calculer un prix sortie de ferme 6quivalent au prix fronti~re. 
Instabilit des cours mondiaux. Lorsqu'on prend pour rdfdrence les prix du march6 international 

des produits de base, le travail se complique du fait que ces prix ne sont pas stables. Du point de vue 
de '6conomie, il est certes plus valable de procdder ainsi que de se contenter de calculer les prix 
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Intdrieurs sur la base des cots de production nationale. Trop souvent les prix 6tablis de cette 
demire manibre sont fixes en termes nominaux pour une p6driode do plusieurs ann6e., aprbs quoi 
I'inflation des prix produit une 6rosion de leur valeur rdelle, ce qui p6nalise les producteurs face 6 la 
mont~e du coOt des intrants et facteurs de production. 

IIest toutefois difficile de decider quelle p6riode retenir pour les prix intemationaux servant de 
rdf6rence. L'instabilit6 des cours mondiaux des produits de base est bien connue. Les prix rdels du 
cafM, par exemple, ont subi une variation de 20% entre 1980 et 1989.8 Les planificateurs de chaque 
pays recherchent tout naturellement des moyens de s'opposer Ala transmission d'une telle instabilit6 
des prix au march6 de leur pays. Les diverses m6thodes possibles consistent Aadopter soft le priy de 
I'ann6e pr6c~dente, soft une projection de prix &brbve 6ch6ance dans le cas ob IIexiste un marcho A 
terme, soft une projection de prix & moins brave 6ch6ance comme celles publi6es par la division dhis 
march6s intemationaux des produits de base de la Banque mondiale, soft une moyenne mobile 
r6sultant d'une combinaison de ce qui pr c de. 

Au Maroc, par exemple, les prix de r6f6rence des c6reales et des oldagineux sont maintenant 
6tablis en fonction des prix intemationaux enregistrds sur un march6 donn6 pendant les cinq ann es 
pr6c6dentes. Si les prix internationaux sont soumis Ades variations al~atoires, une telle m6thode sert 6 
temperer les.extremes, et r6duit au minimum la transmission au march6 intdrieur de l'instabilit6 des 
prix internationaux. Par contre, si les prix intemationaux ont ur~e propension Ala hausse ou A la 
baisse, une moyenne mobile ainsi ddcal e vers I'arriare se traduira par un prix int6rieur qui sera 
toujours 'en retard" sur la tendance, c'est-dire 6quivalent A une taxation ou A une subvention pour 
les producteurs nationaux par rapport au march6 international, selon que la tendance sera Ala hausse 

ou Ala baisse. 
Bien que le choix d'une m6thode pour rNtablissement du prix international servant de r6f6rence 

pose encore certains problbmes, on reconnaIt gdn6ralement que l'important, lors d'une premibre
 
srie de r6formes, est que la politique des prix agricoles d'un pays soft tourn6e vers I'exterieur.
 

La rforme de la politique des prix: effet sur les divers produits etImact sectoriel
 
Une question plus vaste se 
pose A propos de la r6forme de la politique des prix agricoles: 

I'am6lioration des incitations de prix offertes aux producteurs est-elle une conxiftion suffisante pour la 
croissance du secteur? Binswanger soutient que, bien que les producteurs de divers produits 
puissent btre sensibles aux mouvements des prix, (1)de telles 6lasticit6s sont faibles, et (2) il n'en est 
pas ndcessairement de m6me pour le secteur considr6 dans son ensemble (Binswanger, 19139). De 
son c6t6, Cleaver soutient que, les prix officiels (des denr~es de production vivribri) affectant rarement 
une part consid6rable du march6 total, la politique de prix est relativement peu iIn.portante (Cleaver, 
1988). 

Dans le court terme, les ressources nationales (terres, main-d'oeuvre et capitaux) peuvent 6tre 
redistribudes et affect~es aux activitds les plus rdmun6ratrices. Cependant ces ressources, qui 
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constituent 75 &80% du total de la fonction production, particulirement en ce qui concerne 

I'agriculture traditionnelle, ont un volume fixe dans le court et le moyen termes, et par consequent il 

s'agira tout simplement d'une redistribution parmi les activitds agricoles. On ne peut donc s'attendre & 

une expansion du volume produit par I'ensemble du secteur. Pour parvenir &une telle expansion, 11 

faut soit augmenter les ressources dont dispose la production, soft introduire des modifications de 

technologie. Or, si rexemple de certains pays d'Asie semble indiquer que I'application de ces deux 

strat6gies - ou de 'une des deux - d~bouche sur la croissance agicole, ils'agft dans les deux cas d'un 

travail de longue haleine, exigeant des investissements dans la recherche, [a vulgarisation, les 

subventions aux intrants, l'infrastructure de transport et de commercialisation, etc. 

Importance du d~veloppement de l'infrastructure sectorielle 

Nous commengons actuellement Acomprendre certaines des limitations d'une vision trop 6trofte 

de la r~forme de la politique des prix agricoles, comme seul moyen de promouvoir la croissance du 

secteur. Manifestement, cette sorte de strat gie est une condition n6cessalre mais non suffisante pour 

la relance de la production d'un secteur (Mellor, Delgado et Blackie, 1987). 

La Banque mondiale commence A reconnaltre que les rsultats A obtenir d'une r6forme de 

politique 6conomique sont essentiellement limitds, et opbre une fois de plus un retour au financement 

du d~veloppement des infrastructures. Au Maroc, par exemple, le premier Pr~t d'investissement dans 

le secteur agricole (ASIL) est en preparation, aprbs deux Pr~ts d'ajustement du secteur agricole. Le 

nouveau pr&t, bien qu'il comporte encore une s~rie de conditions pr~alables relatives A [a politique 

6conomique, alimentera une tranche du plan quinquennal d'investissement de 'Etat (et non un projet 

particulier de d~veloppement rural), plut6t que de venir en aide A[a balance des paiements. 

Economie poltique nationale et r6aionale 

La politique des prix agricoles ne se determine pas dans le vide, uniquement selon les r gles de la 

performance 6conomique, m8me de nos jours dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. 

En r.alit6, diverses pressions politiques entrent dans ':lquation, tant h I'6chelon national qu'A I'Nchelon 

r6gional. 

lmp~ratifs nationaux. Les gouvernants ont normalement le souci d'entretenir des stocks 

alimentaires suffisants pour nourrir les membres les plus d~favoris~s de leur population, ce qui aboutit 

souvent A la cr6ation de plans complexes de stockage de denr6es, ou A une rbglementation du 

commerce extdrieur visant A "sauvegarder" la production alimentaire nationale. Mais, pour g6rer 

efficacement des stocks de sdcurit6 de cette sorte, ilfaudrait connatre Afond les tendances du march6 

de part et d'autre des frontibres, ce qui est rarement le cas. En outre, une telle option est beaucoup 
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plus ondreuse que la stabilisation de I'approvisionnement alimentaire national effectu6e par le 

commerce ext6rieur (Reutlinger et al., 1986). 

Un gouvemement soucieux du progrbs s'efforce d'er .ourager les producteurs A am6liorer leur 
courbe de production en adoptant des technologies nouvelles, ce qui peut ndcessiter des subventions 

sur les intrants amdlior6s ou du moins sur certains d'entre eux. Le financement d'une telle politique 
peut se faire en fixant les prix aux producteurs au-dessous du niveau auquel ils se situeraient 

autrement; en d'autres termes, le secteur subit une taxation d'un c~t6, et de I'autre i bn~ficie d'une 

subvention, d'ob un transfart net 6gal Az6ro. 

Si l'intrant "subventionn6" est utilis6 exclusivement pour une culture vendue uniquement aux 
organismes d'Etat qui achbtent au prix producteur officiel, une telie politique est alors quitable, car ce 

sont les cultivateurs qui paient l'intrant servant A leur production. IIse peut toutefois que l'intrant soit 
revendu ensuite pour servir 6 d'autres cultures, dans des exploitations obj l'on ne prodult pas cette 
m~me culture de rente. Ou bien il se peut que d'autres marchas plus r~mundrateurs existent, sur 

lesquels cette culture de rente puisse tre vendue. Les iniquitds de distribution ainsi crd4es risquent 

de mettre en doute la valeur sociale d'une telle politique. 

D'autre part, dans le cas de certains services comme la recherche et la vulgarisation, Il sera 
parfois plus difficile de decider si les b6n6ficiaires sont les cultivateurs d'un produit plut6t que d'un 

autre, ou m6me les agriculteurs en g6n~ral. En pareil cas, il semble plus appropri6 de financer ces 

services par une taxation plus g6ndrale de 1'6conomie. 

Une autre complication s'ajoute, du faft que les intdrdts des services publics et ceux des acteurs 

du secteur "priv6" sont parfois enchev&tr6s, auquel cas les d6cisions d'investissement et d'exploitation 
concemant les entreprises publiques, de m~me que les questions de politique commerciale et de 
politique de change, sont susceptibles d'dtre influertcdes par des int6rdts priv6s au lieu de se;vir le 

bien public. 

Ces diverses contraintes touchant A la politique nationale imposent toutes des limites AI'6tendue 

des r6formes possibles en matibre de politique de prix agricoles. 
lmpratifs r6gionaux. Les r6formes 6tant d'ordinaire conques pour la politique des prix agricoles 

d'un pays d~termin6, on se heurte non seulement A des contraintes d'ordre politique sur le plan 
national, mais 6galement b la presence des politiques en vigueur chez les pays voisins ou partenaires 

de la m~me region (sans parler du reste du monde). Bien que, dans une certaine mesure, les 
divergences r6gionales puissent 8tre att6nu6es grace A la coordination entre pays au niveau de la 
Banque mondiale, par exemple, ou grace aux tribunes politico-6conomiques offertes par des 

organisations r6gionales comme la Commission 6conomique pour I'Afrique ou les zones 
pr6f6rentielles d'6changes r6gionaux, ou m6me grace aux relations bilat6rales, il n'y a en r~alit6 que 

trop d'exemples de conflit entre les politiques de prix pratiqu~es de part et d'autre d'une frontibre. 
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IIy a quelque temps, le gouvemement ivoirien subventionnalt les producteurs de cacao alors que 

leurs homologues ghan6ens subissalent une lourde taxation; ils'ensuivait tout naturellement un flux de 

fves de cacao du Ghana vers la C6te d'lvoire. A pr6sent, le gouvemement ivoirien n'6tant plus en 

mesure de poursuivre ce r6gime de subventions, et les pouvoirs publics ghan6ens ayant entrepris un 

travail plus srieux de promotion de la production de cacao AI'aide d'incitations de prix am6lior,es, on 

souponne que ce sont les fves ivoiriennes qui circulent en sens Inverse. Des exemples semblables 

ont t6 rapport~s A propos des diff6rences entre le regime des prix de I'arachide en Gambie et au 

S6n6gal, et on en trouverait probablement d'autres Apropos du rLgime des prix du caf. au Kenya, en 

Tanzanie et au Burundi. L'harmonisation des r6gimes de prix agricoles A travers la r6gion est d'une 

importance vitale, seule garantie contre la mise en 6chec des r~formes adopt~es dans un pays ou un 

autre. 

Le probl~me ne concerne pas uniquement le regime des prix des cultures de rente ou 

d'exportation. En effet les produits de '6levage passent ais6ment les fronti6res sur pied. En fait, cette 

sorte d'6changes A travers les frontibres est, en Afrique de I'Ouest, caract~ristique des march6s 

rLgionaux de ia zone c6tibre du Sahel. Les cultures vivribres, c6r6ales par exemple, sont elles aussi 

vendues en dehors du pays lorsqu'un pays voisin offre un prix plus 61ev (et a les movens d'y faire 

face) dans le but d'accumuler des stocks alimentaires de s~curit6. Au Nigeria, les Importations de riz 

et de bli sont interdites depuis un certain temps, cette mesure ayant express~ment pour but de 

prot~ger les producteurs nationaux de riz et de b contre les bas prix de la concurrence 6trangbre. 

En fait, le r~sultat de cette politique a 6t6 de faire du BWnin le plus gros importateur de riz tha'llandais. 

Ceci pourra surprendre au premier abord, dtant donn6 la superficie du B~nin, mais la logique de la 

situation devient 6vidente si I'on fait un rapprochement entre la porosftt de la plupart des fronti~res 

africaines et la capacit6 limit6e du Nigeria de produire le riz 6conomiquement. 

Par consequent, bien qu'il puisse sembler appropri d'investir dans la garde des frontibres, sur le 

plan 6conomique le fait est qu'une telle action 6l6ve tout simplement le coOt des transactions, et se 

traduit, dans le cas cit, par une augmentation des prix Ala consommation au Nigeria. Une approche 

plus rationnelle, du point de vue de '6conomie, serait de reconnaftre que la production nationale du 

riz et du bl ne possede pas d'avantage comparatif. On pourrait encore prot6ger une certaine 

proportion de la production nationale au moyen de tarifs douaniers, ce qui produirait des recettes pour 

'Etat au lieu d'enrichir les n~gociants et les garde-fronti.res sans scrupules. 

Conclusion 

Nous avons indiqu6 succinctement, dans cette communication, sur quelle vole s'est engage 

d'une fagon g6n6rale le d~veloppement 6conornique africain, et comment, pour de nombreux pays, 

ceci a abouti &la n6cessit6 d'un programme d'ajustement structurel, tant pour la macro-6conomie que 

pour le secteur agricole. La r~forme de la politique des prix agricoles est I'une des-composantes 
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essentielles de tses programmes. Cependant il existe de srieux probimes, dOs aux instruments 
utilis6s pour mesurer les distorsions de prix, au mod~le dont s'inspire la conception des programmes, h 

I'adoption d'une strv gie de court terme pour r(soudre un problbme & long terme, et au falt que de 
r6elles contraintes politico-6conomiques, AI'6chelon national et r6gional, ne sont pas prises en 
consid6ration. La r6forme de la politique des prix agricoles est une condition n6cessaire mais non 
suffisante pour la promotion de la croissance et de la sant6 6conomique du secteur. 
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NOTES 

Les problbmes inh~rents Ala mesure de ces 6carts sont tralt6s plus loin. 

2 Ainsi appel4 parce que ce cycle de n6gociations sur le commerce ext6rieur, qul se poursult encore 

actuellement, a t lanc6 en Uruguay en 1986. De nombreux pays en d~veloppement participent 
galement aux travaux. 

Sur la question de la r6forme de la politique des prix agricoles dans les pays en d~veloppement, 
consulter les excellents travaux de Timmer, 1986 et Mellor et Ahmed, 1988. 
4 

De plus en plus, le ma's est import6 en Afrique du Nord et dans le Moyen Orient pour y alimenter un 
secteur de la volaille en expansion. D'une fagon g~n6rale, les besoins d'importation de c6r6ales 
fourrag~res sont en hausse dans cette rdgion, rlIevage faisant de plus en plus appel aux m6thodes 
intensives, c'est-A-dire aux suppl6ments alimentaires plut6t qu'au d6veloppement des pturages 
naturels. 

Les besoins d'importation de mais demeurent 6levds au Maroc, en raison de la demande provenant 
du secteur de I'6tevage. IIn'a pas encore t6 possible de distinguer empiriquement entre les effets des 
mesures dconomiques et ceux des changements m6tdorologiques sur la production nationale. Pour 
une analyse d~taill6e du cas du Maroc, voir Tiuy et Salinger, 1989, et AIRD et al., 1990. 

6 Leur inclusion aurait d'autre part contribu6 Acrder un d calage beaucoup plus grand entre 

I'incidence de la protection dans les pays industriels et dans les pays en d6veloppement. 

C'est &la Banque mondiale (division Politique agricole du d6partement Agriculture et 
D6veloppement rural) que l'on dolt en grande partie la mise au point de ces mod~les. Voir Braverman, 
Hammer et Gron (1987) pour un exemple des travaux relatifs h Chypre, ou Braverman et Hammer 
(1986) pour les travaux entrepris dans le contexte sdn6galais. 
8 

Mesure du coefficient de variation (deviation standard divis6e par [a moyenne de sdries) tir6e des 
"Prix et projections de prix des produits de base" de la Banque mondiale (17 octobre 1989). Les 
chiffres comparables foumis pour les autres prodults sont: cacao, 27%; sucre, 70%; riz, 33%; b16, 16%; 
huile de soja, 32%; coton, 24%. 
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INTRODUCTION 

Les programmes d'Ajustement Structurel ont t6 pr6sent6s aux pays en d6veloppement au cours 

des ann6es 80 comme rem6de pour relancer la croissance leurs 6conomies en crise. IIfallalt d'abord 

r6tablir les grands equilibres macro6conomiques pour relancer la croissance 6conomique. Parmi les 

mesures &prendre, certaines sont censues avoir des effets Acourt terme comme 'ajustement de la 

demande globale 6 la producti., int~rieure ou la r6duction du d6ficit budg6taire. On les appelle des 

mesures de stabilisation. Par contre, d'autres mesures concernent les structures profondes de 

'6conomie et visent des effets de long terme comme le changement des structures de production 

pour la promotion des exportationset la substitution limportation. Dans cette demire cat6gorie 

figurent les r~formes du systbme fiscal et douanier qui font l'objet de cette 6tude. Ce sont 

v6ritablement des mesures structurelles parce qu'elles peuvent affecter I'activit6 6conomique des 

divers agents dans sa structure de production, de consommations, etc... 
Par le biais de la politique fiscale, I'Etat veut rdaliser un certain nombre d'objectifs 6conomiques 

et sociaux. Un des objectifs que I'Etat vise est I'equilibre budg6taire. Mais la prise des mesures 

fiscales impose la prudence de la part de I'Etat car celles-ci aftectent le revenu des agents du secteur 

priv6, I'activit6 6conomique et la repartition des revenus entre les classes sociales. 

L'hypothese centrale se fait en deux parties: 

- En p6riode de forte activit6 6conomique, le pouvoir d'achat des agents augmente, 

augmentent ainsi la demande. Cest un moment propice offert AI'Etat pour r6guler la 

demande globale par les imp~ts et augmenter les recettes publiques. 

- En p~riode de crise par contre, I'Etat ne devrait pas augmenter les imp6ts pour 6quilibrer 

son budget car ild~couragerait 'activite economique et aggraverait la situation. 

La pr~sente 6tude a pour objectif de montrer dans le cadre d'une 6conomie en crise l'impact de 

la fiscalit sur l'activit6 6conomique en mettant en exergue le poids de la fiscalit6 sur les contribuables. 

Nous analyserons le cas de la fiscalit6 burundaise et l'impact des mesures fiscales prises dans le 

cadre de l'ajustement structurel sur I'6pargne priv6e (6pargne des m~nages et des entreprises 

priv6es). 

Les donn~es utilis~es concement la demiere d~cennie mais I'dtude insiste sur la periode 1983 A 

1987, 1983 6tant le d6but des mesures allant dans le cadre du P.A.S. m~me si celui-ci a t6 formalis6 

en 1986. 

Articulation du travail 

Conformment aux termes de r~f6rence propose, sette 6tude suivra 4 grands points: 

- L'6tude de la structure et de I'6volution des recettes fiscales pour d6gager les effets 

6conomiques des diff~rents types d'imp6t et leur poids. 

- L'6tude de la structure et de I'6volution de I'6pargne pour faire une aprjr~ciation de 

I'importance de I'6pargne priv~e et de la capacite contributive des contribuables. 
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L'6tude des caracteristiques de la fiscalit6 burundaise et son poids sur les diff6rents
 

contribuables privds.
 

Une 6tude de cas pour concrdtiser le poids de l'imp6t sur les entreprises priv~es.
 

1. LA STRUCTURE ET L'EVOLUTION DES REVENUS FISCAUX AU BURUNDI 

Les recettes budg6taires de 'Etat sont constitu6es par les recettes fiscales (93% du total) et les 

recettes administratives (7%). Parmi les recettes fiscales, on distingue 2 categories: 

- les imp6ts directs 25% des recettes totales de I'Etat sot 27% des recettes fiscales; 

- les imp6t3 indirects 68% des recettes totales de I'Etat soft 73% des recettes fiscales. 

Evolution des recettes fiscales au Burundi 1983 - 1989 

(en 106 FBu) 

:1983 :1984 :1985 :1986 

1. PlB pm :100.658 : 118.170 138.791 137.195 

2. Commercialis6 :58.832 66.266 : 76.181 : 15.904 

3. Non-commercialis6 :41.825 : 51.904 62.610 : 61.291 

4. Recettes Etat :11.168 : 15.064 : 18.207 22.667 

5. Imp6ts directs :3.637 : 3.985 : 4.120 4.524 

6. Imp6ts indirects :6.844 : 10.430 13.427 : 15.969 

7. Total imp6ts :10.481 : 14.415 : 17.367 : 20.493 

5/7 (%) :34,7 : 27,6 : 23,7 : 22,1 
6/7 (%) :65,3 : 72,4 : 76,3 : 77,9 
6/2 (%) :11,6 : 15,7 : 17,4 : 21 
7/1 (%) :10,4 : 12,2 : 12,5 : 14,5 
7/4 (%) :93,8 : 95,7 : 95,4 : 90,4 
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(suite) 	 :1987 :1988 :1989 Moyenne 
83 -87 

1. PIB pm :136.449 : 158.217 : 173.214 126.253 

2. Commercialis6 :80.212 99.205 103.928 71.419 

3. Non-commercialis6 :56.237 60.012 : 69.286 54.773 

4. Recettes Etat :17.872 : 23.861 29.679 16.996 

5. Imp6ts directs :4.267 4.456 4.884 4.107 

6. Imp6ts indirects :11.598 : 15.320 : 17.992 : 11.618 

7. Total imp6ts :15.865 : 19.776 : 22.876 : 15.724 

5/7 (%) 
6/7 (%) 
6/2 (%) 
7/1 (%) 
7/4 (%) 

:26,9 
:73,1 
:14,5 
:11,6 
:88,8 

: 
: 
: 
: 
: 

22,5 
77,5 
15,4 
12,5 
82,9 

: 
: 
: 
: 
: 

21,3 
78,7 
17,3 
13,2 
77,1 

: 
: 
: 
: 
: 

27 
73 
16 
12,3 
92,8 

Source: 	 CAVIEZEL, L & FOUGA, P: "L'ajustement structurel, l'emploi et la pauvret6 au Burundi," 
Annexes de statistiques pp. 47 - 48. 

Sauf ann~es 1988 & 1989 tirdes de 'Financial sector study for Burundi," USAID/Bujumbura, 
Annexe 11 tables 2 - 7. 

La part des recettes fiscales dans les recettes totales de I'Etat (93%) montre que le Burundi, 
comme beaucoup d'autres pays en Afrique, d6pend presque exclusivement des recettes fiscales pour 
son budget courant. Tout ce qui aun effet sur les recettes fiscales conditionne donc '6quillbre Interne 
(dMficit budg6taire), le niveau de I'6pargne publique et le besoin d'endettement. 

Mdme si des recettes fiscales et douanibres depend le fonctionnement des services publics ilne 

faudrait pas courir le risque de vouloir gonfler les recettes fiscales aux d6pends d'autres objectifs 

6conomiques (acroissement du pouvoir d'achat de la population par exemple). 
Face &cette d6pendance vis &vis des recettes fiscales, on peut d~jA se poser la question: n'y 

a-t-il pas moyen d'elargir les possibilit~s d'acroissement des recettes de I'Etat? Cela reviendrait & 
accroitre entre autres les recettes non-fiscales c'est-A-dire les recettos administratives. 
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La composition des revenus fiscaux du Burundi 

(en 106 FBu) 

1983: 1984: 1985: 1986: 1987: 1988: 1989: 	 Moyenne/ 
an 83 - 87 

Impts directs 3637: 3985: 4120: 4524: 4267: 5166: 5145: 24,2% 

Is/Rev et Biens 3524: 3897: 4021: 4420: 4160: 5048: 4746: 23,6% 
-Is/Soc. 1888: 2119: 2103: 2181: 1977: 2264: 2003: 12,1% 
-Is/RPP 1537: 1642: 1772: 2040: 1934: 2407: 2743: 10,5% 
-Autres 99: 137: 146: 199: 209: 377: : 1% 

L.R6els 113: 88: 99: 104: 107: 118.r: 141,8: 0,6% 
-Imm. & Terrains 24: 0: 8: 7: 5: 10 6,3: 0,1% 
-Vhicules 89: 88: 91: 97: 102: 105 136: 0,6% 

Imp6ts indirects 6844: 10430: 13427: 15969: 11598: 16450: 19990: 68,4% 

Recettes douan. 2620: 4773: 6465: 8773: 4020: 7251: 8311: 31,4%
 
-Droits d'entr~e 1938: 1956: 2160: 3318: 2598: 4044: 3392: 14,1%
 
-Droits de sortie/
 
Caf6 0: 2293: 3544: 4595: 613: 3009: 3818: 13%
 
-Droits de sortie/
 
Autres 108: 61: 249: 210: 142: 218: 253: 0,9%
 
-Autres recettes
 
douanibres 574: 464, 511: 650: 667: -: 847: 3,4%
 

Taxe de consom. 2150: 2251: 2478: 2396: 2480: 5558: 3222: 13,8% 

Taxe de transac. 2074: 2535: 2850: 3235: 3489: 3622: 5932: 16,7% 

Autres taxes 	 870: 1455: 1566: 1609: -: 2524: 6,5% 

Recettes admin. 686: 649: 839: 2173: 2007: 2268: 7201: 7,5% 

TOTAL 11168: 15064: 18207: 22667: 17072: 23884: 32336: 100% 

Source: 	 CAVIZEL, L & FOUGA, P.: "L'ajustement strucuturel, I'emploi et la pauvret6 au Burundi,' 
Annexes de statistiques pp. 47 - 48. 

Ann6e 1988: Premier Ministbre et Ministere du Plan, "Economie burundaise 1988," 
Annexes statistiques, tab. 6.2.
 

:y compris r~cup6ration des crdances.
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Les recettes administratives repr6sentent une tr6s faible partie du budget (7%). Elles sont 
obtenues principalement par: 

*Ies paiements des services administratifs 

*les revenus des parts de 'Etat dans les entreprises parapubliques 

*les recettes domaniales. 
Dans la mesure ob les entreprises parapubliques rapportent si peu h rEtat, on pourralt envisager 

la privatisation de celes qui ne revetent pas un caractbre social prioritaire. De cette manire, les 
recettes de 'Etat s'en trouveraient augment~es. 

Les impDts directs et les imp6ts indirects. 
Les imp6ts directs se rapportent simplement 6 'existence d'un revenu ou d'un bien. IIest clair 

donc que l'imp6t direct est moins extensible que l'imp6t indirect du fait qu'il frappe une matibre 
imposable fixe et qu'il est le plus perceptible par les contribuab s. 

Les imp6ts indirects quant A eux, se r6f6rent A l'utilisation qu'on falt du revenu. Is sont donc 
fonction de ia production sur laquelle portent les diff6rentes transactions. Le montant des imp6ts 
indirects est donc en relation avec [a production commercialis6e. 

L'imp6t direct qui contribue pour presque le 1/4 des recettes fiscales provient presque en totalit6 
des revenus des personnes physiques (revenus professionnels) ainsi que les b6n6fices des soci6t4s. 

Mis 6 part ce type d'imp6t sur les revenus, iiy a l'imp6t sur les biens reels (Immeubles, terrains, 
v6hicules...) qui contribue pour 0,6% des recettes fiscales. 

La faiblesse de l'imp6t direct s'explique sans doute par le fait que la matibre imposable est fixe et 
'augmentation du taux d'imposition a tendance &diminuer la matibre imposable. Cest donc sur les 
revenus (surtout les revenus fixes) et les biens que limposition est le plus senslbiement ressentie et ob 
par consequent la marge de variation du taux d'imposition est r6duite. Toute augmentation ne 
passerait donc par 'augmsntation du taux mais par '6argissement du champ d'application. 

Avec un taux d'imposition de 45% des b6n~fices des soci~t6s, ces demibres contribuent pour 
12,1% des recettes fiscales du pays. 

L'imp6t sur les revenus professionnels (salaires) est 'autre prinripale composante des imp6ts 
directs: il contribue pour 10,5% des recettes de 'Etat. 

Les imp6ts indirects sont constitu~s principalement: 
- des recettes douanibres 31,4% du total des imp6ts. Ce sont essentielment des droits 

d'entr6e sur les importations (14%) et des droits de sortie sur le caf6 (13%); 
- la taxe de consommation sur les boissons 13,8%; 
- la taxe de transaction 16,7%. 
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Les imp~ts Indirects constituent la source principale d'alimentation du fisc. Us ont r~gulibrement 

augment6 de 1983 &1986 en passant de 6.844 &15.969, (millions FBu). Ius ont diminu6 pourtant en 

1987 en passant A 11.598. Parce qu'll porte sur les biens et services faisant l'objet de transaction, 

l'imp~t indirect est le plus 6lastique. IIest aussi rentable parce que I'vasion fiscale est difficilement 

envisageable dans ce cas. L'imp6t indirect est toutefois injuste car se r6percute de manibre 6gale sur 

tous les acheteurs quel que soft leur niveau de revenu. 

Notons cependant que certains types d'imp~ts indirects comportent une part d'incertitude parce 

que applicables sur une base al6atoire. Ainsi le volume des recettes pergues au titre de sortie sur le 

caf6 depend de [a production du caf6 de la saison ainsi que son cours qui a tendance &6tre volatile. 

Pour le Burundi, certains ratios montrent le poids de la fiscallt6: 

*le taux d'impositiom global exprm6 par le rapport des imp6ts sur le PIB au prix du march6 est 

de 12%; 
*le rapport des imp6ts indirects sur le PIB commercialis6 est de 16%. 

Mais il semble que le taux global de pression fiscale sont bien sup~rieur A 12% surtout pour le 

secteur rural qui doit encore supporter la taxe communale; comme par exemple: 

- la taxe sur la biere de banane 

- la taxe sur les produits vendus au march6 

- les taxes sur les papiers administratifs. 

Lorsqu'on essaie de se poser la question de savoir qui paient ces imp6ts c'est-&-dire dans quelles 

proportions les diffdrentes classes de revenus contribuent aux recettes fiscales, la r6ponse n'est pas 

tranch6e. D'abord parce qu'il existe toute une s6rie de taxes qui ne relbvent pas de rAdministration 

centrale; ensuite parce qu'il est difficile surtout pour les imp6ts indirects et d6terminer exactement le 

systbme de r6percussion et le point da chute final de l'imp6t indirect. Bien souvent, en effet, celui qui 

paie l'imp6t n'est pas celui qui le supporte. 

Toutefois, si 'on suppose que les classes de revenu les plus 6I6vdes sont en ville et les plus 

basses en milieu rural, il y a lieu, sous certaines hypotheses de d6terminer la part d'imp~t qui revient 

aux ruraux et celle qui revient aux citadins. 

CAVIZEL, L & FOUGA, P., par exemple, considbrent que totis les revenus professionnels et les 

bdn~fices des soci~t6s sont gagn6s par les citadins, que les droits de sortie du caf6 sont totalement 

imputables aux ruraux et 95% aux citadins et que la taxe de consommation sur la bi~re revient A75% 

aux citadins et 25% aux ruraux. Avec ces suppositions, ils en arrivent 6 conclure que l'imp6t pay6 par 

les paysans aaugment6 de la p~riode d'avant I'ajustement Ala periode d'ajustement passant de 34,1% A 

39,5%. Par contre celle des citadins a diminu6 passant de 65,9% A60,5%.1 
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2. LA STRUCTURE ET L'EVOLUTION DE L'EPARGNE AU BURUNDI 

La contribution des agents 6conomiques au fisc suppose d'abord l'existence de revenus 

imposables. Une analyse de '6pargne des agents s'impose donc pour juger du poids de la fiscallt6 

sur les contribuables. Le tableau suivant montre la structure et 'evolution de I'6pargne au Burundi. 

A partir des quelques rations ci-haut calculs, on remarque que l'6pargne intrieure est trbs 

r~duite par rapport &I'6pargne int~rieure est trs rdduite par rapport AI'dpargne ext6rieure si on les 

rapporte au volume d'investissement. 

L'6pargne int6rieure assure donc plus ou moins 40% des investissements, le reste 6tant assur6 

par '6pargne extdrieure. Celle-ci contribue Aaccroitre la dependance des investissements vis-h-vis 

des ressources ext6rieures. 

Le taux d'dpargne intdrieure par rapport au PIB pm a 616 en moyenne pour la priode 83 - 87 de 

6,8%. 

L'6pargne priv6e occupe 35,5% des investissements soft plus au mois 3 fois 1'pargne publique. 

Le niveau de '6pargne d'un pays est un indicateur de la capacit6 contributive de ses agents au 

fisc de I'Etat. Pour le Burundi, le niveau de '6pargne a subi des variations annuelles au cours des 

demibres ann6es. De 1983 A 1987, le taux d'6pargne intdrieure brute 6tait de 6,8% compard au PIB 

pm soft un niveau I6g~rement supdrieur 6 la moyenne des pays africains au Sud de Sahara. Le taux 

d'6pargne extdrieure a aussi t6 6lev6 10,9% du PlBpm. Ceci a permis au Burundi de r6aliser un 

niveau d'investissement important. Cependant, le pays est devenu de plus en plus d6pendant de 

I'ext6rieur pour r6aliser ses investissements qui 6taient finances A 61,6% par des ressources 

ext6rieures. De 1983 A1987, I'6pargne nationale brute est all6e en augmentant du moins &partir de 

1984. Elle s'est 6lev6e A10 260 millions FBu en moyenne par an soft 47,9% des investissements de la 

pdriode. On remarque en plus pendant cette m~me p6riode la prdponddrance de rdpargne priv6e qui 

occupe 35,5% des investissements contre 12,3% qui reviennent AI'6pargne publique. 

Dans un syst~me dconomique dynamique, c'est I'6pargne int~rieure notamment I'6pargne prive 

qui devrair financer les investissements sans devoir recourir de mani~re excessive aux emprunts 

comme ra a W le cas pour le Burundi Apartir de 1983. 

2.1. L'EPARGNE PRIVEE AU BURUNDI 

La mobilisation et la collecte de rdpargne privde est caract6ris6e au Burundi par les traits 

suivants: 

- Presque la totalit de I'6pargne mobilis~e passe par le secteur formel: banques et autres 

institutions financibres. 

- Le circuit formel du secteur financier se pr6occupe surtout du secteur urbain. 
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------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------

LA STRUCTURE ET LtEVOLUTION DE L'EPARGNE AU BURUNDI 
fen 10 6FBu) 

1980 1981 1982 1983 "184
! I I 1985 1986
! ! I 1987 
! 1988 Moyenne1 1983-1987 

PIBm I 82.7751 87.215 I 91 -190!100o658 118.170 1 138.7911 137.1951 136.4491162.624,61 104.993 
Ep. int.brute 
I • 2831 4.854 I - 8131 8.191! 5.472 1 6.9071 10.1621 12.1401 3.604,5! 8.574 
Ep. nat.brute 1 3.8891 8.767 ! 1 .oE34 10.538! 7.650 1 8.545! 11 7431 12.912! 10.504,91 10.278"
Ep. publique ! 2.5961 2.000 I 2.114 1 .111! 1.592 1 1.9621 4.7321 3.112! 2.134,7! 2.502 
Ep. extdrieure! 11 .211! 9.978 I 13.9771 14.7911 16.237 1 12.330! 5.8131 19.4721 20.468,8! 13.729
Investissementl 11.493 14.832 1 13.184 22.9821 21 .709 I 19.2381 15.9751 
 31.612! 24.073,3! 22.303 
Ep. prive I 1.293! 6.770 1 - 2791 9.4261 5.968 6.584! 7.0101 9.8001 8.370,2! 7.758

EIB/PIBpm 1 0,4% 1 5,6% 1 -0,9%1 8,1% 1 4,61A 1 5% 1 7,4% 1 8,9% 1 2,2 %! 6,8 %EIB/I 1 2,5% 1 32,7% 1 -6;2%1 35,67. 1 25,2% 1 35,9% I 63,6% 1 38,4% ! 14,9 %1 39,7 % 
EE/I 
 1 97,5% 1 67,3% 1 106,2%! 64,4% 1 74,8% I 64,1% 1 36,4% 1 61,6% 1 85 % I 60,3 %
ENB/I 
 I 33,8% 1 59,1% 1 13,9%! 45,9% 1 34,8% ! 44,4% I 73,% 1 40,816 I 43,6 %t 47,9 %
EPr/I 
 I 11,J% I 4b,6% 1 -2,1%! 41 % 1 27,5% 1 34,2% 1 43,9% 31.% 1 34,8 %! 35,5 % 
EPu/1 I 22,6% 1 13,5% 1 16 % I 4,8% 1 7,3% I 10,2% I 29,6% 1 9,87. 1 8,9 .U1 12,3 % 

Source i CAVIEZEL,L & FOUGA,P., L'l.ustement structurel. l'emploi et Is pauvretd au Burundi., Annexes de 
statistiques, p°24. 

Annde 1988. Premier Ministi~re et 
Ministre du Plan, "Economie burundaise 1988" 
annexes statistiques, tab .3 



- IIcomporte un ensemble de rbgles et de proc6dures bureaucratiques tro contr6les qui lui 
confbrent une trop grande rigidit. Ainsi, le secteur financier formel n'est pas Am~me de 
mobiliser toute l'6pargne du pays en l'occurence celle du secteur informel. IIn'est donc 
pas 6 m~me de rendre compte des potentialit6s d'6pargne du secteur informel. 

Toutefois certaines 6tudes qui ont t6 faites dans ce domaine ont montr6 GJe le secteur informel 

de plusiers pays africains constitue une source potentielle d'6pargne et un compl6ment au secteur 
formel. Certains auteurs estiment ce potentiel d'6pargne et un compl6ment au secteur formel. 
Certains auteurs estiment ce potentiel d'dpargne informelle A5%du PIB africain. S'il en est ainsi pour 
le Burundi et lorsqu'on salt que l'6pargne int6rieure r6elle oscille autour de 5%du PlBpm et que le 
revenu du secteur informel est estim6 A19% du PIB et celui du secteur traditionnel 645%, ily alieu de 
penser qu'on peut doubler le niveau de I'6pargne formelle en captant le potentie du secteur informel. 
D'autre part, les caract6ristiques de cette 6pargne informelle laissent penser que son coOt de 
mobilisation est r6duit car ilest flexible, limite g~n~ralement Ala couverture des risques particuliers et A 

'acquisition des biens d'6quipment. Le prdt en milieu rural n'est g~n~ralement pas assujeti Ades 
int6rbts mon~taires. IIse fait par petits montants Acause de la faiblesse de la mon~tarisation du 

monde rural. 
Le captage de l'6pargne informelle du monde rural ad6jA fait l'objet de certains efforts comme en 

t~moignent les Coop6ratives d'Epargne et de Cr6dit (COOPEC). L'exp6dence des COOPEC) a montr6 

que le monde rural avait un potentiel d'6pargne important. Cette 6pargne devrait contribuer &r6duire 
la d~pendance ext6rieure vis-&-vis des investissements Alaquelle est assujeti le Burundi. Cette 

6pargne devrait 6tre investie dans le monde rural notamment dans le domaine agricole pour accrotre 

le pouvoir d'achat des paysans. 

Le d~veloppement du secteur artisanal et agricole qui va de pair avec la mon~tarisation du milieu 
rural constitue une source potentielle importante de ressources fiscales pour I'Etat. Toutefois la 

capacit6 contributive des paysans et des artisans est encore assez r duite comme lindique leur 

niveau de revenu. 
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D'aprbs des enqOetes faltes chez les paysans et les artisans, le niveau Cie revenu de ces demiers 

a pu 6tre estim6 comme suit: 

Estimations du niveau du revenu des iavsns et des artisans 

1980 1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 TCAM* 

Estimation salaire 
rdel / artisan 
(Prix de 1970) 

20.999 18.760 23.634 17.949 18.725 -2,87% 

Revenu rnel 
moyen / menage 
paysan 

5.066 7.273 5.095 5.901 4.977 5.894 5.729 6.108 

Indice(1970 = 100) 102,5 147,2 103,1 119,4 100,7 119,3 116 123,6 0,9% 

Source: 	 CAVIZEL, L & FOUGA, P., L'aiustement structurel, 'emploi et la pauvret6 au Burundi, 
Annexes de statistiques, pp. 5 - 7. 

TCAM* = Taux de Croissance Annuel Moyen. 

On constate donc que les artisants et les paysans ont un revenu mon~taire assez modeste. Mais 

vu le potentiel d'6pargne que le monde rural est capable de foumir, ilest impdratif que 'Etat fasse des 

efforts pour dvelopper des activit~s 6conomiques dans ce secteur. C'est seulement aprbs avoir relev6 

le niveau du revenu des contribuables que l'Etat pourra esp~rer en tirer plus de recettes fiscales. La 

fiscalit6 dans le monde rural devrait donc suivre et non prdcdder le d6veloppement de I'activit 

6conomique. 

3. CARACTERISTIQUES DE LA FISCAUTE BURUNDAISE 

La l6gislation au niveau de I'imp6t avant la pdriode d'ajustement structurel n'6tait pas apte A 

favoriser I'expansion du secteur priv6. Le gouvernement s'est engag6 dans le cadre du P.A.S. 

d'adopter des mesures visant 6 faciliter le travail des oprateurs 6conomiques ainsi que le 
recouvrement des cr6ances de 'Etat. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la mise en place du 

"Drawback" (restitution des droits de douane py6s sur 'importation de matibres premieres aprbs 

I'exportation de rpoduits finis). Le tarif AI'importation a t6 6galement modifi6 pour am~liorer la 

comp6titivit6 des produits locaux et favoriser l'utilisation de mati6res premibres locales. 
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Quelques secteurs consid6r6s comme fragiles et strat6glaires pour le pays font cependant 

l'exception Acette lib6ralisation. IIs'agit de l'industrie du coton, du verre, celle des m6dicaments ainsl 

que des tarifs de services publics. 

D'autre part, une s6rie de mesures destines A augmenter les recettes publiques a t6 prise; 

comme la r6forme de la taxe de transaction: 6levation des taux, extension de Iassiette, perception au 

niveau de l'importation. D'autres mesures ont W adopt6es au cours de la p~riode d'ajustement: 

- I'augmentation du prix de la bibre et des boissons gazeuses 

- I'obligation des entreprises publiques , verser des dividendes 6 I'Etat 

- le renforcement du recouvrement des imp6ts directs 

- la simplification du tarif douanier 

- l'informatisation des services des recettes pour diminuer la fraude. 

Dans cette section du travail, ils'agira surtout de 1'6tude de I'imp6t sur les revenus parce que c'est 

ce type d'imp6t qui frappe directement le revenu des contribuables et sur lequel la marge de 

manoeuvre de I'Etat est la plus limit e. 

3.1. L'IMPOT SUR LE REVENU 

IIexiste au Burundi deux types d'imp6t sur le revenu perqu au niveau de I'Administration Centrale 

avec des bar~mes diff~rents: 

- l'imp6t sur les revenus dits professionnels V- salaires,...) 

- l'imp6t sur les b6n~fices des soci~t6s. 

L'imp6t sur les revenus locatifs a W transfer6 aux municipalit6s depuis 1984. 

L'imp6t sur les revenus professionnels. 

Ce type d'imp6t frappe les revenus tir6s d'un emploi, le barbme de cet imp6t est progressif et 

comporte 14 taux allant de 5 b 60%. Le taux maximal (60%) est appliqu6 aux revenus qui exc6dent 4 

millions FBu. L'imp6t sur les revenus professionnels est donc moins progressif que celui sur les 
revenus locatifs dont le taux maximal (60%) est atteint A partir des revenus qui d6passent 1.500.000 

FBu. 

Les deux grandes caractristiques de l'imposition des revenus au Burundi sont: 

1) un syst~me d'imposition prfond~ment c~dulaire donnant lieu un cloisonnement des revenus 

2) une forte progressivit6 des taux. 

Ces deux facteurs provoquent d'importantes distorsions dans les decisions 6conomiques et 

cr6ent des injustices au niveau de la r6partition de la charge fiscale. En consid~rant que les salaires 

des fonctionnaires de I'Etat qui constituent la majeure partie des fonctionnaires, ont 6t6 bloqu~s 
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depuis 1980 et que 'indice du coOt de la vie est all6 en augmentant depuis, ilest 6vident que la 

progressivit6 s'est encore intensifie en termes r6els alourdit davantage la charge fiscale surtout pour 

les faibles revenus. 

Le tableau suivant montre I'6volution des salaires r6els des fonctionnaires et du coOt de la vie. 

Indices des salaires des agents de I'Etat et de consommation 

des m6nages de Bujumbura 

80 84 82 83 84 85 86 87 88* 89* 

Indice cons. 
m4nages de 
Bujumbura 
1980 = 100 

100 109 120 130 148 154 157 168 181 196 

Indice salaire 
nomin.des agents 
de I'Etat 
1980 =100 

100 111 123 126 133 147 163 177 191 206 

Indice salaires 
reels des agents 
de I'Etat 
1980=100 

100 102 103 97 90 96 104 105 107 109 

Source: 	 CalcuI 6 partir des donn~es tirdes de CAVIZEL, L & FOUGA, P: T'ajustement structurel, 
r'empoi et la pauvret6 au Burundi," annexes,pp.5 -6. 

*Calcul6 en applicant le taux de croissance annuel moyen de 1983 - 1987. 

Consid~rant la hausse du coOt de la vie, les prix en particulier, ilfaudrait faire des ajustements 

p~riodiques des tranches en fonction de la hausse des prix. 

II est A observer que I'Etat pr~f~re souvent exon~rer certains types de revenu. Cette solution 

aggrave les distorsions que cre I'imp6t sur les revenus au niveau des decisions et des incitations 

6conomiques: 6vasion fiscale, d6s6pargne, fuite de capitaux, les recettes fiscales, I'Etat freine I'activit 

6conomique. 

Le barbme d'imp6t sur les revenus professionnels au Burundi est caract~ris6 par des irr4gularitds 

aussi bien au niveau de la progression dans les tranches que dans les taux. 

- Au niveau des tranches, les 2 premieres tranches d'imposition augmentent de 30.000 et de 

70.000 alors que 9 tranches suivantes sont d'un montant 6gal A 100.000 et pr6cedent 3 

tranches d'1 million chacune. 
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- Au niveau des taux, la hausse des taux marginaux correspondant au tranches manque elle 

aussi de rdgularit6. Les taux marginaux correspondant aux 4 pemires tranches 

augmentent de 5, 3, 4 et 3 points de pourcentage respectivement. Ensulte de la 5eme A la 

96me tranche, la progression est constante A4 points de pourcentage. Pour les autres 

tranches, I'augmentation du taux marginal devient tr~s irr gulibre 5, 1, 2, 4, 8, 5 points de 

pourcentage. Ce barbme d~favorise certains contribablgs qui se trouvent dans certaines 

tranches. 

Une petite comparaison entre les barbmes de l'imp6t sur le revenu au Burundi et dans d'autres 

pays pourrait illustrer la diff6rence. 

Le revenu minimum imposable, le taux marginal maximum et le niveau des revenus frapp6 par ce 

dernier peuvent faire ressortir le poids relatif des imp6ts sur les revenus ainsi que le degr6 de 

progressivit6. 

A ce propos, une 6tuae de la Sanque Mondiale2 ralisde en janvier 1988 prdsente ces r6sultats 

par rapport au PIB par famille (5 fois le PIB / hab). Dans cette 6tude, on calcule le ratio plafond du 

revenu non imposable sur le revenu par farnille qui est T'indice du seuil d'impostion." Pour le Burundi, 

cet indice est parmi les plus bas des pays a faible revenu (ie 3&me avant la fin). IIest par contre tres 

6tev pour les pays ob l'imp6t n'est pas une source importante de recettes (pays du sous-continent 

indien par exemple). 

Un relvement du minimum imposable (c'est 6 dire 6largissement de la tranche &taux 0) 

rapprocherait donc I'indice du seuil d'imposition au Burundi de celui des autres pays. 

Pour r6duire ces distorsions, une mission du FMI dans son rapport du 30 janvier 1989 propose 

une r6forme qui repose sur 2 pricipes simples: 

1) Mod6rer la progressivit6 

2) Elargir I'assiette de I'imp6t. 

Conform6ment A ces 2 principes, la mission du FMI propose d'adopter un nouveau barbme 

comportant 7 tranches et des taux allant de 0 pour les premiers 60.000 A 50% pour les revenus 

d6passant 2 millions. 

Dans ce bareme, le degr6 de progressivit6 du taux marginal (= hausse du taux marginal / 

augmentation en % du revenu) est mod~r6 pour les faibles revenus. IIatteint son maximum entre la 

3eme et la 4eme tranche pour 6viter tout alourdissement le la charge fiscale pour les revenus 

intermdiaires et fi6chit entre les 2 demieres tranches. Le barbme propos6 se trouve dans le tableau 

ci-aprbs. 

Le gouvernement du Burundi envisage une r6vision du tarif de l'imp6t sur les revenus 

professionnels. Ce nouveau tarif comprend une exondration d'imp6t sur les revenus concernant 

100.000 FBu annuels pour tous les agents des secteurs public, parapublic et priv6. Concrbtement 
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Burundi - Imp8t sur le revenu : comparaison entre le 

barime actuel et le bar;.me propos6 

Barbme actuel Taux propos6 

Taux Tranches de Imp8t dO A Taux Taux Tranches de Imp8t du h Taux 
marginal revenu la limite d'impos. marginal rivenus 18 limite d'imposit. 
d'imposit. 

(M) (Ffu) 
suc. de la 
tranche(FRu) 

moyen 
(%) (%) (FBu) 

sup. de la 
tranche(FBu) 

moyen 
%) 

5 0 - 36.000 - - 0 - 60.000 -

6 36.001 -100.000 6.920 6,92 - 60".o00 - 200.000 14.000 7 

12 100.001 -200.000 18.920 9,46 10 60.001 - 200.000 14.000 7 

15 200.001 -300.000 33.920 11,31 -

19 300.001 -400.*%1.0 52.920 13,23 15 200.001 - 400000 446000 11 

23 400.001 -500.OIO 75.920 15,18 -

27 500.001 -600.000 102.920 17,15 25 400001 - 600.000 94.000 15,67 

31 500.001 -700000 133.920 19,13 -

35 700.001 -800000 168.920 21,12 -

40 800.001 -900.000 208*920 23,21 -

41 900.001-J1000.000 249.920 24,99 35 600.001 - 1 -200.000 304000 25,33 

43 1 .000.001-2000000 679 -920 .14 -

4T 2.000.001-3100.000 1.149.920 38,33 45 1.200001 - 3000.#000 1.A14o000 37,13 

55 3.OOo.001-4000.0o00 1.699.920 42,50 55 3.000.001 at plus -

60 4,000.001 at plus 

Sour e : Code des impBts du Burundi; estimation de la mission du FMIo 



cela signifie que pour le seul secteur de la Fonction Publique, 8000 personnes (6 peu prbs 1/3 des 

agents de la Fonction Publique) seront totalement exon~r6es d'imp6t, le reste dtant exon6r6 

seulement sur les premiers .100.000 FBu. Acet effet, le nouveau barbme propos6 (notons qu'll n'a pas 

encore t6 adopt6) conf~rerait de r6els avantages aux contribuables. 

Nouveau barbme propos6 

Taux Tranche Imp6t Taux moyen 
0% 0 100.000 0 0%
 

10% 100.000- 200.000 14.000 7%
 
15% 200.001- 400.000 44.000 11%
 
25% 400.001- 600.000 94.000 15,7%
 
35% 600.001- 1200.000 304.000 25,3%
 

Source: Renouveau du 14 mars 1990, p. 6, "mesure d'exon~ration." 

Une comparaison de I'ancien au nouveau barLme permet de montrer que mbme si les 

changements envisag6s dans le nouveau barme ne sont pas exactement conformes Aceux propos6s 

par la mission du FMI, les objectifs vis6s restent pour ressentiel respect~s. 

Dans le nouveau barbme on remarque les changements suivants: 

-- un relvement de la tranche Ataux 0 

- un progressivit6 plus rdguli~re et modr e pour les bas revenus 

- un elargissenient des tranches et une r6duction de leur nombre. 

lmp6t sur les b6n6fices des soci~t6s. 

L'imp6t sur les b6n~fices des soci6t6s a contribu6 pour la moiti6 de l'imp6t direct ou 12% de 

I'imp6t total de 1983 6 1987. 

Le barnie d'imp6t appliqu6 directement sur le revenu des soci6t6s est fix6 6 45% des bn~fices; 

mais ilest difficile d'6tablir la relation entre la variation de ce taux et I'incitation AI'investissement dans 

le secteur priv6. De toute fagon, un imp6t sur le profit n'a pas d'incidence sur le niveau de production. 

L'investissement dans le secteur priv6 semble tenir &d'autres facteurs allant dans le cadre de la 

lib~ralisation de 1'6conomie: r6vision du tarif douanier, mobilisation de 1'6pargne et distribution du 

cr6dit, acroissement du pouvoir d'achat de la population (en garantissant un prix r6mun6rateur aux 

produits agricoles par exemple). 

Dans le cadre de la lib~ralisation de la politique mon~taire et du crdit, certaines mesures ont t6 

adopt~es: 

-- Promotion de la d6termination du taux d'int~rdt par les forces du march6 
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- Simplification de la structure complexe des taux d'int6r~t 

- Encouragement de la mise en place d'instruments plus souples de contr~le du cr6dlt. 

Ces mesures ont sans doute favoris6 I'accroissement des investissements des entreprises priv6es 

qui s'est nanif-st6 au cours de Quatribme Plan Quinquennal de D6veloppement. Au cours de cette 

p6rioxie les investissements des entreprises priv6es se sont accrus de 10.7% des investissements 

tolarix.3 

Pour illustrer rimpact des mesures fiscales sur les entreprises priv6es, nous analysons ci-aprbs 2 

cas oii la lourdeur de la fiscalit6 semble avoir Wt6 particulibrement ressentie: le secteur de la 

distribLtion du carburant et le secteur de la pCche industrielle. 

1. Le secteur de la DOche industrielle. 

La O:che au Burundi occupe une place importante parce qu'elle apporte &la population un 

compl6ment en protdines animales dont elle est particulkrement d6ficitaire. Les 3 sortes de pche 

pratiqu6es sont: 

- la p6che coutumi~re (p.che Aune seule barque)
 

-- la p~che artisariale (6 I'aide de catamarans)
 

- la p6che industrielle (p~che motoris6e avec de grands bateaux).
 

L'importance relative de ces 3 secteurs peut 6tre illustr6e par I'ampleur de leurs prises de
 

poissons. Pour 'ann6e 1989 par exemple la prise de poissons se r6partissait comme suit entre les 3 

secteurs: 

Prises de poissons (ann6e 1989) 

P~che 
coutumi~re 

P~che 
artisanale 

Pdche 
industrielle Total 

Nombre d'unit6s 
de p~che 

76 418 16 510 

Nombre total 
de sorties 

10.816 91.610 4.602 107.028 

Prise de poissons 
-Kgs 
-FBu 1

172.598 
5148.753 

10336.535 
799388.460 

1784.160 
143276.652 

12293.293 
957813.865 

Prise par 
unit6 Kgs 

2.271 24.728 111.510 

Sortie par unit6 42 219 287 

Source: Donn6es communiqu6es par le D6partement des Eaux, P~che et Pisciculture. 
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Voici les diffdrentes taxes sur la p che industrielle: 

- Permis de p~che: 400.000 FBu par an 

- Taxe sur poisson vendu: 200 FBu par caisse = 5 FBu par kg 

- Taxe de jaugeage: 120.000 FBu par an par unt6 

- Taxe municipale: 100.000 FBu par an 

- Permis de sortie: 6.000 FBu 

- Permis de navigabilit6: 6.000 FBu 

- Location du Hall Apoisson: 10.000 Fbu par unit6 de p~che par mois 

- Taxe de transaction: 7%du chiffre d'affaires 

- Imp6t sur le r~sultat: 45% du r6sultat 

La complexit6 de la taxation se remarque d6j& par la multiplicit des taxes support~es par le 

secteur. 

Pour appr6cier l'effet de cette taxation, if convient de calculer la marge brute (avant frais 

d'exploitation) d'une unte6 de p6che industrielle sur base des donn6es ci-dessus: 

Chiffre d'affaires = 143.276.652 = 8.954.750 FBu ou I'6quivalent de 111.500 kgs de poisson. 
par unit6 industrielle 16 

Permis de p~che: 400.000 
Taxe sur poisson vendu 557.500 
Taxe de jaugeage 120.000 
Taxe municipale 100.000 
Permis de sortie 6.000 
Permis de navigabilit6 6.000 
Location Hall 6 poisson 120.000 
Taxe de transaction 226.832 

Total 1576.332 

Le total des taxes Apayer par unite moyenne est de 1.576.332 FBu sot 17,7% du chiffre d'affaires. 

La marge brute dont ilfaut encore d6duire les charges d'exploitation et l'imp6t sur le b6ndfice est donc 

de 82,4%. 

A supposer que les charges d'exploitation repr~sentent 60% du chiffre d'affaires, on aura: 

Chiffre d'affaires (C.A.): 8.954.750 
Total Taxes: -1.576.332 
Marge brute: 7.378.418 
Charges d'exploitation 
(60% du C.A. -5.372.850 
B~n~fice avant imp6t: 2.005.568 
Imp~t sur b~n6fice (45%): -0.902.506 

1.103.062 = 12,3% du C.A. 
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Les p~cheurs industriels se plaignent essentiellement de deux types de taxe: la taxe sur le 

poisson vendu et la taxe transaction qui signifient la m~me chose. Ces 2 taxes sont consider6es par 

les p cheurs comme une double imposition. Elles reprdsentent par ailleurs les montants les plus 

6levds des autres taxes. 

La lourde imposition du secteur de la p~che industrielle d~savantage ce demier au profit du 

secteur artisanal qui, selon les statistiques de p~che n'a cess6 de s'accroAtre (en quantit6 de poissons 

pris et en nombre d'unitds de p~che) pendant I'ann e 1989. Cela est compr6hensible puisque ce 

secteur ne supporte que la taxe communale. 

2. La taxe sur le carburant. 

Le secteur de l'importation et la distribution du carburant fait partie des secteurs-cl6s de 

I'dconomie nationale. Le gouvernement dtablit mensuellement une structure des prix Al'importation et A 

la distribution laissant une marge brute aux grossistes et aux ddtaillants. Grace Acette r glementation, 

le prix du carburant est le m~me (100 FBu) sur tout le territoire du pays. 

Pour calculer le prix de revient des importateurs, le minist~re du Commerce et de llndustrie fixe 

d'abord le prix FOB au port de r~f~rence auquel il ajoute les frais d'acheminement, de stockage et de 

manutention ainsi que les diff~rents taxes et fonds. 

Toutefois, comme ces 61ments des prix de revient peuvent varier en faveur ou ddfaveur de 

l'importateur (taux de change, prix FOB au port de transit...), I'Etat pr~voit un fonds de rdgularisation. 

Lorsque la marge b~n~ficiaire est 6lev6e selon le port de transit, les prdlevements plus 6lev~s. 

Ainsi, comme ces fonds ne changent presque rien A la marge laissfe AI'importateur, ils sont 

consid6r~s comme un taux suppl6mentaire. Les diffdrents pr6levements support6s par un importateur 

de carburant sont les suivants: 

1. Droit d'administration 

2. Droits d'entr~e 

3. Taxe de service 

4. Patente 

5. Fonds routier national 

6. Fonds de r~gularisation 

7. Fonds special carburant 

8. Imp6t sur le b6n~fice 

Face &cette structure de r6glementation, les importateurs rencontrent certains problbmes 

comme: 

- La difficult6 de planification parce que la structure des prix change chaque mois. 
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Struc:ture des prim de lessence super 

(mois dlavrii 1990)
 

Essence super Essence super
 
via Nairobi via Kigoma
 

A. Frj: FO0 (US $/L.) 0,225 	 0,27Y 

TaU:: de change (FEIu/US$) 17e, 17 

Fri:: FUT (F-u/L) 39,6 49, 10 

S. 	Fr ain 

Trarp.'crt jusqu'., Eit.j a 24 1, 10 

CCoL' I~qc. tr-r,'sp, (".7. CU*r-) 0. 19 C. 15 

A ;LII-rar, cc: '.'07'%FO U,43 0. 19 

CIF PLjunl.,ura 	 64.22 50,54 

Droits i'addrrins. (1%/ FO) 0.40 0,49 

Fr% SEP 1.20'1 1.20 

Dt-chargewr:.r,1. SEP- 0, 10 0, 10 

C. 	 I Et,': ElU. 

Droit. dentre-e 1.65 1,65 
';:e de scrvicet. CIF Buja) 2.57 2,02 

FAterte. .. CIr Buja) (,32 0.25 

D. 	1:'ri:: de revient 70,46 56,25
 

E. Marge b(r,.1, grossiste 8,5r.	 11,50 

F. 	Divers fonds 

Fonds rOLItier national 5 5 
Fonds de r~gularisation 4 4
 
Fonds special c.r-burant 8,54 19,75
 

G. 	D1termination pri:: de vente
 

Prix de vente gros 96,50 96,50
 

Btndfice dotail 	 3.,50 3,50 

Pri:, de vente d~tail 100 	 1ICI 
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- Un probime de tr6sorerie dO au fait que toutes les taxes (sauf I'imp6t sur le b6n6fice) 

dolvent Otre vers6es au tr6sor au plus tard 15 jours aprbs le mois d'importation faute de 

quoi on subit des p~nalit6s de retard pouvant aller jusqu'A la fermeture de l'entreprise. 

- Une marge brute juge trop basse (plus ou moins 10% du prix de vente) par arpport aux 

autres secteurs. Cela provient du fait que le coOt de revint ne tient pas compte des frais 

d'exploitation de 'entreprise. 

- La taxe de transaction qui frappe l'importation du mat6riel d'6quipement de ce secteur alors 

que ce materiel n'est pas destin6 Ala vente. 

Une entreprise qui d6tient par exemple 25% du march6 national vend en moyenne par mois 

1.500.000 litres. Sa marge brute s'leverait donc 12.750.000 FBu. En supposant un taux de charge 

d'exploitation de 50% lentreprise aurait un b~n~fice net suivant: 

12750.'100: Marge brute
 
6165.000: Frais de gestion
 

6584.750: B6n6fice avant imp6t 
-2963.137: Imp6t de 45% 

3621.613: B~n~fice net c'est Adire 2,3 FBu /.litre 

On se rend donc bien compte que ce montant est assez bas pour encourager des 

investissements nouveaux dans le secteur. L'augmentation des banfices depend non de la marge 

unitaire qui n'est pas tr~s attrayante mais du nombre de litres vendus donc des investissements d~jA 

instali6s. 
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(1) CAVIEZEL, L. & FOUGA, P.: "L'ajustement structurel, I'emploi et la pauvret6 au Burundi," 
Bujumbura, FSEA, juin 1989, p.39. 

(2) SICAT & VIRMANI: The World Bank "Economie Review," janvier 1988, pp. 22 - 38, estimation des 
services du Fonds. 

(3) CAVIEZEL, L. & FOUGA, P.: "L'ajustement strucutrel, 'emploi et la pauvret6 au Burundi," 
Bujumbura, FSEA, juin 1989, p.31 
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Le programme d'ajustement structurel au Burundi reste un sujet trbs peu connu dans le public 

non specialis6 de notre pays, m6me s'il en est &la fin de sa deuxibme phase. Sans revenir sur les 

axes pricipaux qui caractdrisent les programmes d'ajustement strcutrel il y a lieu de souligner qu'il 

contient deux phases importantes 6 savoir: la stabilisation et la relance de la croissance A travers des 

changements structurels de I'6conomie. 

La fiscalit6 est un instrument de politique economique qui est largement utilis6 dans les deux 

phases enumer~es ci - haut. L'Etat occupe une place predominante dans I'6conomie burundaise, 

comme il est indiqu6 dans le papier prepar6 par la Chambre de Commerce et de l'Industrie les 

recettes de '6tat represente pros de 29% du PIB commercialis6 en 1989 et ses investissements vont 

repr6senter en 1990 pros de 80% du total des investissements. 

Dans [a phase de stabilisation, les efforts m~n6s ont entre autres vis6 la reduction du d6ficlt 

budg6taire qui avait pour cause une politique budg6taire tr~s expansionniste vers le d6but des ann6es 

80 avec les consequences inflationnistes bien connues et de la deterioration de la balance des 

paiements. Dans la phase de restructuration, en complment aux mesures de politique 6conomique 

visant A r-duire les distortions de toute nature resultant d'une politique trop inerventionniste dans 

I'6conomie, la fiscalit peut jouer un r6le important en cr6ant les incitations n6cessaires 6 la relance 

des investissements priv~s qui sont indispensables Aune croissance 6conomique durable. 

L'objet de ce papier est de pr6senter certains principes de finances publiques pour guider la 

r6flexion sur la mesure dans laquelle I'etat a eu ou peut recourir a la fiscalit comme un instrument 

dans sa politique d'ajustement structurel. A cet effet je me propose de faire une brbve pr6sentation 

des caract6ristiques des d6penses publiques au Burundi et en indiquer la relation avec le regime de 

taxation. Ensuite une pr6sentation des diff6rents types de taxes sera faite en faisant rdf~rence a leur 

structure dans le revenu de I'tat. Cette description va nous permettre de pr6senter les propridt~s de 

chaque principes de la taxation par rapport aux principes de la taxation optimale. Les principes de la 

taxation optimale mettent en 6vidence certaines insuffisances du regime actuel de taxation dans leur 

Inefficience et dans leur aspect peu indicatif &I'6pargne et Al'investissement. 

A la suite de cet exercice, il apparaft urgent de lancer une reflexion large et profonde sur les 

ndcessit6s d'une reflexion sur la r6forme du r6gime fiscal et les grands axes de la r6forme pour 

adopter une structure de la taxation r~aliste qui ne d6courage pas l'6pargne et qui tient compte des 

besoins de d~veloppement du Burundi dans son cadre national, rdgional et international. 
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LES DEPENSES PUBUQUES 

R1e de I'tat dans I'6conomie 

Dans les livres de base d'6conomie politique et de finances publiques, ilest reconnu que I'6tat A 

une responsabilit6 sociale en assurant dans une certaine mesure un r6le de production, de 

redistribution des richesses, de stabilisation de I'6conomie et de promotion du ddveloppement. 

Suivant le type de socidt6, I'6tat peut assurer lui - m~me la production des biens et services ou 

d6lguer cette responsabilitd au march6. Toutefois il y a une large catdgorie de biens dits biens 

publics qui ne peuvent pas 6tre produits par le march6, comme la defense nationale, la justice, etc... 

Les besoins de I'6tat pour ses programmes de production, redistribution, stabilisation et de 

d~veloppement exigent une mobilisation des ressources dont ;a source principale provient des imp6ts 

et taxes. Pour ce qui est du programme annuel, I'btat adopte un budget des ddpenses quii peut 6tre 

scind6 en ddpenses courantes ou en ddpenses en capital. Au Burundi ces deux programmes de 

d6penses sont connus comme le budget ordinaire (B.O.) et le budget extraordinaire d'investissement 

(B.E.I.). 

Le programme des ddpenses r~presente des choix op~rds par le gouvemement pour atteindre 

certains objectifs de bien - 6tre de la socidt6. Gnkralement pour pouvoir 6valuer les objectifs dI 

budget et de sa structure il est parfois ndcessaire d'approfondir les mdcanismes de selection des 

programmes inscrits dans le budget. La thdroie des choix publics (public choice theory) indique les 

diffrents m~canismes par lesquels la socidt6 peut expriner ses pr6fdrences et ses priorit6s. IIest 

aussi accept6 que les choix retenus par les reprdsentants de la communaut6 devraient tre refletds 

dans le budget et ils sont financ6s par cette derni6re qui espbre en retenir les bdn(fices. Cette 

philosophic justifie par exemple que dans certaines structures budg6taires, on constitue des fonds 

speciaux pour 'ducation, les routes, etc... 

Structures budg~taires 

Au Burundi nous avons deux types de budgets: I un pour les opdrations courantes de I'6tat et 

I'autre pour les investissements publics. Y-a-t-il un merite As~parer les deux types de budgets? Nous 

allons essayer de r~pondre Acette question Iorsque on va succintement presenter les qualitds d'un 

budget. 

En revenant aux structures du budget, ilconvient de rappeler les pricipales rubriques du budget 

de ddpenses courantes; il s'agit des ddpenses en biens et services n~cessaires au fonctionnement des 

services publics (68% du total des d~penses courantes), le paiement des int6r~ts (15%) et les 

transferts (16%). Les d6penses courantes ont reprdsent6 en 1989 15% du PIB au prix du march6 

estim6 & 173214 millions de francs Bu, soit 25% du PIB commercialis6. Le service de la dette 

ext6rieure a represent6 pros de 44% des recettes d'exportation, cela d6montre le poids excessif de 

'endettement ext6rieur sur I'economie et la situation devrait encore 6tre plus pr6occupante aprbs le 
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r~adjustement mondtaire intervenu au mols de novembre demier (-15% par rapport au DTS) et la 

r6duction des recettes attendues en devises suite A la baisse sdvbre des cours du caf6 (une 

aggravation du deficit de la balance commerciale de l'ordre de 3,5 milliard est projet6e pour 'exercice 

1990). 

Les recettes courantes du budget sont estim6es A 31244 millions de francs Bu, en 1989 font 

ressortir une 6pargne publique brute de 4993 millions de francs Bu, mais il convient de souligner que 

dans les d6penses courantes il n'est pas tenu compte des charges r6currentes qui reprdsentent 

I'amortissement du capital public. Ceci ramenerait '6pargne publique nette Aun niveau n6gatif. 

L'execution de [a loi des finances est complique par l'existence d'une multitude de compte hors 

budgets (plus de deux cents d'aprbs les services de la Comptabilit6 publique) et des fonds speciaux. 

Les comptes hors budgets rendent difficile la transperence dans la gestion des ressources publiques 

et la multiplication des fonds speciaux cause de serieux problbmes dans la gestion de la trdsorerie de 

I'tat. Les fonds speciaux sont en pricipes justifies pour s'assurer que certaines activit6s ne sont pas 

neglig6es lors de I'allocation des ressources et permet de guarantir que les fonds seront utilis6s pour 

les services desires par les b~n~ficiaires. IIfaut reconnaftre que le systbme d'dmarger des fonds pour 

unusage special presage d'une certaine faiblesse dans I'allocation des ressources par le systbme 

budg~taire. 

Les inconvenients majeurs du systbme de fonds speciaux sont relatifs b la comptabilitL des 

operations financibres de 1'6tat et Ala gestion de sa tr6sorie. L'6tat se retrouve parfois dans une 

position budg~taire d~ficitaire et est oblig6 de faire recours 6 'emprunt alors que certains des comptes 

des services ou des organismes affili~s sont exc~lentaires. Une autre cons6quence pour satisfaire 

des besoins parfois non prioritaires et les ressources mobilisdes ne sont pas toujours lies aux 

d6penses r~elles programmdes pour 'activitM. Cette situation a prevalu pendant un certain nombre 

d'ann~es au Burundi, mais il faut noter que I'6tat utilise de plus en plus les ressources des fonds 

speciaux pour les besoins de financement du budget courant. Le fonds routier national, fonds special 

carburant et fonds de promotion 6conomique ont W repris dans recettes courantes des 

administrations publiques. 

M~me si I'id6al consiste A avoir un budget gdndral consolid6 qui regroupe les budgets des 

ddpenses courantes et de capital, il est utile de garder une pr6sentation separLe pour mettre en 

evidence entre autre les d~penses en capital qui peuvent donner une mesure des efforts consentis par 

I'6tat dans le processus d'accumulation du capital n6cessaire pour assesoir les bases d'une 

croissance 6conomique. Toutefois il est bon de remarquer que le budget d'investissement n'est pas 

un indicateur complet de la contribution du gcuvemement 6 la croissance dconomique. En effet 

certaines depenses courantes contribuent incontestablement 6 la croissance en assura le maintien des 

capacit6s des facteurs de production (e.g. d6penses d'6ducation et de sant6). 
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Le gouvemement a embrass6 un programme de r6forme dans la programmation des d~penses 

publiques (PDP - PIP) et de r~forme budg~taires et comptables qui s'attaquent &beaucoup des 

lacunes enumer5es ci - haut. Ces r~formes si efles sont men6es Abon terme pourront permettre une 

meilleure gestion du processus budg~taire en rapprochant davantage les choix budg~taires annuels 

aux objectifs des politiques sectoriels des ministbres et du plan de d6veloppement. Le processus de 

s6lection etla qualit6 des programmes des d~penses restent le coeur m6me de la rationalisation des 

choix techniques qui seront mis en oeuvre, la question a un contenu politique non n~gligeable qui 

rend difficile Aterme 'evaluation des resultats des r6formes sur des bases purement techniques. 

L'6tat a certes entrepri. de rWformer le processus des d~penses publiques en am6liorant leur 

programmation et les m~thodes de gestion de ses operations financi~res ce qui pourrait contribuer A 

mieux 6valuer sa contribution Ala croissance 6conomique. Mais nous savons par ailleurs qu'il ne suffit 

pas d'arr&ter un programme de d6penses pour atteindre ses objectifs, mais i1importe d'adopter un 

mode de financement appropri6 pour reduire les effets n~fastes sur le bien - 6tre des membres de la 

soci6t6. En effet le financement des d6penses publiques par recours Ala taxation, a I'emprunt ou Ala 

creation mon6taire aura des effets diff6rents sur 1'6conomie en terme d'efficience ou en terme d'6qut6. 

LA TAXATION 

GUn6ralitfs 

Le systbme de taxation est un domaine trbs vaste, nous avons choisi de limiter notre presentation A 

la description des diff6rents types de taxation en vigeur regroup6s sous deux rubriques: les taxes sur 

les biens et services produits ou 6changes et les taxes sur les revenus ou la propri6t6 des personnes 

physiques et morales. Le premier type de taxes se classe dans la catdgorie des taxes indirectes et le 

deuxi~me type se classe dans la catdgorie des taxes directes. Chaque cat6gorie de taxes sera 

analys~e pour mettre en evidence ses propri6t6s, c'est & dire sa capacit6 A r&Iuire les effets de 

distorsions lips 6 [a plupart des taxes ou ses effets sur I'6quit6 dans la distribution du fardeau fiscal. 

Le type de taxe id6al est l'imp6t de capitation (poll tax) parce qu'iI est I6 sur I'individu en 

fonction de son sexe ou son Age et il n'y a den que I'agent 6conomique peut faire pour r6duire les 

effects de la taxe et pourtant il ne pourra pas modifier son comportement en termes d'activit~s 

6conomiques. C'est l'imp6t efficient par excellence mais on ne peut pas dire qu'il est neutre parce 

qu'il affecte le revenu des agents 6conomiques. Ce type d'imp6t n'est malheureusement pas 6quitable 

parce que des personnes ayant des revenus diff(rents payent les m~mes montants sans tenir compte 

de leur capacit6 contributive, ce qui rdsulte dans une redistribution indgale du fardeau de I'imp6t en 

ddfaveur des couches les moins nanties. Ce type d'imp6t a pratiquement disparu parce que 

politiquement impopulaire et aussi parce que le potentiel de ressources A mobiliser est faible par 
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rapport aux besoins de financement de l'6tat. L'Angleterre de Mme Thatcher est en train de faire 

revivre I'exprience mais apparement avec un coOt assez 61M. L'imp6t de capitation a t aboliavec 

I'accession du Burundi a l'ind6pendance. 

Comme ilest souvent le cas en analyse 6conomique, ily a confift entre les objectifs d'efficience et 

les objectifs d'6quit6, et selon les sensibilit6s de chaque socidt6 et les problmes 6conomiques du 

moment. ilest difficile d'obtenir un 6quilibre parfait entre ces deux objectifs dans n'importe quelle loi 

fiscale. On pourrait dire que pour un pays comme le Burundi les preoccupations d'augmenter la 

production sont prioritaires et pourtant l'objectif d'efficience 6conomique peut paraitre predominant 

sans pour autant negliger entibrement I'aspect redistribution Atravers des programmes en faveur des 

populations les p:us defavoris~es. 

Principes de Ia taxation optimale 

La question se pose en termes de consequences sur le comportement des agents 6conomiques 

lorsqu'ils ont a faire face Aune taxation directe ou indirecte. Dans toutes les soci6t6s nous observons 

que les deux modes de taxation coexistent, toutefois leur importance relative dans le total des revenus 

fiscaux varient d'un pays 6 I'autre avec une certaine relation entre la structure de la taxation et le 

niveau de dveloppement 6conomique de chaque pays. Nous allons voir plus bas que la part de la 

taxation indirecte dans les recettes totales de 1'6tat a repr~sent6 plus de 64% ces deux derni6res 

annees, ce profile des recettes nest pas conform6 Ala situation des pays industrialis6s ob la part de la 

taxation directe est la plus pr&lominante. 

Nous allons examiner tour 6 tour la taxation indirecte et la taxation directe en mettant en evidence 

leurs effets sur la distortion des prix et sur le choix entre consommation pr~sente et consommation 

future (6pargne). Soulignons que dans certaines circonstances la taxation directe et la taxation 

indirecte sont parfaitements 6quivalentes. Cette 6quivalence pr6vaut lorsqu'on applique un taux 

uniforme de taxation sur les biens et services ou lorsqu'on applique un imp6t direct qui est 

proportionnel sur les revenus professionnels. 

Taxation indirecte 

Dans une economie ob le march6 des biens et services est concurrentiel, avec une distribution 

donn6e des richesses, il existe un niveau g6ndral des prix qui dquilibre tous les marches des biens, 

des facteurs de production et le marchd financier. Cet 6quilibre permet une allocation efficente des 

ressources mais rien nassure que la distribution des revenus qui en r6sulte est 6quitable. Nous 

reconnaissons cependant que dans la rMalit , l'organisation des march6s est plus proche des modules 

d'oligopolies et de monopoles que celui de la concurrence parfaite. IIy a donc des distorsions lies 

151
 



h la nature des march6s mais aussi des distorsions qui sont dues au systbme de taxation, d'ou 

I'exisence certaines inefficiences dans I'allocation des ressources. 

Si I'on s'6carte quelque .-eu des preoccupations de la redistribution des revenus, il y a lieu de 

considerer qu'un regime de taxation indirecte sera optimal si le taux appliqu6 A chaque cat~gorie de 

bien est inversement proportionnel A I'6lasticit6 prix de la demande de ce bien (Ramsey 1927). Ceci 

permet de minimiser le poids mort ou le degr6 d'in6fficience introduft par la taxe. Par exemple en 

vertu de ce principe les biens de premiere n~cessite devraient subir le taux de taxation le plus 61v6. 

Ce vieux principe de finances publiques a connu une 6volution pour tenir compte de 

I'interd~pendance des marches. 

Pour 6tendre cette analyse Aun modble d'equilibre gdn~ral qui tient compte de la sensibilite de la 

demande d'un bien au changement des prix des autres biens et aussi de I'aspect redistribution des 

revenus, [a th~orie optimale de [a taxation suggbre que la taxe la plus 6lvee soft lev6e sur les biens 

compl6mentaires au loisir comme les biens de luxes, cigarettes, les alcools et les activit6s recr~atives 

mais aussi en maintenant un niveau ad~quat de taxation pour les biens Ademande in6lastique pour les 

raisons d'efficience. 

Cette propostiion de la taxation optimale s'6carte du taux uniforme qui seraft appliable A tous les 

biens, elle permet en revanche d'attenuer la critique que la taxation indirecte est essentiellement 

regressive et poutant inquftable. 

Taxation directe 

La th~orie de taxation optimale du revenu recommande que le taux de taxation soft lin6aire avec 

un niveau d'exemption pour des revenus devant recevoir une subside. Les taux marginaux devraient 

6tre bas et il convient de souligner qu'un systbme de taxation optimale n'est pas conqu comme un 

instrument de r6duction des in~galiftes. 

La preoccupation principale est de mettre en place un syst~me de taxation qui ne d~courage pas 

I'6pargne et les investissements et qui ne fait pas obstruction 6 l'offre de travail pour les individus 

haute productivitd (trs grande abilit6). 

IIest par ailleurs g~n~ralement accepte qu'iI est plus efficient d'op6rer des transferts au profit de 

certains ban6ficiaires plut6t que de subventionner des activitds improductives pour procurer des 

revenus aux m~mes b~n~ficiaires. Ce principe va contre la politique de r~gionnalisation de certaines 

activit6s 6conomiques accordant des avantages particuliers 6 des entreprises pour s'6tablir dans 

certaines zones (voir le code burundais des investissements pour le r6gime des entreprises 

d6centralis6es). Cette afrimation est Anuamcer parce que I'op6rateur priv6 peut ne pas capturer des 

dconomies externes ce qui justifieraient les subventions indirectes de I'6tat pour promouvoir Iactivft6 

6conomique dans la zone indiqu6e. 
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La th6orie modeme de la taxation optimale des revenus n'aborde plus uniquement le r6gime des 

imp6ts sur les revenus sous I'angle de progressivite des taux marginaux, elle se prkoccupe aussi des 

questions d'efficience et de manque d'incitation pour '6pargne et de I'insuffisance de I'investissement 

n~cessaire pour stimuler la croissance 6conomique. 

Pour 6tre operationnelle, la th6orie optimale de la taxation exige un recours stimulant6 A un 

syst~me de taxation sur la consommation et sur les revenus plut6t qu'un choix entre l'un ou I'autre 

mode de taxation. En effet dans un monde ou ily a des distortions cr66es par les march6s la taxation 

optimale sur les biens et services contribuent Ar~luire les inefficiences et contribuent partiellement au 

financement des lirnites inf~rieurs non soumises a l'impot sur les rvenus pour 6viter que la 

differentiation des taux ne soient trop progressives pour les cat6gories Ahauts revenus. 

REFLEXIONS SUR LES AXES DE LA REFORME FISCALE 

Effort fiscal 

L'effort fiscal, mesur6 par le degre d'utilisation de la capacitM contributive, a W relativement bas. 

Le ratio des revenus fiscaux sur le PIB repr6sente 15% tendis qu'il 6tait A environ 13% entre 1984 et 

1987. On ne peut pas associer cette augmentation Aun accroissement de la pression fiscale m~me si 

I'augmentation des recettes nest pas due 6 une croissance du PIB. Le gouvemement a fait des efforts 

consid6rables dans la recuperation de la dette et les dividendes dues par les entreprises publiques. 

Dans tous les cas, le ratio de 15% reste moyen par rapport aux normes intemationales qui consid~rent 

18% comme parfaitement acceptable. Ceci ne devrait en aucun cas 6tre interprdt6 comme une 

indication AI'autorit6 budg6taire qu'il reste encore une marge pour augmenter les taxes devant 

financer une expansion des d~penses publiques. Ce ratio indique par ailleurs le degr6 de diversion 

des ressource.s au d6triment de la consommation privwe. 

L'61asticitM de la taxation qui donne une mesure du pourcentage d'augmentation des recettes 

fiscales par rapport au pourcentage d'augmentation du PIB est estim6 A 0.75% pour le secteur 

modeme. Cette 61asticit peut 6tre augmente par un 6largissement de la base et aussi par une 

am6lioration du rendement fiscal. 

Nous avons vu plus haut qu'une taxation excessive peut rapidement d~stabiliser les capacit~s 

productives en affaiblissant les incitations 6conomiques et en encourageant I'6vasion fiscale. 

Un lien existe entre I'6vasion fiscale et les taux 6lev6s de taxation, il faut ajouter &cela la 

complexit6 de la Ioi fiscale ainsi que le proc6dures d'admir'istration qui aujmentent I'incetitude du 

contribuable sur =es montants definitif dCis au tr6sor. Certains e peits en finances publiques ajoutent A 

ces facteurs la faiblesses des salaires des contributions. 
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La pression fiscale donne une indication du degre d'dviction du secteur priv par le secteur public 

dans l'utilisation des ressources, mais ce n'est pas un Indicateur appropri6 de l'effet indicatif de la 

taxation sur les investissements priv6s. L'instrument d'analys6 de rl'mpact du systbme de taxation sur 

les Investissements est le concept du taux effectif de taxation. Ce demier comprend le taux moyen 

effectif et le taux marginal effectif de taxation. Ces deux parambtres peuvent 6tre 61argis dans leur 

d6finition pour inclure non seulement les taux d'imposition des revenus professionnels des soci~t6s 

mais aussi les taux sur l'imp6t r6el (imp6t sur la propriet6) pay6 par les soci6t~s. 

Le taux moyen effectif peut btre d6fini comme le ratio du total des imp6ts A payer sur les 

b6n6fices avant imp6t. Cette m6thode illustre le flux des revenus des soci6t6s vers 1'Ntat, elle donne 

une bonne indication du fardeau fiscal mais elle ne donne pas une me-sure de comment le r6gime de 

taxation va affecter les investissements futurs. 

Le taux marginal effectif de taxation est un meilleur indicateur de l'effet de la taxation sur les 

incitations A investir, il est d6fini comme le ratio du differentiel entre le taux r6el anticip6 de rentabilit6 

avant imp6t et le taux rentabilit6 avant imp6t. Le taux margiani effectif de taxation repr6sente les 

charges fiscales anticip~es suite 6 un investissement incr6mental (additionnel). 

Tres peu de travaux de recherches ont 6t entrepris pour essayer de d6terminer les taux effectifs 

de taxation dans les diff6rents secteurs industriels au Burundi. Seule une etude vient d'&tre initi6e par 

[a Banque Mondiale pour pouvoir 6valuer les distortions pouvant exister sur les taux internes de 

rentabilit6 exig6s sur les diff~rents projets dans un nombre limit6 d'activit6s industrielles. L'utilit6 de 

tels travaux est qu'ils permettent d'orienter l'investisseur potentiel vers les secteurs les moins fortement 

soumis &la taxation, mais Us peuvent aussi inspirer aux autorit6s responsables de la r6forme fiscale 

une strategie de r~duire les distortions sectorielles pour aboutir A une allocation plus efficiente des 

ressources. 

Renforcement de l'efficacitM de 'administration fiscale 

Aprbs I'achbvement de la r6forme fiscale qui dolt aboutir 6 une simplification de la legislation 

fiscale et une meilleure formulation des politiques fiscales, il va ftre possible de s'attaquer aux 

probl~mes d'organisation et de prc~dures de I'administration fiscale. 

On dolt tenir compte que le concept d'int~rdt public justifiant la contribution volontaire A l'imp~t 

n'est pas encore un ph~nom~ne intdroris6 dans notre culture. Le manque de structures participatives 

de la population dans 1'M1aboration des programmes de d6penses publiques n'est pas 6tranger A la 

situation ob le paiement de I'imp6t n'est pas considdr6 comme un devoir par les contribuables. Le 

succes des politiques fiscales depend de la perception du public quant leur opportunit6, c'est ainsi 

que des programmes de d~penses vont regevoir un large soutient lorsque le besoin et la qualit6 du 

produit ou des services associ~s Aces programmes sont clairement justifi6s aux yeux du public. 
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En plus des am6liorations techniques dans la gestion des d6clarations d'imp6t, les procedures 

d'analyse des dosssiers doivent 6tre connues du contribuable pour rduire 1'616ment d'incertitude 

dans le montant des taxes r6elment dues. Ceci pourra am6liorer la qualit6 des redressements fiscaux 

et les d6lais de paiement de l'imp6t seront 6court6s. La reduction du pouvoir discr6tionnaire des 

fonctionnaires dans le calcul des redressements fiscaux r6duira les incertitudes dans la gestion de la 

tr6sorie des entreprises et aussi contribuera Adiminuer les coOts li6s Ala corruption une fois que les 

taux statutaires d'imposition auront t6 r6duits. 

R6gime fiscal du capital 6tranqer 

La faiblesse de 1'6pargne int6rieure oblige le Burundi Aavoir recours A1'6pargne ext6rieure et cela 

s'est fait par un moyen relativement peu on6reux Asavoir I'emprunt concessionnel. Mbme si jusqu'A 

present le pays a eu recours plus largement Ar'endettement public (96% du total de I'endettement 

ext6rieur), c'est un moyen de mobilisation de ressource relativement limit6e pour l'investissement 

direct de capitaux 6trangers surtout dans les secteurs productifs. 

L'exp6rience montre qu'il ne suffit pas de mettre en place un code des investissements g6n6reux 

pour attirer des capitaux 6trangers. La politique en matibre de changes paratre plus Importante que 

les avantages fiscaux accord6s par les codes des investissements. Une certaine flexibilit6 dans la 

politique de change peut renforcer les avantages fiscaux accord6s par le r6gime de taxation du revenu 

du capital 6tranger. Le coOt associ6 Acette demarche ne parait pas demesur6 pour les besoins de la 

gestion des r6serves en devises, nous savons qu'un contr6le de change tr&s reglement6 ne parvient 

pas toujours endiguer la fuite des capitaux qui peut se faire par la surfacturation des importations ou 

la sous - 6valuation des exportations ou la prolif6ration du march6 parall~le des devises. 

Malgr6 que le Burundi soft un march6 relativement petit, le systlme de taxation du capital dolt 

offrir un taux de rentabilit6 qui soit au moins 6gale au taux de rentabilit6 assur6 dans le pays 

exportateur de capitaux. IIest donc n6cessaire de mener les 6tudes du taux marginal effectif de 

taxation pour appr6cier le coOt d'opportunit6 du capital afin de juger de la nLcesst6 de r6duire les taux 

statutaires d'imposition et le niveau appropri6 des reductions. 

Le code des investissements devrait tre revu parce qu'il contient des dispositions qui 

n'int6ressent pas n6cessairement les investisseurs 6trangers mais qui sont couteuses pour le tr6sor. 

Par exemple, accorder une periode de grAce de non paiement des imp6ts sur les b6n6fices n'est pas 

n6cessairement un avantage lorsque les profits rappatri6s sont sujet 6 des imp6ts dans le pays 

d'origine. La p6riode de grAce peut au:i inciter les investisseurs A Investir dans des projets 

d'investissement de courte dur6e plut6t que des investissements de long terme. 
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Des accords fiscaux devraient ftre envisages avec certains pays exportateurs de capitaux pour 

favoriser la mobilit6 des capitaux et aussi assurer la securit des L.apitaux investis dans les pays 

respectifs. 

CONCLUSION 
Des mesures de r6formes fiscales sont en cours dans le domaine de I'imp6t sur le revenu 

professionnel comme relev6 dans le papier present6 par P. Nyamoya et J. Hakirimari de la Chambre 

de Commerce et de I'Industrie, la reduction des fourchettes d'imp6t A4 dont le taux maximum serat 
de 35% est un pas dans la bonne direction. IIest toutefois difficile d'envisager une r~forme sur les 

revenus sans tenir compte des r~formes dans le domaine de la taxation indirecte parce que les deux 

devraient Ct, e integr es dans le contexte de I'6conomie burundaise. 

Comme on I'aura remarqu6, l'utilisation de la taxation comme un moyen d'incitation b 

I'investissement priv6 ou comme un instrument de mobilisatlon de ressources pour financer les 

d6penses publiques, connait des limitations. La coherence des mesures de politique mondtaire, 
reglemehtation financibre, politique des prix sera indispensable pour crier un environnement favorable A 

la croissance 6conomique et au succes du programme d'ajustement structurel. 
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