
oprtonWtO~omnCoC ~ ert~ 

integrati~n regi~inales 
en Afriqtue de I'4Z~test 

La cal/h/h CINERGIE a C"ICI C-1C-16c par /o CILSS Ca1le Clb~ chl Sahel 
g4race(ail lillal)(ollal die 

141F ~ ___INTERNATIONAL.9 

- SAMENWERKING r 
AC ID I USAIDrr 

Aitil Ii') I 



Ct deC (I()CLI11i12it', 1itil1 SLII IC S 1u112 

dCuttuctu (l 'T 1ICI ItLi cIIIIRAIll k 'iiE t itui (]ts 1IC c l II hii~ i ;I-1IC S iki Iill l n.;iIN1L.tis.miim 

al -ilo~oIlu (,11 t acii dii lius IM111 O~l. IX S111LI'iiiviic iti scIIIIsiiici L'IItI cxciiiptiCs.111 PIS(L ICC4 

-lllr d"t'uci i helts (11 t '111CiiIi iiiptnli Ic I.iiiil C i1(I'Tl i Siii 

- itviaiccs (Fdiiili (I c studc faice atix IIIIIII-S, Fei'ciiis dii Sahel... 1 

4.IIF'FII ISI( N 

I tilcJicillit'c tiil isittit t'siixc par le Cili. Par la sujic. ia diffuisioni csi coni&~ atix cenres suivants 

Euirope Asie 

V/iIalA1it'hl it dci Alan /i'lraund bacrtiuaialCtutp. Cetremi Bilding 
/?P 5(135 /10-5 1Iut'uaI Ia ntiia-a-t/i 
'4(12 AIONIlELLIE? ccet/' - Francei S/iiijuin-kii - TOKYO) 162 - .lapon 
7lhtplfnn .' (330Itt7-( I-5S-01 Tlthphic : (S'! 3-2(i9-32-0/ 

..X n triijie (iiI Nordi Afriquei 
'tat' Nai'?c - Univttujit Lavala(litcal1 0407) IWNAOIi'C - Itistitit till Sahitl
 

It/'( uit 'liar/t(it, Kantlnu 'I.II'
nJan-Ch 1531
 
Q - ( 'tuada GLK 7/'4 BIAMAKO) - Ali
 

Id1i'-pholic :11-41S) 050-54-4S Iilthl/anc : (223) 22-21-78
 

1:ii 01111Ct.IC ('11i1)1 LHICc till laifdeti Ri~scii dttciieirci~ie iitaiothnti siir le Sahel. qiti s'appira stir Ics quiu'c 

4. (:ONSI L'IAION 

OiNItiis titlciill'iStlilIII;iiil dii tiii ('lu1 iisputlili daiits ls ceilres de diffusionitS IC hinOds laiiiiiirc Shillf 
CIItiiitt'rcs ti-1iCSSiis ci hClvti clrc ctiiIus tI Paris ;I I'idicsse silivallic. 

NICUlc Isibeille 'uttiigsIliodiutiiiet'j 
9)4 ric C'hard~n Laaili - 75)1 ( PAR IS 

'FtApiii ulc (301-i1)45-24t95 
'-86 I ii 133-il 45-24-96-32 

tJilt baise tic doullis bibhitugaphiitIS titilillinilt ;I&lt &ithi ' pitI It: ('itib) (1iiSaudeei Ie (Centrte tic IutD&iiipI'elilli 
de~ i()('i)L pouir aitii~imir ]I duiIi ditc I)ith ullii~itilli siI ic Sihl. (eld)id ac tic litlllics ituirie siir 
NiIRO-iSlS. loituiit I NS( cTiILlCl iiii eis Rsciij interniahutia1 titvilolpari I L' citiiit tars& 1Ciiciihit'cs tIII 
Iii ii t rilaioll i sitlr itc titvti ti i clil i. 

('tubI (]ii Saudle - ( )( ' 
2 rue A nil P ascalI 

75775 PARIS cedex 16 - Fiance 
]Viephoie: (33-I ) 45-24-82,A)I 
ik6lex :F6u40048l ()(') Pis 

T-'x:133-I) 45-24-90-31I 



COOPERATION ET INTEGRATION REGIONALES
 
EN AFRIQUE DE L'OUEST
 

Contribution A la connaissance 
Aipartir des travaux entrepris
 

dans le cadre CILSS/Club du Sahel/Cinergie
 

- Rdflexions des bailleurs de fonds
 
sur leurs programmes dans ces dornaines
 

BRAH Mahamane
 
PRADELLE Jean-Marc
 
D'AGOSTNO Victoire
 

Les idtles exprimees dans ce document le sont sous la responsahilittf de son auteur ei tie refltent 
pas ncressairement les vues du CILSS, de I'OCDE, du Club du Sahel, de I'unite CINER(IE ou de la BAD. 



Contributionh la connaissance
 
t partirdes travaux entrepris
 

dans le cadre CILSS/Club du Sahel/Cinergie
 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION ............................................... p.
 

DES ECLAIRAGES NOUVEA IX SUR LES REL4TIONS 
COMMERC'ALES ENTRE PAYS DE LA REGION ...................... p. 4 

QUELLES PERSPECTIVES, QUELS ENJEUX SE DEGAGENT POUR 
L'INTEGPiRTION REGIONALE LN AFRIQUE DE L'OUEST ? ............ p. 12 

COMMENT FACILITER L4 PRISE EN COMPTE 
DES ENJEUX REGIONAUX ? .................................... p. 19 

CONCLUSION ................................................ 
p.25 



L'INTGRATION REGIONALE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Contribution A la connaissance h partir des travaux entrepris 

dans le cadre CILSS/Club du Sahel/Cinergie 

Les perspectives d'int~gration r6gionale en Afrique de l'ouest ont repris recernment 
une place importante dans les d6clarations des chefs d'Etat de la r6gion et dans les forums 
de r6flexion des agences de coop6ration, comme en tfmoignent le trait6 d'Abuja, adopt6 en 
juin 1991, et l'accent mis sur l'int~gration r~gionale par la Coalition Globale pour l'Afrique.
Cet intdr&t pour l'intdgratior. &conomique n'est pas rcent : de 1960 i nos jours, tous les 
discours politiques des responsables afficains ont affirmn6 avec constance la n6cessit6 
d'int6grer les 6conomies africaines. Face aux difficult6s, voire aux blocages des mecanismes 
institutionnels mis en oeuvre pour promouvoir l'int6gration des 6conomies africaines, des 
voies nouvelles sont i prospecter. 

Le CILSS et le Club du Sahel y contribuent modestement depuis novembre 19X6,
grda - aux approches originales qu'ils ont dvelopp~es i partir de leurs travaux sur les 
echanges r6gionaux de cr6ales et de produits de l'd1evage. 

Les premieres observations qu'ils ont faites sur ces questions, qui furent dfbattues lors 
du s6minaire de Lom6 en 1989, les ont conduits ? 61argir leur champ d'observation au-delA 
des limites strictes des pays sah~liens. En effet, si ces demiers constituent une zone 
pertinente pour traiter des questions de lutte contre la d6sertification ou de pr6vention des 
crises alimentaires, en revanche, cette zone est trop restreinte d&s lots que l'on aborde les 
questions de march6s et, plus g6n6ralement, de d6veloppement. 

Dans ces domaines, on constate en effet que les pays sahfliens entretiennent des liens 
6troits avec leurs voisins c6tiers. Aussi, pour pouvoir intervenir de faqon pertinente dans les 
pays du CILSS, on doit &re en mesure de comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de 
I'Afrique de I'ouest. C'est pourquoi le CILSS et le Club du Sahel ont dfcid6 de travailler 
datis deux directions : 

1)6tudier la r~alit6 des inter-dfpendances en Afrique de l'ouest : lancement 
de travaux de recherche pour comprendre le jeu des principaux acteurs, les 
Etats, les producteurs, les commerqants et les consommateurs. 

.I
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2) promouvoir des espaces de concertation o6 les pays pourraient rdfl6chii 
ensemble A leurs politiques respectives :ce processus a 6t engag6 dans le 
sous-espace "ouest', le corridor central pour les produits de l'6levage2, et le 
sous-espace "est ' 3 

SCHEMATISATION CES SOUS-ESPACES REGIONAUX 

Les Secr6tariats du CILSS et du Club du Sahel ont poursuivi leurs travaux dans le 
cadre de ces espaces de concertation, avec l'appui de la cellule Cinergie, lanc6e pour assurer 
un lobby actif en faveur de l'intdgration r6gionale entre le Sahel et ]a C6te. 

La cellule Cinergie a commenc6 ds son lancement , tisser de nouveaux r6seaux 
aupr~s des responsables politiques comme des acteurs de la Socidt6 Civile, notamment 
Parlementaires, Chercheurs, Entrepreneurs et Journalistes. Elle s'est 6galement ten,: :u 
contact des principaux forums de rdflexion sur l'int6gration r6gionale en Afrique .- l'ouest : 
Reunion du Comit6 d'Aide au D6veloppement de I'OCDE (Paris - septembre 1992),
Symposium sur l'Union Mon6taire Ouest-Africaine (Dakar - dfcembre 1992), Conference sur 
l'intfgration et la coopdration r6gionales en Afrique sub-saharienne (Clermont-Ferrand, 
ddcembre 1992), Confdrence de I'IFPRI sur l'int6gration des marchds agricoles en Afrique 
de l'ouest (Dakar - d6cembre 1992), Conf6rence internationale su" l'intdgration de I'Afrique 
de l'ouest, CRDI, Dakar - janvier 1993. 

La cellule a lanc6 avec les Secrftariats du CILSS et du Club du Sahel des enquftes 
sur le secteur priv6 en g6n6ral. Elle a rfalis6 un bilan de I'action des organismes r6gionaux. 
Elle pilote 6galement 1'6tude des perspectives de d6veloppement en Afrique de I'ouest, qui 
apporze des dclairages nouveaux sur les inter-d6pendances au sein de la r6gion.4 

Le sous-espace "ouest" comprend laGanzhie, laGuinee, laGuinle Bissau, le Mali, la Mauritanie etle 
Senegal. II correspond d /a grande Stnegambie, dont I'histoire est dJcrite par Al. Boubacar Barry. 

2 Ce corridor rassemble principalement leBurkina Faso, to Cte d'lvoire et le Mali. Des relations 

commerciales existent aussi alec le Ghana etle Niger. 

3 Le sous-espace "est"correspond d la zone d'emprise directe du Nigeria. licomprend leNigeria etses 
voisins. 

Le rapport d'activite du projet Cinergie presente plus en dtItail ces activites.(nz (mars 1993). 
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Ces travaux apportent des dclairages nouveaux sur les strat6gies rdelles des Etats vis-A
vis de l'int6gration rdgionale', et des interrogations sur les enjeux r6els qu'elle repr6sente 
dans la r6gion. 

Le document traite successivement 

des relations commerciales entre pays de ]a r6gion
des enjeux r6els de I'int6gration rdgionale en Afrique de l'ouest 
de la mani~re de favoriser h prise de conscience de ces enjeux. 

Le rapport est compldt6 d'une annexe donnant un aperyu rapide des approches
d'integration institutionnelles suivies par les Etats ouest-africains depuis I'ind~pendance. 

Une seconde annexe pr~sente la liste des publications effectufes dans le cadre du 
programme CILSS/Club du Sahel/Cinergie. 

Dans ce document, lanotion d'integraion rigionale, ou d'integration economique, estutilisde pour decrire 
une situation otl 'expansion des ,ehanges entre lespays intdgrs reposent sur lediveloppenent des
complementarites productives de ces pays. L'integrationassure don" o lafois une expansion des dbouchs 
etdes sources d'approvisionnement regionales. L'intigration regionale est une notion diffrentede lasimple
int'grat'on des narches, qui se produit des lors que des nwrchjs s'itendent au-deld du territoire national.
Elle repose sur une coneertation des politiques economiques et conunerciales. Elle est le r t'sultat d'une
ntgol iation, et represente doac un niveau eleve de cooperation. Le niv'eau :lro i'tant celui de I'ignoranfce 
ou du cotqfit Le niveau I celui de I'eitablissement du dialogue , etleniveau 2 celui de lacooperation
regionalh. au sens de la aise suir pied d'organismesfournissant des services techniques a plusieurs paYs. 
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I. DES IECLAIRAGES NOUVEAUX SUR LES RELATIONS COMMERCIALES 
ENTRE PAYS DE LA RIMGON 

Toutes les analyses r6centes sur les r6sultats des tentatives d'intdgration rdgionale en 
Afrique mettent en avant la faiblesse des 6changes intra-africains, souvent 6valuds A 5% 
seulement de ['ensemble du corunerce ext6rieur des pays d'Afrique sub-saharienne'. 

Dans le Sahel, la question des &changes est longtemps rest6e dans l'ombre, en d6pit
du fait que les taxes sur le commerce ext6rieur ont toujours constitu6 une ressource 
importante du secteur public. Les pays sah6liens et leurs partenaires des agences d'aide 
avaient commenc6 dans les ann6es 70 par dblhittre des strategies alirnentaires dans le cadre 
ferm6 des frontires nationales. Le rble de I'Etat monopolisait presque toute I'attention. La 
plupart des pays sahdliens condamnait alors les exportations de cdrdales, et r6primait
frdquemment les cc-mrneryants privds. Cela a longtemps masqu6 aux yeux des observateurs 
l'existence des flux trans-frontaliers. 

Les travaux conduits par Johny Egg et John lgi,6' ont apport une vision plus rdaliste 
du syst6-ne dchange en Afrique de l'ouest, en prenarit en compte les 6changes non 
enregistrds et en analysant le jeu des principaux acteurs, les Etats, les producteurs, les 
commergants, les consonunateurs, et l'influence de l'ext6rieur (marches mondiaux, aides au 
ddveloppement). 

Quatre constats mdritent en particulier d' tre soulign6s 

la propension des Etats a s'approvisionner sur les marchds mondiaux a 6td et reste 
forte ; 

cette propension a 6 renforcde par le ddveloppemcnt de r6exportations entre pays de 
la rdgion ; 

les strategies v~ritablement mises en oeuvre par les Etats ont eu des consequences 
ddfavorables sur les filibres vivribres locales ; 

ces strat6gies mettent en 6vidence l'6cart entre les intentions affich6es, favorables A 
l'intdgration rcgionale, et !ardalit6 des politiques appliqudes, strictement nationales. 

L'dtude des perspectives d lon, ternme publi6 en 1989 par la Banique nundiale indique que ta CEAO est le 
dispositifd intg4ratio qui a I ih'earfimctionnd. les &changesintra-conununautaires atteignant environ I0 
diucomlnerce total. 

On fail ici rt t rence d I ensemble du programme d'tude qu'ils ont entrepris depuis 1987, dont on trouvera 
une bibliographic en annexe du prsent rapport. 
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La Lentation de s'approvisionner suc les march6s mondiaux 

En d6pit de la faiblesse de leurs ressources, les pays ouest-africains ont consacr6 unepartie importante de leurs devises a importer des produits de consommnation partir des
march6s mondiaux. Cette propension , "consommer import6" a plusieurs origines, que l'on 
se linitera Aciter ici : 

les pays ouest-africains ont h6rit6 d'une 6conomie moderne extravertie, fortement 
dfpendante des relations avcc les ex-mftropoles. 

l'urbanisation rapide s'est accompagn6e d'une forte croissance de la demande en 
produits "modernes", que les filiires locales n'ont pas pu satisfaire, en raison 
notamment des bas prix mondiaux ;cette 6volution des modules de consommation 
s'est mErme d6,eloppde dan, certaines zones rurales8 . 

plusieurs facteurs se sont conjugu~s pour atiinuer la charge financi&re entrain6e par 
ces importations :ies subventions accord6es par les pays exportateurs, notamment pour
le b16 ou la viande, la libre convertibilit6 de la monnaie dans le cas des pays de la
Zone Franc, l'exploitation de rentes minierc.; et agricoles par des pays comme le
Nig6ria, la Guin6e et la C6te d'Ivoire ;les importations de produits de consommation 
ont galement b6ndfici6 d'une partie de I'aide au d6veloppement, sous forme d'aide 
alimentaire, ou d'aides Ala balance des paiements. 

Ce "biais" en faveur des produits import6s a t.bien analysd dans le cas des c6r~ales

grdce a la haute producLivitd des 
 zones de production, et aux subventions des pays

exportateurs, le b16 et le riz import6 arrivent aux consommateurs africains a un prix comp6fitif

(en dipit des taxes 
 prdev~es par les autoritds) ;ces produits importfs b6n6ficient d'une
qualit ri~guli~re et d'un approvisionnernent assez stir (les stocks mondiaux et cargaisons
flottantes) ;ilssont enfin plus faciles Apreparer et consommer. 

L'exemple des produits alimentaires est loin d'Etre isol6. 11reflbte au contraire une
situation tres courante dans la r6gion, qui importe des quantit~s croissantes de produits
alimentaires (cdr6ales, viandes, huiles v6g6tales,..) et d'autres biens de consommation
(vftements, vfhicules,...). La r6gion est en train de devenir, au dtrimnent des productions
locales, tin v6ritable "Souk" ob circulent toute une gamine de produits brad6s sur les march6s
mondiaux ;une tendance lourde, pr6occupant pour l'int6gration des &conornies nationales qui
devrait reposer sur l'exploitation des potentialit6s rigionales. 

La p(n6tration des marchandises importes est renforc~e par le ph6nom ne des 
reexportations clandestines 

Les travaux sur les espaces r6gionaux ont mis en 6vidence l'existence de flux,
informels ou clandestins, organis6s par les r6seaux marchands. 

8 Conmw lestravautr des equipes de Michigan Slate Universir. l'ont lien ,wntrd. 
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Ils ont r6v6ld que les commerqants tirent parti des disparitds des politiques suivies par
les pays de la r6gion, politiques de prix, politiques cominerciales ou politiques rnondtaires. 
Certains commerqants bdn6ficient en outre de complicit6s dans l'administration et dans le 
personnel politique. 

Prenons l'exemple du riz. Le riz est produit par plusieurs pays, dont certains 
ont lourdement investi dans I'irrigation. Ces pays taxent les importations pour
limiter ]a concurrence du riz du march6 mondial, beaucoup moins cofIteux que
le riz local. D'autres pays, voisins, ont choisi de ne pas investir dans ]a
riziculture et importent librement le riz. Le diff6rentiel de prix ainsi crdd peut 
&tre important. I1rend attrayant le commerce trans-frontalier :ain:;i, les flux 
de r6exportations clandestines repr6sentent une part significative du total des 
importations de riz dans les sous-espace "ouest" et "est", et certains pays ont 
fait de ce commerce une "sp6cialit6 nationale"". 

Le dynamisme du commerce informel contribue r la s6curit6 alimentaire des
 
populations. I profite globalement aux consommateurs.
 

Cependant, cette situation est loin d'etre optimale. Le commerce informel fonctionne 
en marge du droit, ce qui rend la transparence des informations impossible et ]a concurrence 
tr~s imparfaite. Elle affaiblit l'efficacit6, voire la cr6dibilitt, des politiques volontaristes de 
protection de la production nationale. Elle encourage ]a sp6culation mon6taire, elle accroit la 
p6n6tration de toutes sortes de produits brad6s sur ies march6s mondiaux. 

Les strat6gies implicitement suivies par les Etats 'ont pas accord6 de priorit6 au 
d6veloppement des filieres vivriires locales 

Malgr6 une 6volution rapide de la demande, les systbmes de production agricole
restent, dans leur majorit6, trop peu productifs. Les coOts de collecte et de transport sont 
extremement dlev6s 1 . Les industries de transformation sont embryonnaires, comme toute 
I'industrie, qui s'est heurt6e " un environnement tr~s dkfavorable."" 

Cet exemple provient du rapport dc sinthse de l'tquipe INRA-IRAM-UNB sur lesous-espace "ouest" 
"Echanges tctrtaliers etpolitiques agricoles dans lesous-espace ouest ((;ambie, ;uinfle,Guin~e Bissau. 
Mali, Mauritanie, Sjntgl). Quelle dynomique rcgionale ?"- J.Coste etJ. Egg - 1991. 

On pense notanuwnnt d la undie oU au Btanin, qualifit par John Igut d' "Etat entrepOt" ("Le Btfnin :Etat 

entrep')t" -John IguJ - 1992 - Karthala. 

II existe plusieurs sources d'infornuitionsur les coilts de transport,notanLient lesquatre e'tudes de cas detI'IFPRIprtsen tes au siMrinairede Dakaren dlcenihre 1992. les ittudesde I'AIRD etde I'RAM stir le sots
espace "otuest".lesitd's du PRiSAS/MSU. Une tude est en cours stir h's produits de l'tlevage dans le 

oouloircontral (AIRD).
 

t:On se reporterasur cettequestion atur travaurdu Club du Sahel sur le secteur privYe. 
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En d6pit de l'augmentation certaine de la production agro-alhnentaire, attest6e par

plusieurs 6tudes rfcentes"3 , l'6volution qualitative de la demande s'est accornpagn~e d'une
croissance des besoins en produits importfs du march6 mondial, que la region ne peut pas
satisfaire, dans l'6tat actuel des choses. 

En effet, depuis les inddpendances, les gouvernements ont surtout fait la politique des
 
groupes de pression les plus influents, les fonctionnaires, les conso-umnateurs urbains et les
 
commerqants. Ces groupes intdret les
trois ont favoriser importations bon march6 de
produits alimentaires et de biens de consommation de qualitd normalis6e disponibles 
sur les
 
marches mondiaux.
 

Les travaux de !'6 quipe INRA-IRAM-UNB mettent bien en vidence que les 
importations directes, comme les r~exportatiouns, reposent sur une "alliance" de 
fait entre un petit nombre de grands commeryants importateurs et les pouvoirs
publics, qui 6tablissent les rglements (quotas, licences, auxaccbs devises,
etc.). Cette alliance contr6e le march6, qui n'est donc pas libdralis6. Elle 
fournit des rentes aux budgets nationaux, aux comineryants, et a leurs"rdseaux" dans les administrations. 

Dans de nombreux pays, ils'est avdr6 plus facile de prdlever des rentes sur les

relations avec l'extdrieur (aide internationale, exportations de produits agricoles tropicaux ou

de produits riniers, et importations des biens de consommation), et de compter sur l'extdrieur 
pour garantir las6curit alimentaire, que d'accorder la priorit au d6veloppeinent des 
ressources productives de leur propre territoire. Ce constat conduit certains observateurs
parler d'"Etats rentiers ' 4 . Les Etats sous ajustement structurel ne peuvent se priver des 
recettes fiscales que leur procure cette politique du court terme. Le Scndgal perqoit par
exemple au moins 12 Milliards de CFA par an de taxes sur les importations de riz. 

Cette situation peut-elle se prolonger ? Plus prdcisdinent, la ddpendance aliment,fire
va-t-elle poursuivre sa croissance ? 

L'6tude des perspectives de ddveloppement en Afrique de l'ouest, actuellement en 
cours, apporte a cet 6gard deux dclairages contrastds : 

Lirude approfondie des marches cerkaliers dans lesous-espace "ouest" a ntis'J en evid(nee une croissance
de la production cirealiere trs significative, quoiqu'infrrieure d lactoissance de /a consomruttion. 

LUtude des perspectives de dveloppement en Afrique de I'ouest. dans son stade actuel, confirtne cette
tendance en indiquant que /a production agricole, duns son ensemhle, repondrait glo'alhmenti 0 /a
croissance des hesoins avec un retard de quelques atzunes seuement (3 d 5 ans suivant lesperiodes). 

On se rtyfre iciua travatatde Johny Egg et John IuiJ. On pourra se reporter sur lermne'suJe't attr 
travaux sur lesecteur prive etd I'tude de Jacques Giri. d paraitre. sur 'Pouvoir, soriete etdt'eloppenzent 
en Afrique sahlienne". 



8 
elle montre, d'une part, que les transformations en cours du peuplement r6gional vont 
se poursuivre, ce qui se traduira dans un premier temps, au niveau actuel des pr .x,par
le maintien d'un 6cart entre l'orfre locale et ]a demande ; ceci incite ' penser que la 
croissance de ]a d6pendance alimentaire et financi~re risque de se poursuivre ; 

mais cette d6pendance rencontrera ses limites, notamment ses limites financi~res ; il 
serait done souhaitable que les politiques rises e, oeuvre accompagnent la 
modification du ratio "urbains/ruraux", c'est-'i-dire I'augmentation du nombre de 
bouches nourir par producteur agricole, en facilitant ['intensification des syst~mes
de production. Les aur6oles de production agricole intensive qui se d6veloppent autour 
de certaines villes constituent peut-,tre les indices pr6curseurs de cette intensification. 

La reprise du secteur agro-alimentaire local passera n6cessairement done par une 
6volution importante des strat6gies alimentaires nationales. 

Des strategies nationales mutuellement incoherentes ou "pr~datrices" 

La mise en 6vidence des strat6gies r6elles des Etats montre l'6cart entre les intentions 
affich6es, favorables i l'integration rtgionale, et ]a r~alit6 des politiques appliqudes, qui visent
Aconsolider les int6rts de certaines couches de la soci~t6. II en rdsulte que l'Etat a tendance 

miconnaitre les int6r~ts de ses propres producteurs, et, afortiori,les int6rets des producteurs
des pays voisins. Les complmentaritds ne peuvent done pas s'exprimer. 

L'atfitude des Etats vis-'i-vis de leurs voisins ne peut s'expliquer que par I'alternative 
suivante : ou bien ils les ignorent, et les politiques risquent d'ftre incoh6rentes, ou bien ils 
jouent un r6le de "franc tireur" en dftournant a leur profit les mesures prises par les voisins. 

-- L'exempIe ,es cLr;ales dans le sous-esjpce "ouest" 

Les travaux du CILSS et du Club du Sahel dans le sous-espace "ouest" illustrent 
l'absence de dialogue et de rfflexion conjointe des diff6rents pays sur la stratdgie de 
d6veloppement de la r6gion dans le domaine c6r6alier. 

La principale conclusion de la Rencontre de Bamako, qui rdunissaiz les six 
pays du sous-espace "ouest" en juin 1991, fut de souligner le caract~re 
fragment6 du sous-espace. Les pays n'entretiennent aucune concertation 
r6gulire, mme bilat6rale. La Gambie, Ia Guinde, parfois la Mauritanie, tirent 
parti de la situation de leur voisin, en particulier du Sdn6gal et du Mali, qui
protbgent leur production c6r6alibre, et qui disposent de Franc CFA. Ces 
derniers peuvent cependant trouver des avantages au dftournement de leur 
propre politique : les r6exportations permettent d'augmenter le volume des 
importations de riz sans remettre en question les accords longuement n6gocifs 
avec les bailleurs de fonds. En outre, eles foumissent de nouvelles sources de 
rente pour les commeryants, qui ne sont jamais trbs 6loignds du pouvoir. 
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L'alliance" Etat/commeryants, 6voqu6e plus haut, ne concerne qu'un nombre limitd 

d'intervenants, certains d'entre eux 6tant organis6s de manibre efficace au plan r6gional :
quelques commeryants disposent ainsi de filiales dans plusieurs pays. En revanche, les 
contacts restent rares d'un pays l'autre pour la majorit des entrepreneurs, des 
fonctionnaires, des chercheurs et des bailleurs de fonds qui interviennent, chacun dans leur 
registre, dans les questions de politique c6rfali~re. 

II semble difficile d'initier un processus de dialogue durable, comme le montre 
l'exp6rience de dialogue institutionnel tent6e par I'ECDPM". Plusieurs projets du CILSS 
ont 6galement entrepris de tisser des liens r~guliers dans des dornaines comme la recherche 
(le projet PRISAS) et les syst~mes d'information (les projets DIAPER et PAROC). Mais ces 
projets ne concernent que les pays sah6liens. En outre, leur action serait-elle poursuivie si les 
bailleurs de fonds cessaient leur soutien '!Et au cas ob cet appui se poursuivrait, quel serait
leur impact si ces projets ne d6passent pas la zone sahl6ienne pour s'inscrire dans l'espace 
ouest-africain ? 

L'eynmple des L'cianges dle produits de I'IClevag entre h,Sahel et /a C6te 

La question des 6changes de produits de 1'61evage entre le Sahel et la cfte est un bon 
exemple de la faible complfmentarit6 des politiques nationales. 

Dans le domaine des produits d'61evage, les travaux r6cents montrent la 
diminution des changes entre les pays sah6liens et les pays c6tiers " . Les 
analyses faites sur le couloir central Mali/Burkina Faso/C6te d'lvoire mettent 
en 6vidence les causes de cette r6duction. Une slfie d'obstacles s'est dress6e 
entre l'offre sah6lienne et la demande c6tibre :chute des revenus dans les pays
c6tiers, due i la crise, transformation des habitudes alimentaires au profit du 
poisson, des volailles et du porc, concurrence des productions europ6ennes
brad6es" et d'un secteur de production en pleine croissance en C6te d'lvoire. 
En outre, les exportations du Sahel souffrent de la faible comp6titivit6 des 
systtimes de production et des coots de transport 6lev6s. 

Le Centre Europien de (h'stion des Politiques de Developpenient, basee d Maastricht, a diveloppe en lien 
avec le CILSS ete'Club du Sahel un prograninc destiin d renforcer ie dialogue et la reflexion entre les
institutions chargtes du dt6eloppernentdans lesous-espace "ouest". Un programme sinzilaire a detnarrtz en 
1992 dans le sous-espace "centre". 

to 	 On pourra se reftrrer a "Echanges de p.-odutts de I' levage ."probltlingatique et cotribution de plusieurs 
initiatives actuelles ) l'inttgration regionale" - Dr. Seydou Sidibh, CILSS et Dr. Henri Josserand,
OCDEICIub du Sahel. Janvier 1993. Contribution d /a Conference CRDI/CEDEAO sur l'inttgration
regionale en Afrique de / ouest. Egaletnent auIrtravauir de Badiane eiDelgado (IFPRI) sur laCote d'Ivoire. 
cotwtze d ieiur de J.Egg (INRA-IRAM-UNB) sur la:one Niger - Nigtria. 

ttude plus revente stir ite commerce e.ttrieur des ploduits 
d' letvage, Solagral/ramnlNRA, d paraitre. 

Des conclusions similaires ressortent d'une t17 
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Face A cette situation trs preoccupante pour les pays sah6liens, et en d6pit de 
I'existence d'organisations r6gionales sptcialisfes, les pouvoirs publics ne disposent que d'une 
connaissance partielle de la situation. Et le dialogue entre les autoritfs des pays concernes 
reste a mettre sur pied. 

C'est precisement pour combler ces deux lacunes qu'interviennent depuis 1992 les 
6quipes CILSS/Club/Cinergie, en lien avec I'USAID et la Banque mondiale. 

-- L'ichec des grands scttetmas reiwfamv, notamment de l',dLMe d'espmces prote'gs 

En jouant ii fond la carte de l'exploitation des rentes comnerciales, les Etats ont fait 
exactement le contraire des intentions affichdes dans les discours stir l'int6gration r~gionale, 
et dans les diff6rents accords et trait6s qui jalonnent l'histoire r~ente depuis les 
ind6pendances"'. 

Ce constat explique en majeure partie l'6chec des grands sch6mas r6gionaux, reposant 
sur des concessions mutuelles, des prf6rences, des m6canismes de compensation, et sur des 
systrnes de protection destints a substituer des prnductiors rdgionales aux importations de 
I'ext6rieur."' 

Les politiques appliqudes par les Etats expliquent notamment I' chec des tentatives 
de constitution d'espaces prot6g~s. La plupart des observateurs, et non plus seulernent les 

.6conomistes libcraux, s'accorde sur I'impossibilit6 dYtablir un espace crlalier protdg6 2" 

Les travaux en cours sur les politiques commerciales des pays c6tiers par rapport au march6 
mondial de la viande vont, sans prcjuger de leur r6sultmr final, montrer qu'il en sera de meme 
pour la viande que Va l'a 6td pour les c6rale, : deux pays, le Cameroun et, dans unei moindre 
mesure le S6ndgal, ont pris des mesures radikales quant i l'importation de viande de la CEE. 
Pour bcndfiques qu'elle.; soienm, ces mesures ne reposent-elles pas sur certaines exigences de 
protection de la production riationale, sais harmonisation avec les pays voisins '! De telles 
mnesures ne seraient-elles pas alors similaires aicelles dj' prises pour les importations de 
cdrdales '! 

Is Voir I'annexe I. 

t La description de ces eclhecs est faite par E. Berg dans 'intcgration 'conomique en Afrique de I'ouest . 
prohln'ms et appr(;r/he." - CILSSIClub du Sahel/Cinergie - 1991, dans Ali Mansoor - "Experiences Of 
Economic Integration in Sub-saharanAfrica Lessons fir a Fresh Start" -. Ces ichecs ont N au centre des 
Confdrences du CERDI - Ch'rnumt Ferrand- 1992 - et du CRDI/CEDEAO - Dakar - janvier 1993. 

On se ridferera par exemp, d I'mtctde r~cente de R. Hirsch qui ;nontre l'impossihilit actuelh' d'unifier le 
marc/h du ri: au seia de l'UMOA. 



En r~sum: 

Les travaux du CILSS et du Club du Sahel ont mis en lumi~re les 
strategies commerciales rdellement suivies par les Etats ouest-africains, et leurs 
cons6quences.
 

Les Etats ont tir6 le maximum de parti des nombreuses opportunit6s
d'approvisionnement sur les march6s mondiaux. Cela leur a notamment pennis
de satisfaire les besoins des consommateurs urbains. Cette politique
hypothbque les chances d'une relance des productions locales qui r6pondrait 
A la croissance durable de ]a demande urbaine. 

Dans ce contexte, les politiques vivri~res mises en place par les Etats 
n'ont pas fait l'objet de concertation avec les pays voi: as. Le ph6nom~ne des 
rtexportations clandestines montre cependant que certains pays savent tirer 
parti des d6cisions de leurs voisins : certains pays "exploitent" leur 
environnement r6gional, et les relations de voisinage s'apparentent plus au 
parasitisme qu'h la symbiose. En revanche, le d6veloppement de strat6gies
conjointes est demeur6 le plus souvent au niveau des intentions. 

Deux s6ries de question se d6gagent de ces constats : 

Compte tenu des transformations que connait la r6gion, sur le plkn de 
son peuplement et de son 6conomie, les Etats pourront-ils poursuivre
des politiques peu favorables ' leur secteur vivrier ? 

Les politiques qu'ils adopteront prendront-elles en compte 
l'environnement r6gional plus que par le pass6 ? 
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Ai. 
 QUELLES PERSPECTIVES, QUELS ENJEUX SE DE(;AGENT POUR 
L'INTE(GRATION REICONALE EN AFRIQUE DE L'OUEST ? 

Dans la majorit6 des cas, les Etats ouest-africains n'ont donc gu&e mis en pratique 
jusqu'A pr6sent leurs discours r6gionalistes. Ces discours sont-ils fond6s sur des perspectives 
rfelles de cooperation r6gionale ? Quels sont les vdritables enjeux dans ce domaine ? Ces 
enjeux sont-ils uniformes au sein de la region, ou prennent-ils des expressions vari~es en 
fonction des situations ? 

Des approches d'int6gration par produit, dans un groupe limit6 de pays, sont-elles 
envisageables, notamnent dans le secteur agro-alimentaire ? 

L'enjeu essentiel de la cooperation r~gionale n'est-il pas avant tout la preservation 
d'un climat de paix et de sfcurit6 ? 

Les enjeux lis 5 I'int~gration sont-ils uniformes au sein de la region ? 

La premiere partie de ce document avait pour objectif d'exposer, de mani~re globale, 
le fonctionnement des 6changes r6gionaux et l'inspiration g6n6rale des politiques vivri~res et 
commeiciales suivies par les Etats de la region depuis les indfpendances. Les interrcgations 
qui se d6gagent de cet expos6, sur l'avenir des politiques vivrires, et sur la prise en compte 
du r~gional, peuvent-elles en revanche trouver des rtponses gfn&ales, valables pour toute 
l'Afrique de I'ouest '! 

Les conditions extfrieures des marches inondiaux s'appliquent d'une mani re 
relativement uniforme sur les diffrents pays d'Afrique de louesti. llsconnaissent des 
transformations qui peuvent apparaitre semblables dans plusieurs domaines (peuplement, 
environiement naturel, urbanisation, evolttions 6ociales et politiques). Mais leur conduite est 
6galement dictfe par des considrations locales, qui different en revanche d'un pays A 
telles que ladotation en ressources nature!les, ou I'hritage g6o-politique. L'appartenance ' 
plusieurs syst6mnes mon6taires joue 6galement un grand r61e. 

L'introduction de I'ide des trois sous-espaces, lors du sfminaire de Lom6, avait 
constitu6 un premier progr~s, permettant aux rfflexions sur les politiques cfrali res de sortir 
du cadre trop dtroit des pays sahliens. Les sous-espaces d&-nis ii Lom6 constituent des zones 
pertinentes "idiff6rents 6gards : la proximit6 des pays qui les composent est propice i 
I'analyse des flux, comme des disparitds des politiques nationales. Cependant, la notion de 
sous-espace pourrait conduire, a plusieurs titres, vers des erreurs d'analyse. 

Ce constat global tie prend pas en compte les disparitds de traitemhent dont certains pays font preuve, en 
fimction notadtnient de leurs relations plus ou nwions privilegiees avec les pays fournisseurs. Voir d ce sujet 
Ietude de Benoit Daviron -'Les prix des cergales d l'exportationvers les pays d'Afrique de rouest" - 1991. 
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-) Les trois sous-espaces ont des poids tres differents 

Les trois sous-espaces, ouest, centre et est, ont en effet des poids tr~s diffdrents. Is

repr6sentent respectivernent 20 million:: (avtc 1/3 du Mali et toute la Guin6e), 45 (avec le
 
reste du Mali) et 122 millions de consommateurs. Et leurs productions intdrieures sont dans
 
les memes rapports".
 

La reprdsentation cartographique simple des territoires concem6s est donc trompeuse,

si l'on n'y prend garde. Une reprdsentation des densit~s respectives la compldterait utilement.
 

Les donn6es brutes cit6es ci-dessus confirment les conclusions des travaux sur les 
sous-espaces "oucst" et "est" : le premier recouvre une zone vaste, de faible densit6 de 
population rurale, fortement toumre vers l'ocdan, qui est apparue comme un espace
"fragmenta". Le sous-espace "est", en revanche, correspond nettement "ila zone d'emprise du
 
pays le plus peupl6 d'Afrique, le Nigeria. La densit6 du peuplement y est trs sup6rieure.
 

*
-- Les poteniels d'intc'-rationsoht variables 

Le sous-espace "ouest" ne semble pas correspondre, pour les diff&entes raisons d6j'i

exprimdes, a une zone a haut potentiel d'intdgration 6conomique. La sous-r6gion connait
 
cependant plusieurs problbmes de nuisances 6conomiques (les r~exportations), et des
problbmes de s~curit , dont la solution n6cessiterait probablement le renforcement du dialogue
politique entre plusieurs pays. Une autre question porte sur les p6les de ddveloppement :
'l tude de cette region soulignait la concurrence potentielle entre le S~n6gal et la Guinde pour 

jouer un tel r6le. 

Le sous-espace "est" prdsente une probl6matique plus claire. Le p6le de d6veloppement
n'y fait aucun doute, mais ce p6le, la F~ddration du Nigeria, constitue 0 lui seul une zone 
d'int6gration vaste et peupl6e, qui consacre ses ressources 0 sa propre unit6 nationale. C'est
pourquoi la situation pourrait s'av6rer tr~s ferm6e dans le sous-espace "est". Les travaux de 
I'6quipe INRA-IRAM-UNB soulignent d'ailleurs tous les probltmes que rencontrent les pays
voisins, attir6s par le p6le que reprdsente le Nigfria, mais exclus de la communautd d'int&rt 
qu'il reprdsente. L'influence du r:ig6ria sur ses voisins pourrait se limiter 0 une int6gration
"sauvage" des march6s, sans aucun effort d'int6gration dconornique r6elle"3 . Cette influence 
pourrait 6galement concerner des consid6rations de s6curit6 r6gionale. Cette probl6matique 
sera au coeur de la r6union de Cotonou qui se tiendra en mai 1993 sur le sous-espace lest". 

Le sous-espace "centre" n'a pas encore fait l'objet d'une approche sp6cifique. Les
travaux men6s sur les produits de l'61evage montrent cependant d6j' la faiblesse de 
l'int6gration des politiques dans ce domaine. Cette sous-rdgion se caract6rise cependant par 

Donnes provisoires issues de /a prenire phase de 1etrude des perspectives de d-eloppeneni en Afrique 
de 'ouest. 

On pourra se reporter pour plus dinformation au doument de travail de I'cquipe INRA-IRAM-UNB
"L'cononieagricole et alin',ntaire du Nigor . vers une integration au mareht du Nigiria ?' collectif 
coordonn par Johny Egg - janvier 1993. 
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des flux migratoires tr~s importants. I1s'agit probablement de la sous-r6gion la plus int6grfe, 
de fait. 1 serait Acet 6gard int6ressant de mieux comprendre l'histoire de ]a zone C6te 
d'lvoire/Burkina/Mali, et de se demander si une autre polidque, reconnaissant ouvertement 
la solidarit6 de ces trois pays, n'aurait pas permis de traiter dans de meilleures conditions les 
problImes 6conomiques, I'am6nagernent du territoire et la gestion des ressources naturelles. 
Et s'iI West pas encore temps de l'envisager. La question des p6les de d6veloppement se pose 
ici en terme de concurrence potentielle entre le Ghana et la C6te d'lvoire, qui suivent des 
politiques diff6rentes, notamment au plan mon6taire. La C6te d'ivoire, par sa politique 
d'ouverture en termes de migration, fait de sa capitale une m6tropole ouest-africaine. 

-~ 	 Les besoins de concertation concernent le plus souvent des dip61es, regroupant deu. 
pays de poids trds difftrents 

Les besoins d'harmonisation des politiques les plus manifestes concement en g6nfral 
des pays pris deux Adeux : a l'ouest, Gambie/S6n6gal, mais aussi Sn galiMauritanie, A I'est, 
le Nig6ria et chacun de ses voisins. 

Ces probldrnatiques ne sont 6videmment pas les mermes. Les "petits" pays voisins du 
Nig6ria ont-ils un autre choix que d'aligner leur politique sur celle de leur voisin ? Pourraient
ils entretenir des pratiques qui nuiraient au Nig6fia ? Les travaux en cours sur cette zone 
devraient apporter des rfponses A ces questions. 

En revanche, les dip6les du sous-espace "ouest" regroupent des pays condamns A 
s'entendre sur une stratfgie commune de dfveloppement, au risque sinon d'entretenir en 
permanence un climat de nuisance mutuelle, dffavorable au dfveloppement et g6nfrateur de 
conflits. 

Des approches d'int6gration par produits, dans un groupe limit6 de pays, sont-elles 
envisageables ? 

Les approches r6gionales qui ont r6ussi en Afrique de l'ouest se limitent aux projets 
de coop6ration r6gionale dont l'objet 6tait pr6cis et limit6. Tous les bilans s'accordent sur ce 
point. Ces projets n'affectent pas les politiques nationales. Us sont bfnfiques pour tous les 
pays participants.' La plupart de ces projets porte sur des dornaines techniques : 

L'utilit6 d'organismes comme I'ASECNA, le Centre agro-mft6orologique 
Agrhymet, le programme r6gional de lutte contre l'onchocercose, et de 
plusieurs 6coles rfgionales a d6jA dt6 soulign6e. I1existe 6galement des projets 
rfussis dans le domaine de l'dnergie, dans les t61dcommunications.... 

: Notanwent par E. Berg. op. ciW. 
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L'analyse dftaill6e de ccs r6ussites conduirait probablement , des constats 
identiques : un besoin r6el, un engagement volontaire et continu des Etats et 
des bailleurs de fonds impliqufs, des institutions l6gre6 et professionnelles.... 

Serait-il possible d'envisager des initiatives d'int6.ration 6conomiLlue bien cibl6es, sur 
une filire donn6e, associant un nombre limitd de pays, comme le suggbrent par exemple les 
travaux de l'6quipe INRA-IRAM-UNB dans le domaine c6r6alier. 

Pour cette 6quipe, la croissance de la comp6titivit6 de l'agriculture et de 1'61evage
ouest-africains n6cessite d'entreprendre des actions par filires, de fayon simultan6e aux 
niveaux national et regional. Ses propositions comprennent notamment, dans le cas des 
cfr6ales dans le sous-espace "ouest" : 

la libfralisation des march6s et la r6duction des obstacles aux 6changes 

l'harmonisation des pulitiques de protection et de r6gulation des marchts ; au moins 
]a reduction des nuisances qu'exercent les politiques nationales les unes sur les autres ; 

la recherche d'une coh6rence des politiques d'investissement. 

De telles propositions sont assez proches des ides qui inspirent le Plan d'action pour
les produits de l'dlevage dans le couloir central, ou les accords limit6s, par produits, suggr6s 
par E. Berg. 

La mise en oeuvre de ces approches risquent cependant de se heurter "aplusieurs 
obstacles : 

Ces approches n6cessitent en premier lieu une 6volution des politiques nationales des 
pays concemds, vers une lib6ralisation des marches, des mesures tendant Aaccroitre 
la fluidit6 des 6changes (informations, infrastructures, lev6e des obstacles 
institutionnels), des investissements dans les zones 5 haut potentiel, l'association des 
op6rateurs 5ila d6finition des politiques, etc. 

De telles 6volutions sont ddj engages dans certains cas, mais leur poursuite
supposerait une transformation profonde des modes de fonctionnement des Etats, en 
faveur de leur secteur productif z . 

Les travaux de IIFPRI,prsentds lors du scninairedu CIRES en juin 1992, soulignent que la pronmtion
du conmmerce et de I'intcgration r4gionalene sont en aucune auinitdre des alternatives d de bonnes politiques
nationales,sur les dectr plans sectoriel el trucro-economique.La relance du secteur agricolenccessite o la
fois une devaluation du lacar de c/hangL rdel par des rtformes macro-economiques,et unce diminution des 
coats de coinwercialisation operee par des rtformes de politique sectorielle. Ceci est necessairepour rendre
le comnierce avec les pays partenaires dars la rc'gion plus attrayant que it' conimc'rce avec des pays tiers. 

Les politiques nationales actuielles tendant d une surevaluation du change en termes reels et celles quinazintiennent des cotits de conmi'rcialisation dlevs doivent donic t"tre au coeur des ncgociationsfutures sur 
l'tdgration rcgionale.A dcfata, les initiatives institutionnelces pour la coopi'ration rdgionale nie rcussiront 
pas mier que par le passil. et le contmerce ne se developpera pas. 
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Ces approches n6cessitent 6galement que deux ou plusieurs pays harmonisent leurs 
politiques nationales. Cette condition pourrait bien s'av6rer plus difficile remplir, car 
elle suppose en fait d'6tablir une n6gociation qui d6passerait rapidement le cadre 
initial. Que l'on songe seulement Ala question des produits de l'61evage : pour quelles 
raisons la C6te d'lvoire ou le Nig6ria feraient-ils des concessions " leurs voisins du 
Sahel, si ce n'est dans une perspective beaucoup plus large d'amdnagement du 
territoire 6 ? En outre, la question montaire arriverait rapidement sur la table de 
ndgociation, ds lors qu'elle rdunirait des pays de la zone CFA et des pays hors 

27 zone 

Enfin, l'inexistence de cadres appropri'5.s ne facilite pas le ddveloppement de ces 
approches. Les grands ensembles de type CEAO ou CEDEAO ne conviennent pas car 
ils recouvrent une zone trop vaste et ne disposent pas des organes de r6flexion et 
d'animation du dialogue capables de s'adapter, au cas par cas, aux diff6rents types de 
situation rencontr6s. Les approches souples d'int6gration Ag6om6trie variable semblent 
quant elles proscrites, pour des raisons strictement politiques. 

Ces trois exemples montrent les obstacles auxquels des approches, mrnes modestes, 
d'intdgration de filibres risquent de se heurter. Les dynarniques en cours dans le domaine de 
l'61evage, ou dans le cadre de la Conf6rence des Ministres de l'Agriculture de I'Affique de 
I'Ouest et du Centre, constituent autant de bancs d'essais dont il sera int&essant de suivre et 
d'analyser la progression. 

Les aides extfrieures pourraient constituer un facteur de concertation en conditionnant 
certains appuis a la constitution par les partenaires concerns d'un cadre collectif et unique 
de mise en commun des problrmes et de mise en commun des appuis ext6rieurs. Ceci 
n6cessiterait qu'elles partagent les mrnmes id~es, ce qui n'est pas toujours le cas. 

L'enjeu essentiel de la cooperation r~gionale est avant tout la preservation d'tn climat 
de paix et de s~curit6 

La r6gion dispose encore d'un pr6cieux acquis de paix et de libert6, rares dans les 
autres regions de l'Afrique. Ce capital doit tre entretenu et ddvelopp6. 

28 Dans leur conmnuication au sentinaire du CIRES (dtjd citee), Badianeet Delgadosoulignen I'aberration 
des choixfaitspar les pays du sous-espacecentre : la Cete d'Ivoire et le Ghana dt'vehoppent idlevage bovin 
duns leur :one nord, tandis que le Mali et le Burkina Faso ddJveloppe la production de ri: et de mais dans 
leur :one mdridionale. Ces dvolutions vont d l'encontre de inedi. rarion rd5gionale, el il y a un risque de 
"ddconnexion" des pays sahiiens,si les pays cttiers ne voient plus t'inter&de rester en relationavec leurs 
voisins du nord. 

27 Et encore, ceri est dnuancer. Delgado et Badianefont rernarquer que la Citc d'voire importe du poisson 

ou des viandes d mrrcht nuindialavec des FrancsCFA forts, et des viandes saidiennesavec des Francs 
CFA chers. 
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Dans une analyse rdcentes, Daniel Bach souligne "la r6duction constante de la 
capacit6 des Etats ,s'impliquer financirement dans les programmations lourdes AI'extfrieur 
du territoire national.." et "...la montde des risques d'implosion socio-ethnique ou de
ddsagrdgation territoriale dans nombre d'Etats qui sont, de ce fait, d'autant moins merme 
d'envisager des transferts de souverainet6 que celle-ci est contest6e 'il'intfrieur de leurs 
frontires." 

Ces propos sont confirmds par la multiplication r6cente des conflits dans la region, au 
Lib6ria mais 6galement dans plusieurs domaines de la bande sah6lienne. 

Les projets institutionnels actuels, notanment le Traitd d'Abuja ou I'UMEOA,
prennent-ils en compte la mont6e des probl~mes internes aux Etats, qui risque d'dcarter 
durablement ceux-ci des pr6occupations d'int6gration ? 

La r6gion ne pourrait-elle pas tirer parti des "ferments" d'integration qui existent ?
A cet 6gard, la mobilit6 des populations et le dynamisme des r6seaux commeryants constituent 
des atouts. La libre circulation des ides, des personnes et de.; biens apparait comme une
 
condition sine qua non du dveloppement et de la maturation 6conomique et politique des
 
sociftds ouest-africaines. A cet 6gard, le cas de la C6te d'Ivoire 
 est exemplaire : la crise
 
qu'elle connait, si elle devait mettre question
en son ouverture 5 la r6gion, affecterait de
 
nombreux pays, au premier rang desquels le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, la Guinde, le
 
Ghana, le Btnin et le Togo.
 

II existe diff6rents moyens de tirer parti de ces ferments dintegration 

L'expdrience de gestion des zones frontaliires, acquises ces dernibres ann6es 
par le Nigria et ses voisins, constitue un capital qu'il faudrait diffuser dans 
toute ]a r6gion. 

Des investissements considdrables seraient indispensables, notamment dans les 
transports ou les t61kcommunications. 11en est de meme de l'investissement 
dans les r6gions d'accueil des migrants, principalement dans les villes. 

Dans son rapport de 1991, E. Berg invitait galement a ne pas nfgliger
l'importance des r6seaux "culturels", TV, radios, rencontres sportives, dans la 
construction de la coopcdration r6gionale. 

II est possible que ce type de domaine (s6curit6, infrastructures, culture) soit un
domaine d'action Aprivil~gier pour une organisation comnne ]a CEDEAO, qui y a enregistr6 
certains succes. 

"La crise des OIW ou l'imperatif d'une refonte des scenarioset nuzdales d'integration :le cas ouest-africain" 
-Daniel Bach - 1993 - Conmmunication d laConfrrence du CRDI sur I'intgrationde l'Afrique de I'ouest. 
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En rdsum6 

En ddpit des problhmes communs qu'ils rencontrent, notamment des 
transformations du peuplemen., de l'environnement naturel et de l'6zonomie,
les pays de la r6gion sont confrontfs Ades enjeux d'int6gration tr~s divers, en
fonction de leurs structures propres et de leur h6ritage g6ographique et 
politique. 

Les enjeux au sein du sous-espace "ouest", peu peupl6 et fragment6,
n'ont pas de rapport avec ceux du sous-espace "est", centrd sur le pays le plus
puissant d'Afrique Noire. Dans 1'espace "ouest", les march6s sont encore peu
int6gr6s, mais les problmes de s6curitd pourraient n6cessiter la mise en place
de m6canisme de concertation biat6raux. Autour du Nig6ria, l'enjeu pourrait

rtre d'un ham niveau : 'absorption pure et simple au sein des marchds du 
Nig6ria, ou une int6gration plus respectueuse de l'identit6 nationale de pays 
comme le B6nin ou le Niger. 

Parmi les perspectives d'int~gration r6gionale, les approches limit&s, 
par produits (cfr6ales, 6levage,...), font l'objet de plusieurs initiatives r6centes. 
Ces approches risquent toutefois de se heurter Aplusieurs obstacles. I1sera 
donc intressant de les encourager et d'en suivre le ddroulement de pr s. 

11serait dgalement nfcessaire de g6rer les disparitds entre les syst~mes
mon6taires. La question des relations entre pays francophones et anglophones,
notamment l'averir des relations entre le Nig6ria et les pays de I'UMOA,
constitue sans doute l'une des clefs des probl~mes de s6curit et d'int6gration 
en Afrique de I'ouest. 

Le climat de s6curit que connait l'Afrique de l'ouest, en comparaison
des autres r6gions d'Afrique, constitue peut-&re l'enjeu principal de ]a
coop6ration r6gionale au sein de la r6gion. Ce climat est menace par les 
risques d'implosion de certains Etats. I1 existe pourtant des factetrs 
d'6panouissement dans la r6gion, aupr~s des populations, des cornmer ants et
de quelques initiatives politiques. Ces ferments d'int6gration constituent un
humus naturel dans lequel les germes de ]a coop6ration r6gionale pourraient 
se d6velopper. 
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II. 	 COMMENT FACILITER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 
Rti(IONAUX ? 

L'int~gration r~gionale recouvre de v~ritables enjeux en Afrique de l'ouest. Mais elle 
ne va pas de soi29. Les situations favorables l'int~gration r6gionale n'y sont pas si
frdquentes que les discours politiques pourraient le laisser croire. Et les obstacles sont 
nombreux. 

I1
serait donc vain de multiplier les initiatives d'intdgration sans se doter au prdalable,
d'une solide connaissance des probl~mes. La m6connaissance des ralit6s, et le refus de
regarder en face les v6ritables intdr~ts en jeu, les gains et les pertes li6s 'itout processus
d'int6gration, sont en effet a l'origine de l'effondrement des grands sch6mas d'int6gration
 
&onomique.
 

L'absence, ou le mauvais fonctionnement, des forums de dialogue et de r6flexion ne

sauraient justifier 'aeux seuls les 6checs d'intgration. Mais des progres dans ces domaines
 
sont n6anmoins indispensables pour cheminer vers une integration renforce.
 

Quelles pourraient tre les priorit6s dans ces domaines '! 

Quel r6le les agences de coop6ration pourraient-elles y jouer ? 

)6velopper la connaissance de la region 

La question de l'int~gration mdriterait des examens approfondis selon plusieurs axes. 

- Comprentreles inthrfs de chaque puys, etl'explicationdes causes de conflits 

Comme les travaux sur les espaces regionaux l'ont mis en relief, ilexiste, au sein de
la r6gion, plusieurs exemples de dip6les dont le fonctionnement actuel est source de nuisance 
pour oul'un des pays pour les deux. Dans d'autres cas, le mode de fonctionnement des 
relations est loin d'Etre optimal, sans aller jusqu' ]a nuisance. 

II semble donc n6cessaire de poursuivre les r6flexions en cours sur I'harmonisation des
politiques nationales, condition d'y associer trbs dtroitement les v6ritables acteurs des pays
cotcemds, ce qui s'est avdrd difficile jusqu' pr6sent dans les approches "cer6ales" et 
"6levage". 

A l'ocoasiondu smitaire du CIRES sur I intefgration rigionale, enjuin 1992,d Ahidjan, Jean Coussv a inis 
en evidence unt sirie de ces obstacles d Iintegration.11a notniment dveloppe, aux c6st(des raisons d(5joOvoquees dans ce document, /adifficulte de realiser des Oconomies d'chelle dans un continent vaste dont 
lePIB est foible. 
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La disparit6 des syst~mes mondtaires constitue une autre source de distorsion au sein 
de la r6gion. I1 faut donc encourager les travaux qui commencent a se d6velopper dans ce 
domaine. Le chantier de I'UEMOA (Union 6conomique et mondtaire ouest-africaine) pourrait 
fournir des occasions dans ce sens3". 

-* Prendre en compte les tendances lourdes 

L'6tude des perspectives de ddveloppement en Afrique de l'ouest, lanc6e dans le cadre 
de la cellule Cinergie, apporte une vision nouvelle des transformations de la r6gion,
gqndralement ignordes dans les approches plus conventionnelles. 

Elle met notamment I'accent sur l'6volution du peuplement dans I'espace r6gional. La 
croissance dimographique s'accompagne d'une urbanisation acc6lre et de migrations
importantes. L'6tude devrait foumir des indications prdcises sur les 6volutions 5 venir. Ses 
rdsultats permettront de mieux cerner certaines questions, telies que I'dvolution des strat6gies
alimentaires :dans quelle mesure les marchds locaux vont-ils se d6velopper pour alimenter 
les villes ? Ces march6s s' tendront-ils au-dela des fronti~res nationa! s ? 

L'6tude apportera 6galement des indications sur les choix politiques, et les choix 
d'investissements 5 privilgier pour accompagner au mieux les bouleversements lis au 
peuplement. Connait-on, ne serait-ce que dans le domaine agricole, les zones i haut potentiel,
ob ies investissements d'infrastructures devraient ftre concentrds ? 

Connait-on suffisamunent le Nigeria, notarrment dans les milieux des agences d'aide ! 
Son poids est pourtant determinant pour toute la r6gion. Ne citons qu'un exemple 
I'augmentation d'un kg de la consommation de viande par personne et par an au Nigeria se 
traduirait par une croissance de 100.000 tonnes de la demande... 

-+ Ouvrir le dbat sur les tnodaliticsde l'itzt ration ruqi,,nale 

L'int~gration r~gionale n'est pas un processus neutre. Elle se dveloppe autour de 
p6les, nfcessairement privil6gis. Les pays qui s'y engagent doivent adapter en cons6quence
leurs stratdgies vis-5-vis de leurs autres partenaires. L'int6gration r6gionale soulve donc deux 
sdries de questions, qui mfriteraient un examen attentif : 

Les notions de p6les de d6veloppement et de communautts cI'int~rets 

Ces deux notions pourraient devenir des sources d'inspiration dans le d~bat sur 
l'intfgration rfgionale. 

30 	 On fait ici refrence au symposium sur les .30 ans de iUAIOA, tenu en ddccmhre 1992 d Dakar, oa les
politiques nmnt tairesdes pays de I'UMOA, mais aussi relles de la Guinee, du Nigeria et de la Tunisie, ont 
fait I'objet de prisentations. 
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En effet, peut-on parler d'int~gration des strategies lorsque les relations se limitent 5I'attraction des ressources vers des pales de croissance ? C'est probablement le schema quia prdvalu au sein meme des espaces nationaux, la capitale jouant le r6le de pale ded6veloppement. Elle a concentr les richesses, et les politiques choisies par le gouvernement

n'ont gure pris en compte le ddveloppement de l'ensemble du territoire. L'Afrique donnecet 6gard l'imtue d'un continent qui parle d'intOvration alors que les processus de constitution
des communaut~s d'intrts nationales 616mentaires ne sont pas achev6s. 

Cette repr~sentation n'est-elle pas transposable au plan r6gional ? La faiblesse desprocessus d'harmonisafion des politiques nationales refl~tant simplement l'absence de 
communaut6 d'intrft associant plusieurs pays. 

Les strat~gies d'insertion clans les march6s rnondiaux et d'intOration rgionale sont 
inter-d~pendantes 

Cette relation mrite 6galement d'etre mieux comprise. L'id~e d'espaces prot~gdsreposait d'ailleurs sur une vision "mrcaniste" de cette relation : prot~geons les frontires 
communes, et les marches r6gionaux vont s'int6grer. Ce schrna ne fonctionne pas dans les
conditions actuelles de I'Afrique de l'ouest. 

Plusieurs dtucles ont comnienc6 Aapporter des Mciairages sur les choix strat~giques des pays de ]a region. Des st-atrgies de production et d'insertion clans les marches mondiauxreposant sur un bas prix des cr~ales figurent ainsi parmi les r.commandations de D. Stryker
et L. Salinger, comme parmi celles de C. Delgado t . 

Ces questions mnriteraient d'etre abord~es dans des cadres pr~cis, et par des 6quipes
internationales utilisant des approches pluridisciplinaires, comme le CILSS et le Club du Sahel
avaient d~j tent6 de la faire en encourageant l' quipe de l'lram et celle de l'Aird a travailler
ensemble, et en animant le r~seau des chercheurs travaillant sur ces questions en Afrique, en
 
Europe et en Am~rique du Nord.
 

l)velopper des organes de reflexion, de dialogue et d'information 

Les pays ouest-africains ont besoin de d~velopper le dialogue et la r~flexion surl'int~gration r6gionale, au sein rmeme de leurs fronti~res, comme avec leurs voisins, en 
associant tous les acteurs concemds. 

Le bilan de l'action dans ce domaine est moins favorable pour les grands organesd'int~gration que pour les projets de cooperation technique. Ce constat m~rite de'ftre conserv6 
en memoire si 'on veut 6viter de renouveler les memes erreurs. 

it On se reportera sur cette question au. travaux de I'IFPRI et d "Regional Economic Integration in WestAfrica" - B. Lynn Salinger anl J. Dirck Strker - 1992 -td paraftre au Club du Sahel. 
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Les initiatives pourraient se d~velopper suivant les axes 6voquos ci-dessus pour 
I'am~lioration des connaissances : 

des m~canismes de dialogue bilat~raux devraient Etre mis sur pied et fonctionner 
durablement ; dans la plupart des cas, honrnis celui des zones frontalibres du Nigdria, 
aucun m~canisme de dialogue permanent ne permet de construire le pmcessus de 
rapprochement ; 

des syst~mes d'information rdgionaux, ou sous-rdgionaux, pourraient apporter des 
informafions Ajour sur les variables clefs de l'intdgration, notamment la population, 
les marches, l'am6nagement du territoire et les politiques nationales ; 'experience du 
CILSS dans ces domaines mdriterait d'etre examinde ; 

des r~seaux de recherche pourraient se constituer autour de p6les d'excellence 
nationaux, afin d'approfondir les questions th~oriques li~es Al'int~gration. 

C'est un veritable cercle vertueux qu'il faudrait tracer : la prise de dcision devrait 
reposer sur des analyses de qualit6, n&essitant elles-mnmes une bonne observation de terrain. 
II s'agit d'un seul circuit de l'information, dans lequel chaque maillon doit ftre con~u en 
tenant compte des maillons voisins, a fortiori si le circuit est conyu pour d~passer les 
frontibres nationales. 

La construction regionale passe egalement par [a consolidation de I'6tat de droit 

Les cercles o6 se pr~parent les decisions politiques sont tr~s fermfs. Les op~rateurs 
6conomiques priv~s en ont longtemps 6t exclus. Or la progression vers la construction 
r~gionale va de pair avec la maturation des Etats et des socifts. Elle passe par la 
consolidation de I'dtat de droit, par la libdralisation de l'6conomie, par tout cc qui peut 
entrainei les forces productives dans un nouveau "contrat social". 

I1est n~cessaire cet 6gard que se constituent peu i peu des lobbies pour le 
d~veloppement 6conomique, c'est-ai-dire organises autour de la defense 
d'int&Ets "productifs", porteurs de ddveloppement. L'MIergence des syndicats 
agro-alimentaires et des organisations patronales du secteur industriel est done 
i encourager. En I'absence de tels groupes de pressions, les Etats n'adopteront 

pas de politiques favorables la production locale, et ail'int~gration r~elle. 

La diffusion des connaissances et des idles dans les mddias est un bon rnoyen 
d'associer le plus grand nombre aux choix des options de dfveloppement. Les 
mfdias diffusent les id~es et recueillent les reactions de ]a population. 

Un rile sp~cifique pour les bailleurs de fonds ? 

Les agences de coopdration pourraient apporter aiI'Afrique de l'ouest une experience, 
et des moyens, dont la region manque pour preparer son integration future. 
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Les pays bailleurs de fonds disposent d'une longue experience du processus
d'integration. lls ont test6 et mis au point des instruments qui pourraient etre utile en Afrique.
L'OCDE, o6 les pays ddveloppes debattent librement de leurs politiques nationales, sur la
base d'informations de qualit6, doit son origine au Plan Marshall. Elie fut mise sur pied pour
que l'aide accordee par les Etats-Unis I'Europe soit bien utilisde, correcternent r6partie et
concentrfe sur des domaines stratdgiques pour le developpement europ6en. Cette expdrience
pourrait ftre mdit&e dans le cas de l'Afrique de l'ouest. 

Les agences d'aide se sont dej engagees dans plusieurs projets d'information qui,
pourraient constituer des ancrages de la construction rdgionale. On pense notaminent 'i
l'experience du CILSS dans le domaine de l'agro-meteorologie (Agrhymet), des productions
et des marches (Diaper) ou de la demographie (Cerpod). L'exp6rience acquise devrait tre 
6valude, avant d'etre poursuivie voire 6tendue au-dela des frontibres du CILSS. 

Les agences de coop6ration detiennent une autre clef de la construction r6gionale. Elles 
sont en mesure de consacrer des fonds ' des investissemnents de long terme, &chelleune 
supra-nationale, ce que les Etats n'ont pas les moyens d'entreprendre seuls, ou ne voient peut
etre pas toujours l'int6rat, tant ils sont absorbds par des pr6occupations de court terme. 

En s'appuyant sur son expdrience, mais aussi sur sa neutralit6 quant aux enjeux
internes ii la r6gion, la coopdration internationale pourrait jouer l'a un r6le pr6curseur de 
l'integra:;on, dans un dessein 'i la fois dconomique et de sccurit r6gionale. 

Par ailleurs. les pays de I'OCDE portent une grande responsabilit6 dans la depression
des marches mondiaux de produits agro-alimentaires. La mise en oeuvre de politiques plus
saines chez eux constituerait un puissant facteur d'incitation au developpement de la 
production alimentaire dans les pays de Sud g6n&aI,en et probablement un facteur 
dintegration &onomique. 



24
 

En r~suin: 

Aucune progression vers l'int~gradion r~gionale n'est possible si ]a
region ne dispose pas d'une meilleure base d'information, et des instruments 
de dialogue adaptds Aises besoins. 

II est notamment indispensable de mieux expliciter les int&ts 
divergents de pays voisins qui entretiennent des relations de nuisance 
r~ciproque. L'6tablissement d'un dialogue durable est un prcalable "A 
I'harmonisation des politiques nationales. 

Une connaissance approfondie des grandes 6volutions r~gionales, dans 
les domaines du peuplement, de l'amnnagement de I'espace et des march~s 
constituerait, si elle 6tait entretenue, un fonds commun dans lequel les pays
de la r6gion pourraient puiser pour adapter leurs politiques nationales A la 
construction r6gionale. 

Des travaux de recherche plus th6oriques seraient 6galement utiles pour 
6clairer les choix strat6giques d'insertion dans la r6gion et dans le monde. 

Les progr~s de l'int6gration n6cessitent d'associer les acteurs priv6s aux 
d6bats, et aux prises de d6cision. La construction r~gionale n~cessitera en effet 
une convergence des intfrtt.s des Etats et des producteurs agricoles et 
industriels. Le dveloppement de lobbies d'entrepreneurs est a encourager. Ls 
m6dias peuvent jouer un r6le utile en diffusant les informations et les d6bats 
vers le plus grand nombre. 

Les agences de coop6ration sont en mesure de jouer un r6le clef pour
pr6parer l'int6gration de la r6gion. Elles peuvent mettre leur experience et leurs 
moyens au service de l'int6gration africaine. 
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CONCLUSION 

Le cheminement de l'Afrique de l'ouest vers l'int~gration rcgionale est plus long et 
plus complexe que ne l'avaient imagine les concepteurs des grands schdmas d'intdgration, qui 
ont tous chou6. 

La region connait une pdriode de transformation profonde, qui affecte le peuplement 
et l'amdnagement de l'espace. Dans queles mesure cette transformation va-t-elle se rdpercuter 
sur les marches locaux, et regionaux ? Conduira-t-elle vers une renovation des strat6gies des 
Etats, notamment de leur strat~gie alimentaire. Quelle sera l'insertion de la region dans le 
monde ? 

Les r6ponses qui seront apportfes ne seront pas ndcessairement uniformes au sein de 
]a region. Les pays qui composent l'Afrique de l'ouest se distinguent profondement les uns 
des autres par leurs hritages iespectifs, notamment sur les plans geographique et politique.
Les questions mondtaires, et les relations entre les pays de I'UMOA et les grands pays
anglophones constituent 6galement des variables clef de I'avenir de la region. 

Les intr ts v~ritables des Etats ouest-africains ne les poussent pas necessairement 
dans ha voie de l'intfgration. uls les en auraient mn:me plut6t &cart6 dans le pass6. Or 
I'intdgratioi ne peut progresser sans l'adh.sion des pays concerns, de leur population comme 
de leur Etat. II faut donc preparer cette adhesion. 

I1faudrait notamment, pour progresser, distinvuer les vifritables enjeux des illusions 
de l'unit, africaine. Mais la region manque prtcisdment (,-es connaissances de base et des 
instruments de dialogue indispensables 'i la construction r6gionale. Des priorit6s devraient etre 
rapidement definies dans ces domaines, afin de permettre aux pays d'effectuer leurs choix 
stratdgiques en prenant en compte leur environnement regional. 

Les agences de cooperation pourraient apporter une contribution ddterminante A la 
prparation de la construction regionale en Afrique de l'ouest. Les pays ddveloppds disposent 
en effet d'une experience et de moyens qui font defaut 'i la rdgiori, dont les Etats sont 
absorbds par des preoccupations de court terme. 
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R0flexions des bailleurs de fonds
 
sur leurs programmes dans ces domaines
 

La pl~thore de conferences, d'6tudes et de d~bats consacres 'ace sujet depuis quelques 
ann~es le montre : la coopdration et l'int~gration r~gionales sont disormais au coeur de la 
r~flexion sur les strategies de divelonpement pour l'Afrique. 

Non seulement ce theme figure en bonne place dans le discours politique des 
dirigeants africains, mais ilcommence aussi i s'intdgrer dans les strategies et actions des 
pourvoyeurs d'aide au dcveloppement. 

La pr~sente 6tude se propose d'examiner ]a maniere dont les bailleurs de fonds
englobent la cooperation et l'inttgration r~gionales dans leurs strategies de dt&veloppement 
pour l'Afrique de l'Ouest. Comment per .oivent-ils la cooperation et l'int~gration r~gionales ? 
Quelles sont leurs positions officielles sur le sujet ? Sur quels arguments les fondent-ils ? 
Dans quels domaines s'exerce I'essentiel de leurs activit~s en la niatibre ? 

La prdsente etude se subdivise en trois parties. L'introduction, apr~s une definition de 
ce que l'on entend g~ndralement par cooperation et integration r~gionales, rappelle bri~vement
les positions des bailleurs de fonds. La deuxieme partie examine plus en d~tail lesdites 
positions officielles et les activit6s des donateurs en mati~re de coop6ration et d'int6gration
r6gionales, notamment celles de la CEE, du Canada, de la France, des Etats-Unis et de la 
Banque mondiale. Enfin, dans la demi~re partie, nous tirons les conclusions sur les
orientations gnrales des donateurs en mati~re de cooperation et d'int6gration r6gionales en 
indquant les poinis communs et les divergences de leur rflexion sur la question. 

11convient, d~s maintenant, de faire deux observations. Tout d'abord, que faut-il
 
entendre par "positions officielles" des agences de donateurs. Pour d~finir ces positions, nous
 
nous sommes 
fondus sur deux sources principales :les documents d'orientation, soumis par

les repr~sentants des principaux bailleurs de fonds lors de 
lardunion du Coinit consultatif 
sur le d~veloppement de I'OCDE consacr~e Ala coop&ation r6gionale, en septembre 1992,
 
ont permis de tr.cer le cadre "officiel" g~n&al dans lequel s'inscrivent la r~flexion et l'action
 
des bailleurs de fcnds en 
 la matizre. Ces documents ont ttcompldtes par d'autres 6tudes 
publies par ces derniers. La seconde observation est qu'il est difficile de cerner une position
officielle pour telle ou telle agence de donateurs. En effet, ilsemble que certaines d'entre 
elles soient divisdes en l'occurrence entre plusieurs courants de pens~e. Aussi nous 
efforcerons-nous, autant que possible, dans la prdsente 6tude, d'indiquer ces differences. 

I. Introduction 

Rappel 

On confond a'tort cooperation et integration rfgionales qui sont, en r~alitd, deux
notions bien distinctes. D~sormais, sous la rubrique cooperation r~gionale on n'hfsite plus
A inscrire ".'importe quelle forme d'activit6 conjointe" (Berg, 1991). Une expression
g6ndfique qui recouvre donc tout projet ou programme touchant deux pays ou plus :cr6ation 
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de p6les d'excellence r~gionaux, programmes r6gionaux de lutte contre l'onchocercose, 
infrastructures r6gionales de transport, initiatives r6gionales de lutte contre les nuisibles, 
gestion r6gionale des ressources naturelles telles que les fleuves, exploitation de r6serves de 
p6trole et de gaz naturel A l'6chelle r6gionale, partage r6gional des ressources 
hydro6lectriques, etc. 

Par cons6quent, l'essentiel de la cooperation r~gionale porte sur la conception et la 
mise en oeuvre des initiatives qui r6pondent le mieux ,i un traitement multilat6ral ou r6gional 
et qui pr6sentent des avantages pour tous les pays concern6s. 

Bailleurs de fonds et autres donateurs ont tir6 quelques letons gn6rales en matire 
de cooperation r6gionale :ce type de coop6ration r6ussit surtout Inrsque les objectifs sont bien 
d6finis et d6limitds, lorsque tous les pays y voient un avantage imm6diat et lorsque les 
donateurs prennent en charge une bonne partie du financement. 

L'int6gration r6gionale, qui fait partie de ]a coop6ration r6gionale, est un concept
beaucoup plus 6troit. Cette notion englobe toutes les initiatives de coop6ration r6gionale visant 
A dvelopper les 6changes entre deux ou plusieurs pays. Sch6matiquement, l'int6gration
r6gionale s'appuie sur l'idde qu'en d6veloppant les 6changes entre les pays, on crde des 
d6bouch6s pour la production nationale et des sources d'approvisionnement plus importantes,
plus diversifides et plus fiables pour la consommation intdrieure. Grace 'i sa dynamique de 
production et de consommation, l'intfgration r6gionale est cens6e accroitre les revenus (et 
donc la demande intrieure ainsi que la demande pour les produits rdgionaux), d6velopper la 
production et la produc:ivit6 et, au bout du compte, stimuler la croissance 6conomique. Par 
consequent, l'int6gration r6gionale vise avant tout le ddveloppement 6conomique imni6diat. 
On la d6signe 6galement par int6gration 6conornique, int6gration du march6 ou int6gration 
commerciale. 

En Afrique de l'Ouest, les initiatives d'intdgration r6gionale ont essentiellement 
consist6 en un soutien ' des institutions cr66es pour promrouvoir des zones de libre-6change, 
des unions 6conomiques, etc. Tous les donateurs ou presque sont d'accord sur les rOsultats 
obtenus par ce type d'int6gration r6gionale. Tous reconnaissent que les institutions cr66es 
apr~s l'ind6pendance pour promouvoir l'int6gration rcgionale se sont soldes par des 6checs. 
Les 6changes intrar6gionaux, en pourcentage des 6changes totaux, n'ont pratiquement pas 
boug6 au cours des vingt dernires ann6es pour la plupart des groupes r6gionaux d'Afrique 
subsaharienne. Les raisons de tels 6checs sont bien connues: toutes les dtudes consacres 
l'int6gration r6gionale en font 6tat (absence d'autorit6 institutionnelle, manque de motivation 
des pays membres, soutien financier variable, recrutements sur ]a base du client6lisme et non 
en fonction des qualifications, etc. La Communaut6 &onomique des Etats de I'Afrique de 
I'Ouest (CEDEAO) en est un parfait exemple : incapacit6 i r6duire les barrires tarifaires et 
non tarifaires, diminution de la mobilit6 de ]a main-d'oeuvre entre Etats membres, absence 
quasi totale de mouvements de capitaux au sein de la region en raison du sous-d6veloppement 
des march6s financiers, persistance de conflits importants concernant les r~gles sur l'origine 
des produits, qui limitent les exportations et dcouragent les investissements 6trangers' . 

Devant leur ineapacitt; d pronzouvoir I'integrationr gionale, certaines institutions rgionalescomwie la 
SADCC en Afrique australe ont reorientj leurs objectifs, se ditournantde I'integrationdes marches pour 
une approche de coopration r gionule. Un geste qui s'est traduit par des projets concrets et nutuellement 
benefiques pour les Etats nienres dans h's secteurs des transports et de lindustrie. 
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Alors que les activit6s de coopiration rfgionale se traduisent souvent par des rfsultats 
positifs pour les pays concernds, les initiatives d'int6gration rdgionale aboutissent rarement
Ades solutions acceptables pour tous ces pays. En d'autres termes, toutes les parties prenantes 
trouvent plus ou moins leur compte dans la plupart des activitds de coop6ration r6gionale,
alors que dans les accords d'intdgration rdgionale il y a souvent des gagnants et des perdants.
Par ailleurs, la coopdration rdgionale se distingue par des interventions ou des projets bien 
ddfinis, relativement limitds et bien cibl6s, alors que l'intdgration rdgionale implique des 
efforts visant ' modifier l'environnement global des 6changes r4gionaux. On peut donc dire 
que la coopdration rdgionale se traduit par des "micro-actions" et par des projets tandis que
l'int6gration rdgionale se traduit par des "macro-actions" et donc par une structure pyramidale. 

Les donateurs 

Tous les donateurs ou presque ont adopts une position ou une politique en matire de 
coop6ration et d'int6gration rfgionales. 

La CEE et le Canada sont d'ardents partisans de la coop6ration et de l'intfgration
r6gionales. D'autres sont plus rdticents et prennent des pr6cautions. Lors de la derni~re 
r6union du Groupe de rfflexion des donateurs de I'OCDE sur la coop6ration et l'int6gration
r6gionales, un accord s'est d6gagd sur les points ci-aprbs : 

- le soutien la coop6ration et l'int6gration r6gionales doit r6pondre i une demande; 

la n6cessit de coordonner les initiatives de coop6ration et d'int6gration r6gionales et 
les rfformes politiques nationales; 

les institutions r6gionales ne doivent assumer que les fonctions ne pouvant etre 
efficacement men6es aux niveaux national et local; 

]a n6cessit6 de fixer des objectifs r6alistes, souples et limit~s aux programmes et 
projets de donateurs ayant trait 'i la coop6ration et ' l'intfgration r6gionales; 

la n6cessit6 de faire participer la socift6 civile et le secteur priv6, entre autres acteurs 
non gouvernementaux. aux activitfs de cooperation rfgionale des donateurs; 

l'adaptation, le cas 6ch6ant, des programmes bilat6raux afin de tezi r compte de la 
dimension r6gionale; 

- la "micro-int6gration" ou l'intdgration sous-rdgionale est plus queefficace les 
interventions a grande 6chelle; 

- les initiatives de cooperation et d'int6gration r6gionales ne doivent pas se traduire par 
une prolifration d'organismes/bureaucraties r6gionaux et les donateurs devront 
s'employer , dliminer les doubles emplois dans les institutions existantes. 

Si les donateurs se prononcent tous pour la coop6ration et l'intfgration rfgionales en 
g6nral, des dfsaccords subsistent sur bien des points importants. 
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Ainsi Us n'accordent pas le mme degr6 de priorit6 la coop6ration et a l'inttgration
r6gionales en tant que vecteur du d6veloppement. Dans quelle mesure coop&ation et
int6gration rtgionales apportent-elles la r6ponse aux problnes qui assaillent les 6conomies 
d'Affique de l'Ouest ? Seul le Canada serait d'accord avec la CEE sur le "caractbre 
indispensable de la coopdration et de l'intgration r6gionales pour l'Afrique dans les annfes 
A venir, une n6cessit qui doit Etre reconnue par tous". L'autre argument avanc6 par les 
tenants de la coop6ration et de l'int~gration r6gionales au sein de la communaut6 des 
donateurs est un ofi la tendance aque, dans monde constituer des blocs commerciaux 
s'affirme chaque jour davantage et ob les produits de base voient leur importance d6cliner 
dans le commerce international, I'Afrique (et les donateurs) n'ont d'autre choix que d'oeuvrer 
a renforcer la coop6ration et l'intfgration. Cependant, tous les donateurs ne partagent pas cette
opinion. Rares sont les agences de donateurs o6i un consensus g6n6ral s'est dessin6 sur ]a
n6cessit6 de faire de la coopdration et de l'int6gration r6gionales le fer de lance des politiques 
de developpement. 

I en dccoule un probl~me d'approche. Les initiatives doivent-elles r6pondre a une 
demande ? Certains donateurs pensent que c'est important pour assurer le succ~s des 
initiatives r~gionales. D'autres, tout en partageant cette opinion, sont d'avis que la
communaut6 des donateurs doit stimuler cette demande et non deneurer passive. Quel doit 
donc tre le r6le des donateurs en mati re de coop6ration et d'intfgration rfgionales ?
Jusqu'obi les donateurs doivent-ils intervenir pour promouvoir la coopdration et l'int6gration 
regionales ! 

L'autre question qui suscite quelques divergences parmi les donateurs porte lasur
mani~re la plus appropri6e de promouvoir la coop6ration et l'intgration r6gionales. Faut-il 
le faire par le biais d'institutions rfgionales (structures pyramidales), par le biais de projets 
ou de programmes d'ajustement structurel r6gionaux ? 

II. Politiques et activitls des donateurs en mati~re de coopration et d'int(gration 
retgionales 

COIMMUNAUTE ICONOMIQUE EUROPEENNE 

La Commission dispose, semble-t-il, de plusieurs groupes qui travaillent sur la 
coop6ration et l'int6gration rdgionales chacun sa manire. L'un de ces groupes 61abore des 
politiques et des strat6gies et "rdflfchit" sur ]a cooperation et l'int6gration r6gionales en 
Afrique subsaharienne. En 6troite collaboration avec la Coalition globale pour I'Afrique, il 
a dress6 un "plan d'action pour la promotion de la coop6ration et de l'int6gration rfgionales 
en Afrique subsaharienne". Les membres de ce groupe inscrivent, ' l'6vidence, la coop6ration 
et l'int6gration r6gionales en Afrique dans le long terme et s'emploient aid6finir le r6le de 
]a CEE et celui de la communaut6 des donateurs en la matire. 

Le second groupe de la Commission est celui, pourrait-on dire, des "praticiens". I1 
constitue le noyau de la structure rise en place pour le dfcaissement des fonds de la
cooperation rfgionale dans le cadre de la Convention de Lom6. Sur le terrain (FED) et au 
niveau de la Commission (bureaux rdgionaux pour l'Afrique subsaharienne), les travaux de 
ces 6quipes, qui se chargent des opdrations au quotidien, portent essentiellement sur des 
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projets. Elles examinent, s6lectionnent et traitent les propositions rtgionales et veillent ii la
mise en oeuvre et Ala r6alisation des projets r6gionaux. Leur vision de la coop6ration et de
l'intdgration r6gionales, mEme si elle n'est pas proprement parler court terme, reste limitrie 
par le dMlai de cinq ans qui determine l'accord de coop6ration financitre de Lor6. 

Vient enfin un troisi~me groupe, essentiellement compose d'6conomistes specialisds
dans la coop6ration et l'int~gration r6gionales. Ces 6conomistes se retrouvent surtout au sein 
de la division responsable de l'ajustement structurel. 

Entre ces divers groupes de la Corruission, la coordination se fait dans d'assez bonnes 
conditions. On ne peut dire qu'ils manifestent le meme devr6 d'optimisme quant " l'aptitude
de la coop6ration et de l'int6gration r~gionales 'att6nuer les difficult6s que traversent les pays
d'Afrique de I'Ouest, ce qui n'empEche pas un enthousiasme au niveau de la CEE pour les 
efforts de coop6ration et d'int6graion r6gionales. 

"Les thioriciens" 

L'intfret de la CEE pour la coop6ration et l'int6gration rdgionales en Afrique
subsaharienne ne date pas d'hier. Cependant, un soutien plus franc et massif aux initiatives 
r6gionales semble se manifester depuis quelques temps en Afrique. Ce courant de pens.e au
sein de ]a Commission, baptisd "nouveau r6gionalisme", r6sulte, d'une part, de la transition
politique rdcente qui a fait passer l'Afrique de systbmes politiques et &conomiques fermis et
6tatiques "ides systnines ouverts et d6mocratiques et, d'autre part, des le'ons tir6es des 6checs 
des institutions r6gionales. 

La Commission des communaut6s europ6ennes soutient activenient ]a Coalition globale
pour l'Afrique et participe 'iI'61aboration d'un plan d'action visant "ipromouvoir la
coop6ration et l'int6gration r6gionales en Afrique subsaharienne. Le "nouveau r6gionalisme" 
prone des initiatives modestes et des objectifs r~alistes. Les propositions contenues dans le
plan d'action s'adressent aux trois principaux groupes concern6s par la coop6ration et 
l'int6gration r~gionale :les Etats, les institutions et organisations r6gionales et la communaut6 
internationale. 

Le plan d'action appelle les gouvernements africains a apporter un soutien rdel ' la
coop6ration et " l'int~gration r6gionales. L'engagement des dirigeants africains, rappelle-t-il,
est une condition indispensable au succ~s de la coop&ation et de l'int6gration r6gionales. II
leur appartient ainsi qu'aux gouvemements de veiller "i]a coordination des politiques
macro-6conomiques, , la coh6rence entre politiques r6gionales et nationales, de sensibiliser
les opinions aux questions d'int6gration r6gionale, de veiller Al' 6limination progressive des
barri~res tarifaires et non tarifaires et " lar6duction des obstacles entravant les activit6s 
6conomiques transfrontibres. 

Face ' la pl6thore d'organisations r6gionales qul oeuvrent actuellement en Afrique,
ilconviendrait, pr6cise le plan d'action de la Commission, de rationaliser, une action qui
incombe aa premier chef aux institutions elles-mnimes en coordination avec les 
gouvernements. Lesdites institutions doivent concentrer leurs efforts sur des programmes et 
politiques r6gionaux r6alistes, souples et pragmatiques. 
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Le plan d'action de la Commission n'oublie pas la communaul6 des donateurs.

Certes le succ~s des initiatives regionales depend en fin de compte du soutien politique dont
elles bneficient mais, rappelle la Commission, I'aide financire et technique exterieure rev~t
atssi une grande importance. A cet gard, la communaut6 internationale doit tenir compte des
relations existant enu-e la cooperation et l'integration regionales et les autres politiques dedeveloppement telles que I'ajustement structurel. Elle doit soutenir les mesures qui se
renforcent mutuellernent et non celles qui se contrarient. La conmnunaut6 des donateurs estinvitee A encourager les efforts africains visant Arationaliser les organismes et institutions
regionaux. La communaut6 internationale doit accorder une attention particuliere aux 
r~seaux r~gionaux de transport el de communication, aux efforts r~gionaux visant hrenforcer les ressources humaines, L I'Mlimination des barrires commerciales et desobstacles Lila mobiliI des facteurs, au renforcement de Ia .o,,bp,3r2!,n ,non(t!i:r, .t,
d'une maniire g~nerale, i la mise en place d'un environnement commercial international 
propice L l'int~gration des actions menses par les pays africains. 

Rares sont les donateurs qui contestent les conditions prealablcs au succ~s de la
coop&ation et de I'integration regionales telles que dffinies par Ic plan d'action de la
Conunission pour I'Afrique subsaharienne. En effet, le "nouveau rdgionalisme" tient
manifestement compte des erreurs dji commises en matiire de cooperation et d'intgration
rdgionales. On peut resumer comme suit les principaux elements du plan d'action lade 

Commission.
 

Tout d'abord, la subidiarit ou ]a necessit6 de ne traiter une question Amun niveau
superieur (regional) que lorsque cela s'impose pour des raisons d'efficacit . II faut donc
connaitre le niveau auquel ce degre dFefficacit6 est obtenu. La subsidiarit6 c'est 6galement
]a necessit6 de filtrer les problkmes en instance de decision de bas en haut. du niveau local 
au niveau national puis r6gional et non dans le sens inverse. Ainsi, seuls les problkmesveritablement transnationaux, impossibles A resoudre au niveau n.'tional, par%iennent
 
jusqu'aux instances regionales.
 

Vient ensuite la notion de g~omtrie variable ou, plus concr tement, la necessit6 de
traiter l'integration 6conomique pas L pas dans le cadre de sous-groupes plus petits ou

d'accords sous-regionaux beaucoup 
 plus aptes 5 atteindre rapidement l'integration. Enl'occurrence, le est souplesse.maitre-mot la Par ailleurs, seuls les pays qui souhaitent

vraiment travailler ensemble ont intur&t a s'engager sur la voie de l'integration regionale.
 

Pour resumer, on peut dire que la position officielle de la CEE en ratire decooperation et d'int6gration regionales, est franchement en faveur de la cooperation et del'integration avec une bonne dose de pragmatisme. La CEE invite les donateurs Aavoir le"reflexe" de cooperation regionale de sorte que ['ensemble de I'aide soit programmee etdvalu&e en fonction de ce qu'elle apporte i la cooperation et Al'integration r6gionales. Sur 
un plan concret, la CEE preconise Ia suppression des barrikres qui entravent la libre
circulation des biens, des capitaux et de la main-d'oeuvre entre les regions; elle appelle "isoutenir les initiatives rdgionales rdalisables Lipetite 6chelle r6unissant un petit groupe de payssur un probleme commun, et a radonaliser les organisations regionales afin qu'elles
deviennent les vecteurs de ce "nouveau regionalisme". 
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"Les praticiens" 

La Convenion de Lom6 d6finit les orientations de la CEE pour le d6veloppement despays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP). Les accords Lor6 IV, sign6s end6cembre 1989 par la CEE et soixante-six pays ACP, mettent I'accent sur la cooperation
r6gionale entre les pays ACP, sur l'accroissement des 6changes et de la coop&ation entre lessous-rdgions ACP ainsi surque leur ddveloppement sur les plans social et humain. Auxtermes de Lom6 IV, une enveloppe financiere de 1,25 milliard d'6cus a 6t consacrfe lacoop6ration r6gionale (Etude COBEA. Lor6 IV :une nouvelle strat~gie de d6veloppement ? 
EI6ments critiques sur ]a coop6ration CEE-ACP). 

En septembre 1991, une r6union mixte ACP-CEE a adopt6 une r~soluion sur lesdchanges intra-ACP d6finissant une plate-forme commune en matiere d'int~gration r6gionale
et recommandant un engagement politique pour la coop6ration et ['integration r6gionales, despolitiques macro-6conomiques allant clans cc sens, un soutien financier aux initiativesr6gionales ainsi des activit~sque possibles dans les domaines de la production, de lacommercialisation et de ladistribution toujours en %ue de promuuvoir la cooperation etl'intgration. Des recommandationis concretes portent sur la creation de zones mon~airessous-r~gionales, une assistance pour lerenforcement des rseaux bancaires r6gionaux,
1'61imination des barrieres intrargionales au commerce, ]a 1nodernisation des douanes et
l'amd6ioration des r6seaux de communications et de transports. 

La mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail ACP/CEE sur les6changes intra-ACP a t confide au Fonds europ~en de dveloppernent (FED), auquel
incombe lefinancement des programmes regionaux de financement. 

L'enveloppe financiere pourla,coopration etl'intdvration rtcionales au Sahel et dans
les Pavs d'Afrique deI tuest s'dve 1228 millions d'&cus. 

Comme pour les autres r6gions, tin programme regional donne i titre d'indicatif desorientations sur I'Lutilisation de ces ressources en Afrique de 'Ouest. Ce programme d6finit

lecadre g~n6ral dans lequel doivent s'inscrire les initiatives r~gionales ainsi que les objectifs
globaux a lalumi&re desquels 
 seront retenus les projets r6gionaux. Les secteurs prioritaires 
pour les pays d'Afrique de I'Ouest sahdiens et c6tiers sont les suivants : 

gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement, 

transports et communications, 

- ressources humaines. 

La CEE est, sans conteste, le donateur qui apporte le soutien le plus important A lacoopration et A l'int6gration r6gionales en Afrique de I'Ouest, comme l'indique le volumedes fonds affect6s a ce titre. I1est urgent de d6penser les sommes allou~es a ]a coopfration
et i l'int6gration r6gionales par Lom6 IV. En effet, lacooperation financikre au titre de laConvention de Lom6 est pr6vue pour cinq ans, cc qui est relativement court pour dfcaisserlesdites sommes tant donn6 les d1ais n6cessaires a la sflection des projets. En pratique, celasignifie que les 6quipes responsables des op6rations, c'est--dire de l'utilisation des 228millions d'6cus, nauront pas beaucoup de temps de r6flexion. Leur tfiche ne consiste pas 
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ndcessairement " se forger une vision et une strategie a long terme pour la cooperation et
l'int.gration regionales en Afrique de l'Ouest; elle est, pourrait-on dire, plus terre 'i terre, plus
qaotidienne et s'inscrit donc dans le court terme. Ce n'est pas le cas des 6quipes qui, au sein
de la Commission, ont " charge de definir strategies et autres plans d'action. 

Pour les pays d'Afrique de l'Ouest, sahliens et c6tiers, les fonds de Lom6 IV sont
dquitablement repartis sur les trois secteurs prioritaires susmentionnes. 

Concernant les ressources naturelles, les finaiicements du FED ont servi, entre autres,Asubventionner le gaz butane pour rtduire la d:;ertification et la deforestation, et Afinancerdes projets d'6nergie solaire, de3 programmes scolaires du primaire et du secondaire afin de 
sensibiliser les 6coliers des pays du CILSS a I'environnement, etc. 

Dans le domaine des ressources humaines, le FED a notamment soutenu ]a recherche 
en matire d'61evage et d'agronomie, des programmes lies la securit6 alimentaire (CILSS,
DIAPER, AGRHYNIET, programmes nationaux de securit6 alimentaire), mais aussi en
matinre de sante publique tels que le projet regional de lutte contre l'onchocercose. De plus,
il a apport6 un soutien financier important des institutions regionales, en particulier la 
CEAO. 

Bien entendu, la plupart des propositions de financement par le FED portent sur lesecteur des transports et notamment sur les routes. Pour que lesdites propositions soient 
acceptees, le FED demande que les infrastructures se justifient sur le plan regional (une voie
de communication au trafic essenfiellement regional) et qu'elles s'accompagnent d'une
participation financi~re locale. A la date des pr~sentes, aucune proposition relevant du secteur 
des transports n'a encore 6t approuvee au titre de Lome IV. 

"Les autrs" 

Un troisibme groupe, au sein de la Commission, allie i la fois la rdflexion et laction
 
en mnatibre de cooperation et d'integration r4gionales. Entre autres activites, il s'occupe des
operations d'ajustement structurel regional et du soutien 
 i l'initiative d'Union economique et
mondtaire en Afrique de l'Ouest (UEMOA) lanc~e par la BCEAO. Les membres de ce groupeconsidbrent que la coop6ration et l'int6gration rdgionales en Afrique de l'Ouest s'inscrivent
dans le long terme, comme le montre le soutien qu'ils apportent pa- cx,,i,pc ' 1'UENMOA,
mais l'importance accordde 'il'integration regionale doit tre empreinte de realisme tant pour
le cofit politique a court terne que pour les benefices 'a long terme pour Ta societ& Au sein
de ce groupe, nul ne conteste l'interet de I'UEMOA tout en faisant valoir que de tels projets
d'integration regionale necessitent un soutien consequent et actif de ]a part des donateurs. 

CANADA
 

A l'instar de la CEE, le Canada est lFun des bailleurs de fonds les plus favorables " l'idde de cooperation et d'intdgration r6gionales' en tant que strategie de developpement pourI'Afrique. Aprbs l'expos6 de sa stratdgie pour un ddveloppement long terme de l'Afrique,
l'Agence canadienne pour le ddveloppement international (ACDI) fait de la cooperation et de 

SL'ACDI a opte, dans son document officiel, pour 'e.wresso "intigrationregionale".Elle dtsigne. d 
l'evidence I'inthgrationdes tnarchis ainsi que les , "'t:vitesde cooperation r~gionale. 
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l'intrgration rrgionales, seule chance de salut h long terme pour I'Afrique, le "pivot central"de sa cooprration sur ce continent. L'ACDI s'est non sculement lancre dans unerestructuration interne afin de s'adapter aux groupements rrgionaux en Afrique, mais elle se propose drsormais de n'engager de programmes et projets bilatrraux que dans la mesure oi
 
ilsont un impact rrg;onal manifeste. 

Africa 21 

L'ACDI tient d-sormais compte dans sa politique de drveloppernent des nouvellestcndances qui se dessinent en Afrique, h savoir le changement politique et la volontd decertains gouvernements africains de faire preuve de rigueur 6conomique et de gestion.
L'ACDI tient ]a coop~ration et l'intrgration rrgionales pour l'une des conditions d'undrveloppernent durable en Afrique. Certes, arguinente-t-elle, I'ajustement structurel estndcessire. mais "non suffisant pour engager l'Afrique sur la voie d'un drveloppement
durable". Le postulat de I'ACDI est que l'Afrique a avant tout hesoin d'une mutation radicaleet le Canada considre l'intrgration comme l'un des 16ments premiers d'une telle 
iransformation. 

L'ACDI a labord le plan stratrgique Africa clans lequel elle expose ses nouvellesorie:itations, ainsi qu'un programme d'ensemble pour l'Afrique. Objectif de ce prograrmmle,
baptis6 "Africa 21" :"une prograrnmation plus cohfrente en vue d'un drveloppement durable 
et d'une Afrique plus unie, plus d6mocratique et plus entreprenante". 

Ce programme est issu d'un bilan lessur activit~s de drveloppenlent de I'ACDIindiquant que pour aider I'Afrique aise preparer i aborder le 21 sicle, I'ACDI doit avoir une vision plus stratgique et faire preuve de plus daudace dans ses prograrnmes de
ddveloppement. Passant en revue les domaines prioritaires de dcveloppement pour l'Afrique(r~forme 6conorique, pro, uc::vite agricole, etc.), I'ACDI en conclut que ses effortsgagneraient en efficacit6 s'ils tendaent vers une plus grande int6gration r-gionale en Afrique.
En consdquence, I'ACDI a fait de lintrgration rgionale le critre il'aune duquel elle 6tudie
tous ses programmes d'aide ainsi que sa 
mani~re de traiter d'autres questions telles queIa
 
dette et lapolitique commerciale.
 

Pour l'ACDI, ['importance de l'intrgration rrgionale procde de trois facteurs 
principaux : 

I. Un ddveloppement durable et a long terme ne peut se fonder sur les 6conomies africaines
actuelles, qui sont modestes et fragil.t (d'oli Ia nrcessitd d'61argir les marches pour
stimuler rdellement Ia croissance et la diversification dconomiques). 

2. La pdriode de mutation politique profonde dans laquelle l'Afrique vient de s'engager incite
les dirigeants africains rechercher solutionsa des rrgionales aux probh~mes de 
drveloppement i long terme. 

3. La certitude que I'ACDI, qui vient de procdder a une restructuration interne, consolidant 
ses branches africaines et se dotant de bureaux rrgionaux sur le continent, dispose d'un
avantage comparatif en tant qu'agence de ddveloppement dans le domaine de l'intrgrationrdgionale, d'autant plus qu'elle soutient depuis longtemps des initiatives rrgionales (comme 
la SADCC). 



38
 

Le plan strat6gique global de I'ACDI propose essentiellement d'inscrire les politiques, 
programmes et projes dans la perspective de l'int6gration r6gionale. 

Politiques : L'ACDI entend soutenir l'int6gration r6gionale dans les instances 
internationales afin de mobiliser et de consolider le consensus sur l'intgration en Afrique.
Elle envisage 6galement d'oeuvrer en 6troite collaboration avec d'autres organismes publics
canadiens pour plus de coherence entre les politiques de ce pays en mati~re d'aide, de dette 
et de commerce. 

Programmes : L'ACDI entend 6laborer une stratdgie pour chaque groupe r6gional
africain. Ses documents feront le bilan de la coop6ration et de I'intfgration dans la r6gion, des 
possibilitds de prornouvoir l'intfgration et dresseront la liste des contraintes auxquelles elle 
se heurte, dffinissant des interventions strat6giques pour I'ACDI dans la region. 

Au niveau des projets : L'ACDI 6valuera les propositions de projets i la lumire de 
la contribution qu'ils %pportent Al'int6gration r6gionale. En d'autres termes, cette age'ice
6tudiera les projets pour dfterminer s'ils desservent I'intfgration r~gionale, s'ils la servert ou 
s'ils n'ont aucun effet sur elle. Les premiers seront rejetds, les secoids valuds d'aprs leur 
compatibilit6 avec la stratdgie d'intgration de I'ACDI pour la region concernde (soutien,
selon les cas, aux communications, aux transports, I'ducation, a la recherche, ail'nergie,
A l'environnement, au commerce, au d6veloppeinent industriel, etc.). Enfin, les projets
,-ppartenant a ]a troisi~me categorie seraient 6valus en fonction de leur apport en niati&e de
rdforme dconomique, de qualitd de la gestion, de d6veloppement des ressources humaines, etc. 
Seraient retenus dans cette troisi me categorie, les projets qui, sans avoir un impact regional
imm6diat. pourraient se traduire par des repercussions long terme. 

Organisation interne de I'agence : I'ACDI a consolid6 ses bianches africaines afin 
d'aboutir une approthe canadienne plus int6gr.e. Ainsi la Direction g6nrale pour l'Afrique
et le Moyen-Orient a 6t6 subdivis6e en cinq sections r~gionales : Afrique australe, Afrique
de I'Est, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Chaque
section dispose de bureaux sur place; ceux d'Afrique de I'Ouest tant i Dakar, a Abidjan et 

Accra. En outre, I'ACDI entend doter sa branche africaine de plus grandes capacit6s
d'analyse pour les questions r4gionales et mettre en place des fonds r6gionaux et non 
nationaux pour financer toutes les activit6s ACDI. Objectif: permettre a I'ACDI "de 
transffrer rapidement des fonds d'un pays a. 'autre afin de soutenir ceux d'entre eux qui
prennent des mesures concretes pour am6liorer la gestion 6conomique, encourager ]a
participation populaire et Ia dmocratie ou promouvoir I'esprit d'entreprise". 

L'approche canadienne est, sans conteste, radicale pour une agence de dfveloppement.
"La mise en oeuvre d'Africa 21, qui implique plus d'audace dans la programmation rfgionale,
plus de coh6rence et de communication entre les programmes, nous obligera modifier 
profond6ment notre manire de travailler". L'ACDI est la seule agence de d6veloppement
avoir op6r6 une refonte aussi compl te en faveur de la coop6raion et de l'intgration
r6gionales. Elle est 6galement la seule aiplacer la coop6ration et lFinWgration rfgionales avant 
les activit6s bilat6rales. On peut meme dire que I'ACDI se propose de "d6bilat6raliser" ses 
programmes de d6veloppement. En cela, elle devance n'importe quelle autre agence de 
ddveloppement. 
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Strattgiepour I'Afrique de I' Ouest 

Manifestement, I'ACDI entend mobiliser d'importantes ressources pour ]a cooperation
et l'integration r~gionales. Mais qu'a-t-elle fait jusqu'ici a cette fin ? Aux termes de sa
nouvelle strategie de d~veloppernent, approuv6e il y a un peu plus d'un an, I'ACDI semble 
en tre Ala premiere 6tape de son programme qui porte sur la preparation de documents de 
stratgie rdgionale. Ainsi le projet de document pr~liminaire est un premier pas dans ]a
stratdgie de I'ACDI pour I'Afrvque de 'Ouest. Comme le document dffinitif de stratdgie pour
cette region ne sera pas disponible avant juin 1993, les 61kments exposes ci-dessous se 
fonde~it sur ledit document introductif. 

Ce document pose, d'une manibre gdn~rale, ]a question de l'int~gration rdgionale en 
vue d'un ddveloppement durable en Afrique de l'Ouest. It est assorti de recommandations qui
sont autant de domaines d'intervention possibles pour I'ACDI mais qui ne feront pas
nrcessairement toutes partie de sa nouvelle stratdgie dans la region. 

Ce document pr~liminaire sur l'Afrique de I'Ouest insiste essentiellement sur la
ndcessitd d'arn6liorer les performances Lconomniques des pays de la rdgien par l'int gration
des rnarchs. L'intdgration rtgionale et l'ouverture des 6conomies d'Afrique de l'Ouest aux 
6changes sont prgsenttes comme une tape necessaire qui permettra Aces pays d'6largir leurs
march6s, d'accroitre la comptitivit de leurs entreprises *,t de ddvelopper leurs exportations.
I1ressort de ce document prtliminaire que les pays de cette rtgion imposent des taux reels 
extr~mement ,ev6s sur la production locale parce que leurs 6conoinies de petite taille 
d6pendent d'un ou deux produits de base. Aussi. le document prtconise-t-il I'intcgration
r~gionale qui permettrait dans un premier temps aux entreprises nationales sous-employes 
ou 	surprottg6es de s'ajuster Aun commerce regional plus liberal, de trouver des dtbouchds 
aux biens et services produits par le secteur priv et de placer ce dernier dans un 
environnement plus comp~titif. 

Recommandations : 

I. Avant tout, harnonisation des politiques mon~taires entre, d'une part, les pays de I'UMOA 
et, d'autre part, le NigerialGhana, une mesure ndcessaire qui faciliterait, entre autres, ]a
reduction ou l'limination des barri~res tarifaires et non tarifaires de manire a stimuler les 
6changes intrardgionaux. A cet effet, les donateurs devraient adopter de principes 
comnuns a l'gard des pays de I'UMOA, du Nigeria et du Ghana, afin d'aboutir A un 
accord sur les m6canismes mongtaires assurant ]a convertibilitd et la stabilit6 de leurs 
monnaies. 

2. 	 Promotion du dialogue sur I'intgration regionale dans les instances r6gionales et 
internationales afin de sensibiliser donateurs et dirigeants africains Al'int6gration rdgionale. 

3. 	Soutien direct A la CEDEAO, IUMOA, la CEAO entre autres organismes
intergouvernementaux. 

4. 	Coherence entre les programmes bilatdraux du Canada et la prdsente approche rggionale
de sorte que l'ensemble de ces activitds ait un impact positif sur l'intdgradon du march6. 
Conditionnalit des programmes bilatdraux de manire A favoriser la coherence entre les 
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politiques macro-6conomiques, commerciales et sectorielles, d'une part, et les vues de 
l'ACDI sur l'intfgration dconomique d'autre part. 

5. Soutien / une zone de libre-6change pour les pays de la CFDEAO. 

Toutes ces recommandations contenues dans le document pr6iininaire devraient
constituer des 616ments importants dc la stratfgie finale de I'ACDI pour l'Afrique de l'Ouest, 
meme si I'ACDI est consciente du fait que certaines desdites recommandations ne dependent
pas du seul Canada. 11en va ainsi, de l'aveu meme de I'ACDI, de l'harnionisation mon6taire 
et des politiques budg6taires dans la r6gion qui n~cessiteront lesoutien de plusieurs donateurs. 

Mime si lanouvelle strat6gie de I'ACDI pour l'Afrique de l'Ouest n'est pas encoredisponible, on peut d'ores et d6jai s'attendre 'ice qu'elle soit empreinte du rdalismne, du
pragmatisme et de la souplesse pr6n~s par I'ACDI pour prornouvoir l'int6gration rOgionale 
en Afrique de l'Ouest. Une approche qui privil~gie les initiatives concretes de coop6ration et
d'int6gration r6gionales entre pays volontaristes et motives et dans des secteurs pr~sentant unpotentiel de d~veloppement 6conomique 6vident. A cette fin, I'ACDI s'emploiera instaurer 
des liens entre pays du Sahel et ccux de la cate tant cette agence croit en l'aptitude de 
certains pays c6tiers jouer le r6le de "p6les de croissance 6conomique". 

Sur le plan pratique et avant menie la parution de la nouvelle stratgie de I'ACD1 en
matibre d'int6gration r~gionale en Afrique de l'Ouest, certaines indications permettent
d'affirmer que l'essentiel de l'action de cette agence portera sur la cooperation r6gionale en
faveur d'infrastructures susceptibles de soutenir le d~veloppement 6conomique, Iagestion des ressources naturelles et le dveloppernent des ressources humaines. L'ACDI soutiendra 
6galement des actions d'int6gration r~gionale plus larges, notamment la etCEDEAO

I'UEMOA, ineme si cc soutien portera davantage sur l'instauration d'une concertation sur les
 
politiques que sur des initiatives concr~tes.
 

FRANCE
 

L'orientation gnrale de I'action franqaise en inatiere de coop6ration et d'int6gration

r~gionales a tt6 profonddinent repens~e au cours des demires ann6es. Si l'objectif gfndral,

A savoir Ia creation et la consolidation d'un bloc rdgional 
 des pays de la zone franc en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, demeure, de nouvelles orinrtations ont 6t6 fix~es
 
aux programmes et projets de la "Coop6ration Franmaise".
 

Les principaux 616ments en sont expos6s dans une 6tude effectu6e par un groupe de
travail charg6 de faire le point et de recentrer les objectifs de la France en rnati~re de
dfveloppenient. Ce groupe a examin6, entre autres domaines de dfveloppernent prioritaire, Iacroissance industrielle, la rforme du systbme d'ducation et l'int6gration r6gionale. L'dtude 
passe en revue I'action de la France clans tous ces domaines depuis l'indfpendlance, relve les
obstacles rencontr6s et fait un ensemble de propositions pragmatiques et r6alistes i mettre en 
oeuvre par la Coop6ration Franiaise. 

En rnatiire d'intgration r~gionale, la nouvelle strat6gie franiaise est claire. Elleprocde de Ia constatation maintes fois r6itdrfe que les deux types d'initiatives prises en
rnatiire d'int6gration rfginnale depuis l'indfpendance, savoir les unions douaniires et lesgrands projets d'investissement rfgionaux, se sont soldOs par des 6checs. I1est temps, soutient 
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la France, de reconnaitre que les problrines 6conomiques de l'Afrique rdsultent en grandepartie de politiques 6conomiques d6sastreuses et d'une mauvaise gestion. La conclusion enest que pour mieux int6grer les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, la France devraitsoutenir une rWforme 6conomique favorisant l'instauration d'un environnement 6conomique
sain, capable d'attitei les investisseurs privds. 

Cela n'exclut pas bien entendu march6s comnimuns et unions fiscales, mais toute unionregionale devra ddsormais disposer de I'autorit6 supranationale qui lui pennettra defonctionner correctement. De sans action parallleplus, une visant arnfiorer la gestion
macro-6conomique et l'environnement 6conomique, ce type d'union restera lettre morte.D'ailleurs, la CEDEAO, I'UDEAC et la CEAO ont pr~cis~ment achopp6 sur ces memes
problmes : manque d'autorit r6gionale et place insuffisante accorde aux 6changes. 

La France soutient les activitds d'intdgration rdgionale entreprises dans les deux zones
monetaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale (initiatives BCEAO et BEAC), dem6ne que d'autres initiatives d'intdgration r6gionales et des institutions rdgionales. 

UEMOA/CEMAC et Zone J)'anc 

Pour donner un nouveau souffle son action en mati~re d'intdgration r~gionale et jeterles bases d'une union conomique, la Coop6ration Franyaise a activement soutenu plusieurs
initiatives nouvelles. 

La plus importante de ces initiatives est, sans conteste, I'UEMOA. Officiellement 
p, omulgude par les ministres des Finances de ]a zone franc, I UEMOA vise a faire de la zonefranc ouest-africaine une vraie union &onomique et mondtaire et un important marchUconimun dote dI rgles et d'instances &conomiques r6gionales communes. Les memes
objectifs valent pour les pays d'Afrique centrale membres de I'UDEAC actuelle, clans le cadre
de la Communaut6 6conomique et mon6taire de I'Afrique centrale (CEMAC). UDEAC etCEMAC visent toutes deux a mettre en place ut inarch financier regional, "areformer Iapolitique mondtaire, 'i arnliorer ]a situation macro-economique rgionale, Aiharmoniser les
politiques sectorielles et 'a reformer les politiques fiscales douanibres favoriseret pour
I'emergence d'un march6 coinmun. La mise cn oeuvre de cette stratdgie incombe aux deuxinstitutions, I'Union Lconomique mondtaire de I'Afrique de I'Ouest et la Communaut6 
&conomique et inondtaire de I'Afrique centrale (CEMAC). 

L'UEMOA et la CEMAC sont donc au coeur de la nouvelle strat6gie franyaise decoopdration et d'int6gration r6gionales en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de construire une
union 6conomique sur les fondements de l'union mondtaire actuelle dans la zone franc. Eneffet, nonobstant les problmes qu'elle connait, l'Union mondtaire de la zone franc confrre
" ses pays membres quelques avantages incontestables : stabilitd 6conomique et mondtaire,
convertibilit6 le la monnaie et inflation sous contr6le. 

Une approche relativement diff6rente de celle des autres bailleurs de fonts en matierede coop6ration et d'intdgration r6gionales en ce sens qu'elle ne donne pas la priorit6 iAlalibralisafion du commerce int6rieur ni la iuse en place de tarifs externes communs. D'apr~sles documents dans lesquels cette nouvelle stratdgie est expos6e, la lib6ralisation des dchanges
serait voude a 1'6chec car la suppression des barribres cimmerciales internes est par tropdifficile pour des Etats dont les rentrdes proviennent en bonne part des recettes douanibres. 
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C'est la raison pour laquelle ]a France considre qu'il faudrait faire porter les efforts sur 
l'instauration d'une union plus large et plus acceptable sur le plan politique et donner ainsi 
une assise plus solide ' l'intdgration rdgionale, avant de s'engager dans une lib6ralisation bien 
plus ddlicate. 

A cette fin, il conviendrait d'asseoir l'union 6conomique sur les bases de l'union 
mon6taire actuelle. Certes, IFUEMOA et la CEMAC en sont encore au stade th6orique, mais 
les quatorze pays membres de la zone franc semblent d'ores et d6j acquis l'id6e de : 

I. RMformer les assurances au niveau rdgional en cr6ant un syst me unique pour toute la zone, 
coiff6 par une autorit unique qui veillera au respect de r~gles communes. 

2. 	Rdformer et harmoniser le droit commercial en modernisant et en unifiant les legislations 
actuellement applicables au secteur priv6. 

3. RMformer les secteurs bancaire et financier par des mesures visant ' amrliorer les 
mfcanismnes financiers, a encourager l'6pargne int6rieure et a crfer un m ,rch6 financier 
regional. A cette fin, il est question de r~foriner ]a Bourse d'Abidjan L: de cr6er une 
Bourse rfgionale, d'mettre des instruments financiers libellts en francs CFA, d'une 
rdfonre fiscale. etc. 

4. 	RMformer la s6curit6 sociale en amnliorant les organisrnes actuels et en crrant une 
inspection financire rfgionale chargde d'imposer la rigueur et la transparence. 

5. Cr6er un institut regional de formation ii la gestion 6conomique et financi~re ainsi qu'un
insitut regional pour les 6tudes et statistiques. 

Par cons6quent, la Fraice considre que l'int6gration 6conomique des pays de la zone 
franc, ddja unis par leur monnaic, est possible pour peu que le cadre juridique et 6conomique 
s'y prete. 

Ces propositions soulbvent plusieurs questions irmportantes; beaucoup dfja ont dt6 
souligndes par Berg dont celle de la durabilitd : Qui fina.icera les institutions crer ? Quel 
sera le r6le d- la France et des autres donateurs dans leur raise en place ? Quelle est ]a
position de I'UEMOA et de la CEMAC sur l'ajustement macre-dconomique ? Qu'en est-il 
du diff6rend entre I'UEMOA et la CEDEAO ? 

Reste aussi i savoir, et c'est peut-etre le plus important, si l'existence d'une union 
monftaire justifie des initiatives r6gionales a l'dcheflc de I'UMOA comme le propose la 
France. L'avantage d'une monnaie commune compense-t-il les inconv6nients qu'il y aurait 
a rfsoudre les problmes sur une telle 6chelle et dans une zone aux caract6ristiques
g6ographiques et 6conomiques aussi diverses ? Autrement dit, IUMOA, par sa diversit6 et 
sa taille, est-elle le cadre qui conviert le mieux Al'intfgration r6gionale ? Permet-elle de 
rfgler des diff6rends r6gionaux qui ne concernent souvent que quelques-uns de ses membres ' 

Berg, entre autres, souligne une autre prdoccupation : ]a nfcessit6 de reformer les 
politiques nationales et de les rendre plus efficaces avant de songer une hannonisation au 
niveau r6gional. Pour certains experts du d6veloppement, c'est au niveau national que la 
coop6ration et l'int6gration r6gionales se heurtent aux plus grandes resistances ou, pire encore, 
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Al'indifftrence. Les rtalitts nationales emp~chent souvent les dirigeants africains de prendre
des mesures concretes pour hater l'inttgration si ardemment dtfendue dans les forums 
internationaux. 

Nonobstant les problmes rencontrts par I'UEMOA, cette initiative lancte par laBCEAO a bin6fici6 du soutien de la Banique mondiale et de la Commission europtenne, outre 
celui de la France. De fait, ces deux autres donateurs s'engagent de plus en plus dans
I'UEMOA, qu'ils placent en tete des initiatives rtgionales "les plus prometteuses". Tablant 
sur labonne reputation dont btntficie ]a BCEAO et sur les liens linguistiques, culturels et
institutionnels puissants qui existent entre les pays de la zone franc, ces donateurs estiment 
que si l'inttg;ation rtgionale a des chances de succ~s en Afrique de l'Ouest, c'est bien dans 
le cadre de l'initiative UEMOA lancde par la BCEAO. 

Soutien ait atitres institutionset initiativesreqionales 

L'autre volet de Ianouvelle stratfgie r6gionale de la France porte sur un rtexamen 
sans concession de son soutien aux institutions rttiionales. La France entend dfsormais limiter 
son aide aux organisations r6gionales permettant une gestion collective des infrastructures (ex:
OMVS), la gestion des principaux services (ex :ASECNA), l'61aboration et la mise en oeuvre
de politiques .ectorielles communes (ex :le CILSS) et la rdalisation d'importantes 6conomies 
d'6chelle (universitts rtgionales spzcialistes). 

Pir ailleurs, la France soutient plusieurs initiatives indfpendantes d'intfgration
rtgionale, telles que la Conference des ministres de ]a fonction publique qui vise , amtliorer
 
la gestion doi secteur public et, d'une manibre gnrinale, a permettre aux pouvoirs publics de
 
retrouver de lacrfdibilit aux yeux de leurs adininistrds. I1en va de meime de la Conference
 
des ministres de ]'agriculture, galement connue sous l'appellation : initiative de Cissokho.
 
Cette conference vise aihannoniser les politiques agricoles par filibres afin de constituer des
 
zones 6conomiques rtgionales pour les principaux produits agriccles et de jeter les bases
 
d'une integration des politiques agricoles nationales Afrique
en de I'Ouest et en Afrique
centrale. Un plan d'action, adopt6 en mars 1991, est encourag6 par laFrance, ]a Banque

mondiale et la CEE, mais il rel0.ve 
 de l'autorit6 directe des ministres africains de 
l'Agriculture. On ne sait pas encore si des progrbs ont 6td accomplis dans ce cadre. 

Espaces c realierset agricoles rgionattx 

Enfin, le troisi~me volet de la nouvelle politique franqaise en matire d'inttgration
rfgionale porte sur le secteur agricole, notamment I'intfgration rdgionale des fili~res 
cfr6ali~res. 

La position franiaise sur l'inttgration rfgionale des flibres cdrtalibres en Afrique de
I'Ouest a incontestablement 6volu6. I y a A peine dix ars, la Cooperation Franqaise se
prononyait encore pour un march6 cdrfalier rdgional prottg6 en Afrique de l'Ouest. Elle a
desormais adopt6 une position bien plus nuancde qui tient compte du fonctionnement reel des 
espaces c6rtaliers rtgionaux. La meilleure preuve en est les mesures que la Cooperation
Franyaise envisage pour soutenir l'inttgration rtgionale de ce march6. La stratdgie de la
Coopdration Franqaise concemant les filibres ctrtali~res rfgionales repose prtcistment sur les 
616ments suivants : 
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1. Conjuguer les approches nationales et rdgionales de la Coop6ration Franmaise. A l'instar 
de la CEE et du Canada, ]a France souhaite plus de coherence entre ses objectifs et 
programmes nationaux (ou bilatdraux) et ses initiatives rfgionales. Elle entend ainsi 
remettre en cause la priorit6 jusque-l donnde au bilat6ral afin de mieux tenir compte des 
repercussions rdgionales de ses activits nationales. 

2. 	Soutenir le marchd c6rdalier r6gional, notaminent en favorisant l'int6gration, en r6duisant 
les barrires qui entravent la circulation des c6r6ales dans la region, en crdant des 
infrastructures rdgionales pour encourager le commerce rdgional des cr6ales locales, etc. 

3. 	Encourager la concertation r6gionale sur des questions ayant trait "ides fili~res particulires 
et regroupant un petit nombre de pays. Cette idde est 6galement pr6conisde par d'autres 
donateurs (Voir plan d'action USAID et Banque mondiale pour les produits d'6levage au 
Mali, au Burkina Faso et en C6te d'lvoire). En effet, I encore, des accords limitds Aune 
filire particulire et deux ou trois pays auraient bien plus de chances de succ~s que des 
accords commerciaux gdn6raux faisant intervenir de nombreux pays. 

4. 	Amdliorer l'information sur l'6volution des politiques nationales, ce qui implique une 
surveillance rdgulire et syst6matique i l'6chelle de la r6gion des politiques nationales 
agricoles et macro-6conomiques. 

5. Am61iorer l'infrastructure rdgionale des transports, notamment les routes entre zones de 
production et de consommation afin de relier l'offre et la demande. 

6. 	 Int6grer les achats de c6r6ales locales dans la politique d'aide alimentaire franyaise. 

7. 	 D6velopper la transformation et la commercialisation des cr6ales locales. 

La strat6gie r6gionale franyaise en mati~re de filires c6r6alires tend, A l'6vidence, 
a ddvelopper la production et la commercialisation locales menacdes, d'apr~s ]a France, par
la croissance globale des importations en Afrique de l'Ouest. La France se montre beaucoup
moins intransigeante quant a la cr6ation d'espaces c6r6aliers r6gionaux protdgds, ce qui ne 
l'empeche pas de pr6ner un certain niveau de protection pour les culture ' vivri~res en Afrique
de l'Ouest. Une protection qui devra etre provisoire, d'apr~s certaines 6tudes, tout en restant 
6quilibr6e afin de ne pas encourager les importations frauduleuses iii r6duire ies importations
Aun niveau qui compromettrait la s6curitd alimentaire. Cette nouvelle attitude protectionniste
fait preuve d'une meilleure compr6hension du fonctionnement r6el du march6 cdralier en 
Afrique de l'Ouest, ce qui est un progr~s certain par rapport " la position adopt6e par la 
Coopdration Franyaise Mindelo en 1986. 

BANQUE MONDIALE 

A l'instar de la CEE, la Banque mondiale semble abriter plusieurs courants d'opinion 
sur ]a question de la coop6ration et de l'int6gration rdgionales, l'attitude officielle de cette 
institution 6tant tr~s favorable aux efforts de coopdration et d'int6gration r6gionales. 
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"Les rcgionalistes" 

I1 y a tout d'abord ceux quii se prononcent manifestement pour les approches
r6gionales; il s'agit notamment de certains experts du Bureau Afrique de la Banque mondiale 
et de ceux qui travaillent sur des prets d'ajustement structurel r6gional en Afrique australe et 
en Afrique de l'est et sur la restructuration de I'UDEAC. D'autres oeuvrent dans le sillage
de l'initiative UEMOA; d'autres encore, au niveau des pays, soutiennent les initiatives 
rfgionales telles que le plan d'action pour les produits d'61evage au Mali, au Burkina Faso 
et en C6te d'lvoire, plans qui, de faion pragmatique, visent h repfrer les obstacles aux
6changes des produits d'levage et 5 dfinir une action en vue de les 1irniner. Toutes ces 
activitfs rfgionales ne vont pas Al'encontre de la position de libre-dchange de la Banque
mondiale. En effet, elles sont ouvertes sur l'ext6rieur, elles favorisent des pr6f6rences
commerciales, ii ]a fois temporaires et 16gres, voire pas de pr6ffrence du tout, ainsi que des
accords entre un petit nombre de pays sur les barri~res qui entravent la circulation de produits 
sp6cifique:;. 

Les "rfgionalistes" de la Banque mondiale s'emploient donc i concilier des approches
rfgionaics et les protections minimales ouvertes pr~conis~es par la Banque mondiale. Cette 
attitude est parfaitement illustrde par le discours prononcd lors du symposium qui vient d'etre 
organis6 a l'occasion du 306-me anniversaire de l'Union monftaire ouest-africaine. Dans ce 
discours, le direuteur du d6partement de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et
I'Afrique centrale, dnumre les difficult6s 6conomiques auxquelles se heurte la zone UMOA : 
dftdrioration des termes de 1'6change, salaires 6levfs dans les pays de I'UMOA rendant ]a
main-d'oeuvre bien plus cociteuse ouque celle des pays africains asiatiques concurrents,
appr6ciation du franc CFA. I1 rappelle que les pays de I'UMOA doivent accroitre la
comp6titivitd de leurs Lconomies s'ils veulent augmenter les revenus, une position qui reflte 
exactement celle de la Banque mondiale. L'initiative UEMOA, tenue pour un pas important 
vers cet accroissement de ]a compttitivit6, est "salu6e sans r6serve". Les "r~gionalistes",
illustrant en cela le consensus obtenu 5 la Banque mondiale sur la coopfration et l'int~gration
r6gionales et reprOsentant la position officielle de cette institution, soutiennent manifestement 
l'initiative UEMOA. On peut donc dire qu'officiellement la Banque mondiale encourage
vivement cet effort qui vise h construire une union 6conomique et un marchd commun sur la 
base de I'Union rnondtaire ouest-afficaine afin d'aboutir aiune politique macro-6conomique
coordonnfe et d'instaurer un climat plus favorable aux investissements priv~s clans la r6gion. 

Ceux qui, au sein de la Banque mondiale, sont pour l'intfgration r6gionale soulignent
6galement la n6cessit6 d'amnliorer les infrastructures de transport, les services de
tfldcommunications, etc. afin d'assurer la croissance dans la rtgion. En matire de cooperation
rfgionale, il conviendrait selon eux de repenser le d6veloppement des infrastructures 
rfgionales en faisant en sorte que les plans d'investissement nationaux tiennent compte des 
besoins rfgionaux; ils sont 6galement pour une relance de la cooperation r6gionale en mati~re 
de recherche et 6ducation et de gestion des ressources naturelles. 

Le point de vue officiel de la Banque mondiale est expos6 explicitement dans I'Etude 
de prospective a long terme pour I'Afrique subsaharienne, publie par la Banque mondiale 
en 1989. La strat6gie pour 'a promotion de la coopdration et de l'int6gration r6gionales,
d6finie dans ce document, est sirnilaire a celle proposfe lors du symposium sur I'UMOA. 
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I) 	 Une approche progressive basle sur des int&ts 6conomiques rrciproques 

Cette approche consiste encourager des pays Aconjuguer leurs efforts pour rrsoudre 
des questions et des problernes communs. En d autres termes, ils'agit de les amener Atraiter 
des problbmes 6conomiques communs et se rdunir autour de questions dont la solution ne 
peut qu'Etre multilat6rale. Une idfe qui se rapproche beaucoup de celle de la subsidiaritd 
qu'on retrouve dans la position de laCEE et qui est soutenue par le Canada et les Etats-Unis. 
L'argument qui sous-tend cette position est que de petits groupes rdgionaux de deux pays ou 
plus s'int~grent beaucoup plus vite lorsqu'ils ont la conviction que les solutions possibles leur 
profitent aitous. L't6tude met en garde contre la creation de nouvelles organisations rrgionales 
Acette fin, soutenant que la mise en oeuvre doit se faire dans le cadre d'accord multilatdraux 
ou bilatfraux entre Etats persuadds des avantages pouvant etre retires d'une libdralisation 
rdciproque des marches, des biens et facteurs. 

Les mesures r~gionales doivent, souligne l' tude, etre articulkes les unes aux autres 
afin d'en optimiser l'impact. Ainsi, il conviendrait de combiner l'amr6lioration des 
infrastructures rdgionales avec ]a rrforme des politiques 6conomiques afin d'accroitre la
 
demande en biens et services. L'intrgration rfgionale est donc prdsente comme un processus 
atplusieurs 6tapes permettant aux pays concernrs de rdduire progressivernent les barribres, de 
mieux coordonner leurs politiques macro-6conomiques et, dans un deuxi~me temps, d'investir 
dans des infrastructures complkmentaires. 

L'6tude recom-unande, sur le plan pratique, de rationaliser et de soutenir les
 
organisations rrgionales susceptibles de contribuer "tl'amdlioration de certains secteurs vitaux
 
tels que ]a recherche agronomique, la gestion des bassins versants, l'enseignement suprrieur
 
et la formation, les transports et la lutte contre les nuisibles. Le rapport invite les donateurs 
• encourager cette rationalisation en finanyant des conditions favorables les coats de la 
transition. 

2) 	 Renforcer la coopration dans certains secteurs tels que les transports, les
 
communications, les services, l'Mducafion, laformi:ion et larecherche, la gestion des
 
ressources naturelles. 

3) 	 Crier un environnement favorable 'ila libre-circulation des biens, des services, de la 
main-d'oeuvre et du capital. 

L'dtude met l'accent sur ce que beaucoup considbrent comme le principal avantage 
de l'intfgration r6gionale :l'expansion du march, brndfique h plus d'un titre. Selon une 
estimation, citle dans le rapport, des importations d'origine non africaine, reprrsentant 5 
milliards de dollars, pourraient tre remplacres par des achats dans des pays africains 
exportateurs des menmes produits (reorientation des 6changes). A cct 6gard, l'intrgration des 
marchds informels, 'ien juger par les hauts niveaux des 6changes parall~les, est un bon 
indicateur des possibilitrs en matire de commerce rcgional. Certes, ce type d'6change se 
nourrit essentiellement des contradictions entre les politiques rrgionales et il tend surtout "i 
enrichir ceux qui parviennent 'icon-rumer les barribres officielles, mais il n'en prouve pas 
moins que les marchandises peuvelt d'ores et dja circuler entre les pays. ilsuffirait de 
rendre ce commerce rrgional plus transparent. 
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"Les sceptiques" 

Tous les experts de la Banque mondiale ne sont pas d'aussi chauds partisans de lacooperation et de l'int6gration rfgionales en Afrique de l'Ouest. Certes, ]a Banque mondiale
soutient pleinement les efforts d'int6gration r6gionale dans cette partie de l'Afrique, comme nous l'avons d6ji montrd et comme le declare la direction de ]a Banque, mais il demeure ausein de cette institution des poches de r6sistance, essentiellement hors des services
op6rationnels. Ce groupe fait valoir que l'int6gration des 6changes a surtout r6ussi dans des pays aux &conomies dfj'i ouvertes sur l'ext6rieur et qui 6taient donc capables de profiter desperspectives offertes par l'intdgration. Les productions de nombreux pays africains 6tantlimit6es, "les avantages pouvant etre retirds d'changes accrus entre pays en d6veloppement
voisins restent pour l'instant modestes" (Berg 1991). C'est ]a raison pour laquelle 1'essentieldes gains qu'on peut attendre proviendra d'un dveloppenient des 6changes avec des paysext6rieurs a la r6gion. Aussi les tenants de cette these concluent-ils que la priorit6 devrait tredonn6e aux initiatives ouvertes sur l'extrieur cr~atrices d'6changes et non "icelles tendant a r6orienter lesdits 6changes. Cela n'empeche pas la rise en place de tarifs extrieurs 
communs mnais, insiste ce groupe, ces tarifs doivent rester bas et provisoires. I1en va demfime des pr6frences commerciales pour les pays membres car elles sont susceptibles
d'encourager les 6changes r6gionaux. 

ETATS-UNIS 

Programmes bilatralL et rLgionlatLv 

A l'instar des autres bailleurs de fonds, I'USAID met en oeuvre des programmes
bilatdraux et rfgionaux en Afrique. Les programmes du Bureau Afrique de I'USAID sontfinanc6s par !e fonds de ddveloppement pour l'Afrique, dont l'objectif global de croissance
6quitable s'applique aux programmes de ddveloppeinent bilat6raux et rdgionaumx de IUSAID.
Lorientation des programmes se fait 6galement au niveau des pays et au niveau r6gional.
Pour i'Afrique de l'Ouest. i'accent est mis sur la sdcurit6 alimentaire. 

A l'6vidence, les prourammes bilatraux se taillent la part do lion dans les activit6s
de I'USAID en Afrique. NMalgr l'obligation qui leur est faite de respecter le cadre gn6ral
susmentionnd, les missions bilatdrales de I'USAID gardent tne certaine autonomnie pour ce
qui est de la dffinition de leur strategie par pays. Ainsi elles peuvent ftire porter l'essentiel
de leur acdion sur les domaines qu'elles jugent prioritaires ou dans lesquels elles estimentqu'elles ont un avantage cornparatif. Ces domaines d'intervention peuvent 6tre strictement
nationaux ou r6gionaux, selon que !el ou tel type d'action est jug6 plus profitable. 

Qu'en est-il de la coop6ration et de I'int~gration rgionales dans les activitfs dedeveloppement de lUSAID en Afrique ? La cooperation et l'intgration r6gionales, en tantqu'objectif de dveloppement, ne figurent pas dans les orientations de IUSAID. Aussi lesmissions de cet organisme ne sont-elles pas tenues d'intgrer la dimension r~gionale dansleurs activit6s. C'e,.t la raison pour laquelle les missions ne se proccupent de coop6ration etd'int6gration rdgionales que dans deux cas de figure. Tout d'abord, lorsque cette considdration
fait partie int6grante de leur stratdgie par pays (cest le cas notamment de lUSAID/Mali dontla stratdgie a pour objectif d'accroitre les cIanges r6gionaux de produits d'levage). Cest
aussi le cas lorsque la mission considIere que ces programmes et projets se heurtent a unproblmne supranational ne pouvant tre trait6 qu'au niveau r6gional. Dbs lors, la mission 
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recherchera une solution r6gionale susceptible d'avoir un impact positif sur ses activit6s dans 
le pays concern6 et donc de lui permettre d'atteindre ses objectifs. 

Paralliement aux programmes bilatdraux, I'USAID s'est dotde de programmes
r6gionaux. Ainsi, le programme pour I'Affique de I'Ouest sah6lienne vient de se lancer dans 
1'dlaboration d'une strat6gie pour les prochaines ann6es, c'est-A-dire dans un exercice de 
programmation rdgionale' . 

La strat6gie r~gionale pour le Sahel se fonde stir les principes suivants 

- se liniter aux objectifs qui ne peuvent Etre traitts qu'au niveau rdgional; 

soutenir les institutions r6,ionales dont les objectifs et programmes s'inscrivent 
clairement dans le cadre du dfveloppement r6gional; 

- s'attaquer aux principales contraintes pesant sur la r6gion en "tenant compte de 
l'avantage comparatif de I'USAID et des ressources limitees de IUSAID"; 

- se concentrer sur des objectifs dont la r~alisation incombe au moins en partie au 
secteur priv et h ]a socit6 civile. 

L'objectif majeur du programme r6gional est d'accroitre la s6curit6 alimentaire et 
d'am6liorer 1'quilibre 6cologique dans le Sahel. Ce programme regional met l'accent sur 
l'importance de la coop6ration rdgionale, prdsentde comme un moyen important de d6velopper
les marchds des biens et services et donc de contribuer i ddvelopper les marhds et la s6curit6 
alimentaire; sur le r6le du secteur priv6 dans l'I1aboration des politiques et la d~centralisation 
et, enfin, sur la n6cessit6 dune coordination des politiques rdgionales (ajustement structurel 
et politique alimentaire par exemple). 

Pro granlne regional pour le Sahel 

Concr~tement, le programme r6gional de lUSAID pour le Sahel s'est fix6 quatre
objecfifs, se dotant des moyens necessaires pour les atteindre. 

Tout dabord, ddfinir les options polifiques pouvant contribuer i accroitre les 6changes
et les investissements dans la region. L'accent est ici mis sur ]a rfforme monftaire, la 
reduction des barribres commerciales dans la region et ['inclusion d'analyses relatives ii 
I'avantage comparatif dans les politiques commerciales nationales et r6gionales. L'USAID 
mnne 'i cette fin les activitfs suivantes : ddbats internes sur la r6forme monftaire en Afrioue 
de l'Ouest, mise en oeuvre du plan d'action USAID/Banque mondiale sur les produits
d'61evage, aide la cellule CINERGIE et I'INSAH et financement de la recherche sur 
I'avantage comparatif en Afrique de I'Ouest (AIRD). 

Les detLr progranwnes rgionaux pour l'Afrique de I'Ouest (pays salh'liens et cdiers) viennent detre 
fusionnes. 



49 
Le deuxi~me objectif consiste 5 donner au secteur priv6 les moyens d'impulser uremodification du climat commercial et des investissements aux niveaux national et regional.

L'USAID aide, pour ce faire, le Club du Sahel Acrer les r6seaux commerciaux n6cessaires 
ce double niveau et aipr6parer des 6tudes sur la conjoncture 6conomique. 

Troisi~me objectif : encourager la ddcentralisation et le retour .i une gestion locale desservices et ressources. L'USAID soutient notaminent I'INSAH et AGRHYMET, et collabore 
avec le Club du Sahel et le CILSS sur les dossiers du foncier et de la d~centralisation. 

Quatribme et dernier objectif du programme : coordonner l'information sur la s6curitdalimentaire, la population et l'envlronnement au niveau regional. Le but est ici de maintenir 
et renforcer la s~curit6 alimentaire, ainsi que les systrmes et services de suivi descatastrophes, d'oeuvrer 'i l'daboration d'une Charte pour l'environnement, et d'inscrire les consequences de l'volution d6mographique dans une perspective r6gionAle. Le programme
r6gional de I'USAID apporte ainsi son soutien a AGRHYMET, aux services d'information 
sur les marches nationaux, au r~seau sur la prvention des crises alimentaires et ' lFaution duClub du Sahel en faveur d'une Charte pour la gestion des ressources naturelles, i l'tude de
prospective i long terme de la cellule CINERGIE, etc. 

On le voit, le programme regional de I'USAID pour le Sahel consiste dans une large
mesure en des activit6s a "effet de levier", autrement dit des activit6s faisant intervenirplusieurs sources de financement pour en optimiser l'impact. Ces actions se caractrisent, detoute 6vidence, par une orientation r~gionale. De nombreuses missions bilatdrales fournissent
galernent un soutien 'i des op6rations r~gionales, mais ces activit~s restent trs sp6cifiqueset sont systmatiquement lides aux objectifs desdites missions. On peut donc dire que les

actions de I'USAID ne s'inspirent pas d'une grande vision de la coop&ation et del'int6gration rdgionales en Afrique, mais plut6t d'une philosophie gtn&ale s'appuyant sur des 
mesures extremement cibltes et au cas par cas, adoptes par les missions bilatdrales. 

D'une manibre g6ndrale, I'USAID voit dans l'intgration Lconomique r6gionale et dans une riforme favorisant les mecanismes du march6, le gage d'une croissance 6conomique.

L'approche de I'USAID est essentie!lement pragniatique axde un
et sur developpement
dua,,!f par la croissance du potentiel economique national conformnment au crit~re de 
I'avantage corn'aratif. 

Si I'USAID "est prece a coatribuer , I'6laboration d'une strat6gie d'int6grationrdgionale en Afrique de l'Ouest", elle ne consid{re pas pour autant l'int6gration r6gionalecomme une panacde universelle permettant de rdsoudre tous les problemes 6conomiques dela region. De plus, l'aide des donateurs doit, selon I'agence amdricaine, r6pondre A une
demande pour que les initiatives r6gionales aient une chance d'aboutir. Elle voit en outre dans
le secteur priv6 le principal rnoteur d'une int6gration rdgionale constructive et durable.L'USAID a tendance A se m6fier des solutions g6n6riques et prdferer des initiatives
d'envergure limitde (portant par exemple sur le commerce d'un produit donn6), Acelles visant
des objectifs d'intgration &conomique g6ndrale. 
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PAYS-BAS 

Politique 

Les Pays-Bas soutiennent depuis toujours et continueront " soutenir les activitds 
rdgionales en Afrique de l'Ouest, mais la coopration et l'int~gration regionales dans cette 
partie du continent ne figurent pas parmi les priorit6s de la DGIS pour les ann6es 1990. En 
effet, corrune le montre le rapport r6cent de cet orgaiiisme, intituld "A World of Difference: 
A New Framework for Development Cooperation in the 1990", les Pays-Bas ont adopt6 une 
perspective plus globale que r6gionale en mati~re d'aide publique au d6veloppernent. 

Ce rapport aborde bien la question de la coop6ration et du commerce r6gionaux en 
Afrique. Mais, dans un chapitre intitul6 "Fading Frontiers (Des fronti&res qui s'estompent),
les auteurs constatent que "peu de progrts ont t6 accomplis en mati~re de coopdration
r6gionale en Afrique" et citent des 6tudes selon lesquelles 5% seulernent des 6changes
africains seraient intrar6gionaux. Le rapport rappelle que les "circuits commerciaux paralles
sont, en gros, aussi importants que les &changes officiels transfronti~res", un ph6nomrne d6 
.i l'insuffisance des infrastructures et a une mauvaise politique montaire, ainsi qu'a des 
"6carts de productivit reels". Ce bref chapitre sur l'int6gration des 6changes rdgionaux cite, 
pour finir, une etude de la Banque mondiale selon laquelle 5 milliards de dollars 
d'importations provenant d'autres continents pourraient tre remplacds par des achats ai 
d'autres pays africains; une telle "rdorientation commerciale" ne manquera pas de se produire,
selon de nombreux observateurs, pour peu que les pays africains oeuvrent i l'int~gration de 
leurs march6s. 

S'agissant de cooperation rdgionale, par opposition i l'int~gration des 6changes ou des 
marchds, le rapport de la DGIS relbve "d'importantes perspectives pour des institutions 
rdgionales efficaces dans les domaines tels que le developpement industriel, la politique
alimentaire, la recherche agrononlique, l'nergie et 1'ducation... (d'ailleurs) un large 
consensus se ddgage sur la ndcessit de telles institutions r~gionales". Cependant, admet le 
rapport, parmi les nombreuses institutions qui existent ddji, rares sont celles qui fonctionnent.
 
"L'expfrience montre que seules rdussissent les initiatives de coop&ation et de collaboration
 
r6gionales aux objectifs limit6s, qui offrent des avantages clairs d tous les partenaires 'i court 
et " long tennes et bMn6ficient de fonds de donateurs suffisants. Par consdquent, les 
gouvernements doivent s6lectionner avec soin les institutions rdgionales qu'ils souhaitent 
ddvelopper". 

Le rapport de la DGIS "Policy framework Paper for West Africa 1992-1995" analyse
plus en ddtail la politique nferlandaise en mati~re de cooperation et d'intdgration rdgionales.
Ce rapport renvoie au point de vue largement partag6 par les donateurs : I'intdgration
rdgionale en Affique de l'ouest a dt6 jusqu'.5 present extremement ddcevante. I1conclut 
d'ailleurs sur le fait que les initiatives prises en faveur l'intdgration rcgionale, comme la 
cr6ation d'institutions telles que I'ECOWAS et la CEAO, ont des objectifs ambitieux mais 
re;oivent un faible soutien politique de ]a part des Etats membres. De fait, elles sont 
inefficaces. Par ailleurs, le commerce informel en Afrique de l'Ouest est en pleine expansion.
Ce document suggere que le meilleur moyen d'aboutir m un certain deure d'intgration
r6gionale consiste 'a adopter une opproche progressive visant I'abolition des barri res 
comnmerciales et le soutien aux organisations r6gionales 'i la condition que celles-ci se rdv~lent 
ftre le moyen le plus efficace de rdaliser les objectifs r6gionaux. Ce rappoit ajoute que 
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l'efficacit6 des organisations r6gionales bdndficierait largement d'une plus grande autonomie 
par rapport aux influences nationales. Elle ajoute aussi que plut6t que de tenter d'endiguer
le commerce informel, les pays devraient chercher a rduire les disparits au sein des
politiques de prix et des autres politiques, elles largement contribud Akcar ont I'essor du 
secteur informel. 

Initiatives en mati&re de cooperation rdgionale 

La Direction g6ndrale pour la cooperation internationale (DGIS) des Pays-Bas soutient
la coopfrafion et l'intdgration r6gionales en Afi'iquc de l'Ouest depuis un certain temps,
quoique de manibre moins affirm6e que d'autres donareurs. Ce soutien n6erlandais aux
activit6s r6gionales en Afrique de l'Ouest tie date pourtant pas d'hier. En t.moigne laide 
apporte a la WARDA ou Agence de d6veloppmnent pour le riz en Afrique de l'Ouest, a laBanque africaine de ddveloppernent et au Fonds africairi de developpenient, ainsi qu'au 
CILSS. 

La DGIS contribue au budget de fonctionnement du CILSS et aux proeranmnes de cetorganisme tels qu'AGHRYMET, CERPOD, etc. Toujours dans le cadre de ce soutien aux
activit6s rdgionales, la DGIS s'est r6cemment jointe 'id'autres donateurs pour financer
CINERGIE, la cellule de la Banque africaine de d6veloppernent, charg&e de promouvoir les6changes intrardgionaux entre pays d'Afrique de I'Ouest en instaurant un dia'ogue politique
• un haut niveau. La DGIS a aussi finance des projets sur ]a protection des plantes et le 
programme regional de lutte contre I'onchocercose. 

La DGIS a galement fourni un important financement aiun programme de recherche
regional relevant de I'ECDPM, et baptis, leR~seau Scurit Alimentaire Durable en Afrique

de l'ouest et centrale (SADAOC). Ce programme se divise en cinq parties :quatre projets de

recherche effectu~es par des instituts et rdseaux dtude au 
 Burkina Faso, au Ghana et aux
Pays-Bas sur les questions de s~curitd alimentaire telles que les &changesofficiels 
ou non, lamise en place d'infrastructures et de structures institutionnelles. La cinqui~nme partie de ce 
programme SADAO( nsistant en un projet institutionnel intitul "Gestion de la politique
alimentaire" et visant . mouvoir le dialogue au sein des pays d'Afrique dCeI'Ouest et entre
 
ces pays sur cette quest,. " 
politique de recherche et de diffusion de l'information de la
SADAOC veut suivre une pr. ssts it&atif :les rdsultats des recherches comprennent aussides recommandations strat6gh. -, qui sont transmises aux dtcideurs politiques. Ceux-ci
alimentent leur tour le process )ar leurs questions et leurs commentaires. 

Les orientations des activitds itures des Pays-Bas pour ]a coopdration rdgionale sontpresent6es clans le document "Policy it, : for West Africa 1992-1995". 

I1spdcifie que la DGIS soutiendra de manire accrue les initiatives en faveur de
l'intdgration 6conomique rdgionale. En outre, ]a DGIS continuera a aider le CILSS a reaforcer 
ses activit6s de coordination des politiques -iationales en inati{re de sdcurit6 alimentaire et deprotection de I'environnement. Elle continuera aussi aappuyer le Secr6tariat du Club du Sahel 
pour accroitre le dialogue entre les pays sahdliens et les donateurs et pour am6liorer ]a
coordination des activits des agences d'aide. 
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I1 confirme aussi la volont6 de la DGIS d'apporer son soutien aux recherches 
entreprises sur le commerce regional et les ques'ions de sdcurit6 alirnentaire ' travers les 
activitds du CILSS, du Club du Sahel et de 1'ECDPM, mentionn6 plus haut. 

La DGIS favorisera toutes les initiatives concernant le commerce regional (la
suppression des barri~res tarifaires ou non, la coordination des politiques de prix, etc.), la 
recherche, l'6ducation et la formation. Ce soutien privilkgiera les approches pragmatiques et 
progressives. En particulier, la concreikation ies decisions politiques sous forme de 
procedures administratives et de textes de loi bMnificiera largement de l'aide nderlandaise. En 
tant que membre de Ia CEE, les Pays-Bas agiront en faveur du dmantleinent des barri~res 
tarifaires afin d'accroitre la competitivit6 de la region ouest africaine. Elle luttera aussi contre 
la concurrence ddloyale sur les marchds ouest africains engendrde par les vente de viandes 
et de cdrdales subventionndes. Concernant leur participation aux programmes d'ajustement 
structurel, les Pays-Bas mettront I'accent sur le besoin ie coordonner les politiques 
commerciales et les tchanges. 

Enfin, les Pays-Bas favoriseront les actions prises en faveur de la protection de 
l'environne.ent sur les bassins fluviaux an Niger, au Snleal et en Gambie La coop&ation 
nerlanda., e prmvoit daccorder son soutien aux interventions destinees , reduire les 
d6gradations sur I'environnement et a ami1iorer la gestion Lies ressources naturelles dans 1a 
region, a travers notamment les institutions de coopration regionale existantes, relies que les 
Autorites du Bassin du Niger (ABN), 'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Gambie (ONIGV) et l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sengal (OMVS). 

Pour rsurmer lIa politique neerlandaise en mati&re de coop~ration et (integration 
rmgionalcs, on peut dire que : 1) Les Pays-Bas ont apportt leur soutien dans ce domaine, 
essentiellement par le biais d'institutions r~gionales ou multilaterales telles que le CILSS et 
la Banque africaine de (eveloppement. 2) Les activitts ie la DGIS portent surtout sur la 
coop&ation rtdgionale dans des ,onlaines tels que la recherche agro nomique et 
dmogra phique, ]a coordination Lies politiques rtgionales, la suntI, la protection de 
I'environnement etc. Les Nerlandais sont des partisans convaincus (ICla cooperation 
regionale au travers notamment des 6changes et du commerce. Ils invoquent la nicessit (ie 
supprimer les barrires aux Cchanges qu'ellCes soient tarifaires ou non et s'affirment en faveur 
d'une coordination r~gionale Les politiques nationales. 

III. Conclusions 

II apparait, au vu (les travaux de rmflexion et Ie l'action Les bailleurs de fonds, que 
la cooperation et l'intgration regionales en Afrique de I'Ouest suscitent un intfrt certain et 
mobilisent des ressources de la part de nombreux donateurs. Certes, les definitions de la 
cooperation et de l'inttgration rtegionales varien, quelque peu mais tous les donateurs ou 
presque entreprennent a un titre ou aun autre des activites r6gionales. Cela ne vent pas dire 
pour autant que leurs positions sur la question sdnt unifornies. En fait, au sein meme des 
agences de donateurs, coexistent parfois des orientations diffrentes en matire (ie cooperation 
et d'intdgraion r,gionales. 
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La CEE et le Canada ont manifest6 le plus fort soutien pour la mise en oeuvre d'une

perspective rdgionale en matire de ddveloppement en Afrique de l'Ouest. Tant au niveau de
leurs positions officielles que de leurs actions, le regionalisme est une preoccupation centrale.
La CEE participe activement 'atous les forums intemationaux (tels que la Coalition globale
pour I'Afrique) qui s'occupent de coop6ration regionale. Elle investit fortement, dans le cadre
de la Convention de Lom6, dans les projets de coopdation regionaie visant andliorer lesinfrastructures et les communications, la gestion des ressources naturelles et le ddveloppement
des ressources humaines a l'6chelle regionale. Par ailleurs, la CEE s'est dotde d'un groupe
charg6 des questions relevant davantage des politiques rnacro-6cinorniques ayant trait a lacooperation et 1integration r6gionales, comme l'ajustenent structurel, la refonne monetaire,
etc. Ce groupe semble coordonner sa reflexion et ses activites avec cell<e. d'autres groupes
de ]a Cooperation franaise et de la Banque mondiale. 

L'Agence canadienne de developpement international (ACDI) a fait de la cooperation
et de l'integration regionales son eheval de bataille. En Afrique de I'Ouest, elle met en oeuvre 
une strategie visant aimieux intgrer les inarch6s et mettant l'accent sur les pays anglophones
voisins de l'Afrique de l'Ouest francophone, notamnient le Ghana et le Nigeria. Les activites 
de I'ACDI, tant sur le terrain qu'au niveau du siege, ont it3 profondement remanies afin de
mieux correspondre 'asa nouvelle vision r6gionale du continent. De plus, I'ACDI fait
desormais passer projets et programmes par un "filtre r6gional" dans le cadre de sa procedure
de selection. Cela pernet d'liminer les activitcs incompatibles avec l'intcegration regionale
et de ne retenir, en vue d'un financement, que les plus favorables, a court et moyen termes,
•un tel objectif. L'ACDI est ha seule agence de donateurs qui accorde plus d'importance ii
]a coopra'ion et l'integration regionales qu' ses activites bilatdrales. 

La Cooperation Franmaise, apr s tine periode de reorientation et de rdelxion sur ses
activit6s de dveloppement en Afrique de l'Ouest, se retrouve galement dans legroupe
Cooperation et integration rcgionales. L'initiative (IeI'UEMOA, conduite par la BCEAO et 
soutenue par la France, visant i faire de la zone franc un bloc solide est, sans conteste, ungeste spectaculaire. Critique parce qu'il tendrait lier encore' davantage la zone franc a ]a
mrtropole, ce projet a t6 sOutlten, par la Banque miondiale et la CEE, toutes deux fermement
 
convaincues 
 qu'un environnement juridique el institutionnel fort au niveau rdional est un
prealable indispensable "atoute integration des miarches de ]a zone. D'autres groupes
appartenant i Ia Coop&ation Franyaise, a i CEE et i la Banque mondiale considhrent

toutefois que le projet UEMOA ne tient pratiquement pas compte des importants ajustements

macro-6conomiques necessaires 
 pour que I'UEMOA stimule rdellement la croissance
economique. De plus, ils voient en I'UENIOA une institution supplkmentaire de type
pyramidal, un prototype de cette "nouvelle gen6ration" d'organisations intergouvernementales
qui s'avrent aussi incapables clue leurs prdcesseurs de rdsoudre les probhnmes de
production et d'6changes rcgionaux 'il'chelle de la zone franc. La Cooperation Franyaise a
galement modifi6 sa politique decdveloppenent regional concernant les secteurs agricole 

et ccrealier d'Afrique de l'Ouest. 

I1semble que la Banque mondiale, elle aussi, comporte plusieurs courants de pensde
en matibre de cooprafio'i et integration regionales en Afrique de l'Guest. Certains groupes
de cette institution mondiale travaillent en &roite collaboration avec la Cooperation Franqaise
et laCEE stir l'initiative UEMOA, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel
regionaux, entre autres acti'ites rc~gionales (notamment le plan d'action pour la libralisation
du commerce des produits d'61evage conjointement soutenu avec I'USAID), d'autres, 
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cependant, s'interrogent sur l'intfrt de l'intgration r6gionale en Afrique de l'Ouest. Ceux-ci 
sont loin de partager l'enthousiasme gfn6ral dans ce dornaine. Ce groupe corisidre en effet 
que l'int6gration rfgionale n'est pas le ineilleur ooyen d'utiliser les ressources limit6es des 
bailleurs de fonds pour promouvoir le d6veloppement de l'Afrique de l'Ouest. En outre,
l'int6gration rfgionale, qui implique un coat politique 6nonne " court terme pour des 
avantages relativernent modestes A long tenne, ne constitue pas une option politiquernent 
attrayante pour les dirigeants africains. Pour que la coopfration et l'intdgration regionales
"marchent", ilfaut prendre des mesures qui se traduisent par un cofit politique trbs tlev6 et 
qui ne porteront leurs fruits qu'5 long terme. Aussi, estime-t-il, la coopfration et l'int6gration
r6gionales ne verront jamais le jour ou alors ilfaudra que les donateurs fassent un effort 
consid6rable pour couvrir les cofts court terme. 

Les Etats-Unis ont icur propre conception de la coop6ration et de l'int6gration
r6gionales. L'USAID dispose do bureaux rdgionaux AiWashington sprcifiquement charg6s des 
programmes rdgionaux su le tei-rairi Ainsi, le Bureau de !'Afrique de I'Ouest s'occupe de 
toute une gamnme d'activitds portant sur les 6changes et l'investissement dans ]a region, le 
ddveloppement du secteur priv6, naturelles etla gestion des ressources la dcentralisation. 
L'USAID a, par ailleurs, des missions bilat&ales en Afrique de l'Ouest, charg6es de projets
r6gionaux ou qui intbgrent une vision r~gionale dans leurs activitds lorsque cela s'impose pour
atteindre les objectifs de IUSAID au titre des strategies par pays. Le plan d'action pour la 
lib6ralisation du commerce des produits d'dlevage clans les pays du Corridor central est un 
exenple d'action d'une mission hilat&ale (celle du Mali) dans le cadre d'un projet 
d'intgration rdgionale. 

Enfin, les Pays-Bas soutiennent depuis longtemps les actions de cooperation r6gionale 
en Afrique de l'ouest. Ils auxont particip financements d'un grand nombre d'institufions 
rfgionales 5ila fois dans les pays c6tiers et les pays sahdliens. Plus r~ceniment, le r6le qu'ils 
ont jou6 en faveur d'une meilleure int6gration des nlarchds rfgionaux, est contrairement a 
d'autres donateurs, moins vident, malgr lefait que cette intdgration soit en accord avec le 
point de vue nerlandais sur le besoin d'effacer les frontibres" et sur celui dFadopter, au sein 
des pays en voic de developpement, une perspective rdgionale, voire globale, des actions de 
dOveloppement. Les Nerlandais sont des partisans convaincus de la coop&ation r6gionale au 
travers notarnment des ichanges et dI commerce. IIS invoquent lincessit de supprimer les 
barrires aux 6changes qi'elles soient tarifaires ou non et s'affirment en faveur d'une 
coordination rdgionale des politiques nationales. 

Cette 6tude des principaux donateurs opirant en Afrique de I'Ouest perinet de tirer 
plusieurs conclusions g6ntrales sur ce qui se fait et ce qui ne se fait plus, tant dans les 
travaux de r6flexion que dans I'action sur leterrain en matibre de coop6ration et d'intdgration 
r6gionales. 
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Ce qui se fait 

I. L'int6gration "par fili~re" ou les projets d'int6gration par sous-secteur portant sur un 
produit. deux ou trois pays et sur un plan d'action qui dfsigne une s6rie d'obstacles limit6s 
et bien (finis -ntravant les 6chanees de cette marchandise, avec des mesures pratiques 
permettant de level ces obstacles. 

2. 	Les plans de coopdration ou d'int6gration pr6sentant des avantages mutuels. Comme 
indiqu6 dans la pr6sente 6tude, les projets de coop6ration et d'int6gration rdgionales qui
aboutissent 'ades "gagnants" mais aussi ,ldes "perdants" sont tr~s impopulaires; ilsont
tendance ' 6chouer avant meme d'avoir dco116. D6sorrnais, les donateurs mettent plut6t
['accent sur des ,ctivit6s de coop6ration et d'int~gration "agr~ables" pour les pays 
concerns. Etant donna le contexte politique charg6 de nombre de pays d'Afrique de 
l'Ouest, cette approche fair preuve d'un "nouveau rfalisme" et d'un "nouveau 
r6gionalisme". 

3. Les Franyais sont plut6t pour les rfformes institutionnelles et juridiques. Ainsi, l'initiative 
UEMOA est en train de devenir non seulement le fer de lance de la cooperation regionale
franyaise en Afrique de l'Ouest, mais elle suscite beaucoup d'intret et de soutien chez 
certains donateurs, notamment chez certains groupes de la Banque mondiale et de la CEE. 

4. 	L'ajustement structurel regional. Cette notion est relativement nouvelle et il en est question
dans les documents de Ia CEE, de ]a Banque mondiale et de la Cooperation Franyaise ellre 
autres. Elle procde de l'ide que les processus d'ajustement structurel nationaux par trop
introvertis font I'impasse sur des questions r~gionales dcdterminantes. Les programmes
d'ajustement structurel r6gionaux permettraient de pallier cet inconvnient tout en assurant 
un certain degr6 de coordination et de surveillance des politiques macro-dconomiques au 
niveau r6gional dont le suivi ,erait, sinon, difficile. La plupart des donateurs sont, en
principe, d'accord avec ce concept mrime s'il na pas encore 6td suffisamment prouv6
dans lapratique au niveau r6gional en l'Afrique de I'Ouest. 

5. D'abord Ia rdforme au niveau national. Pour nombre d'experts en d6veloppement relevant 
des organismes donateurs, lartforme au niveau national doit aller de pair avec l'ajusternent
structurel regional. [is font valoir que ['int~gration r~gionale s'essouffle dbs qu'il s'agit de 
mettre en oeuvre des initiatives au plan national. Pour ces experts, les r6formes au niveau 
national sont un prdalable " I'hannonisation des politiques au plan regional. D'apr~s eux,
il ne faut pas fonder l'intgration r6gionale sur des politiques nationales faibles ou 
inefficace , car cela reviendrait ' construire un chateau de cartes. II convient d'abord de 
rformer les politiques macro-6conomiques et sectorielles nationales avant de chercher A 
les coowdonner au niveau rdgional. 

6. 	La subsidiarit6 :Ne traiter un probl~me au niveau r6gional que lorsque cela s'avbre plus 
efficace. 

7. Plus de dialogue entre les pays francophones et anglophones d'Afrique de l'Ouest en
mati.re d'int6gration rdgionale. Le Canada en fait menie l'un des piliers de sa stratdgie
d'int~gration rdgionale. La division anglophone/francophone en Afrique de l'Ouest a mane 
6td remise en cause pour ce qui concerne l'adhdsion i IUEMOA. 
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Ce qui tie se fait plus 

I. Les unions douani~res et autres instances disposant de mandats gtn6raux d'int6gration des 
6changes au niveau r6gional sur la base de structures tarifaires pr6f6rentielles r6gionales, 
de taux de protection 6lev6s et permanents, etc. 

2. 	Les grands projets d'investissement r6gionaux, sauf peut-tre en matibre de transport et de 
communication. 

3. 	 La prolif6ration d'organismes intergouvernementaux pour rdsoudre les questions de 
cooperation et d'int6gration rfgionales. 

4. 	Les programmes strictement nationaux d'ajustement structurel ne sont plus de mise; ils sont 
d6sormais remplac6s par des programmes r6gionaux. 

5. S'agissant des avantages de l'int6gration r6gionale en Afrique de l'Ouest, les approches qui 
mettent l'accent sur les gains statiques pouvant d6couler des 6changes 'i court ou moyen 
terme, sont d6laiss~es au profit de celles privilkgiant les gains 'i long tenne (stabilit6
politique, paix, transformation structurelle de la production, etc.). En d'autres tenes, on 
n'value plus l'int~gration r~gionale exclusivement i la lumire de gains statiques. 
Cependant, cela ne s'applique pas i l'ensernble des donateurs. 

6. 	Les march6s r6gionaux prottgds (ex : cr~ales) sont dpass~s, ne serait-ce qu' " cause des 
problmes pratiques que leur mise en oeuvre repr6sente. 

II semhle donc qut., dans I'ensemble, les donateurs procbdent en matibre de 
cooperation et d'int~gration rgionales comme ils l'ont fait dans d'autres dornaines du 
dkevloppement. Des niodles ont 6te testes, puis rejetes ou retenus; des programmes et des 
projets, mis en oeuvre, puis comisid&r s comme erron~s ou prometteurs; des strategies conyues
puis revues la lumire de I'exprience et d'Ute meilleure connaissance des r~alits. Un 
processus peut-6tre pragmatique, mais dont l'objectif final pennet de distinguer ce qui
"marche" de ce qui ne "marche" pas. Ainsi les donateurs concern6s par la coop6ration et 
l'int~gration rdgionales en Afrique de l'Ouest semblent avoir tir6 les conclusions apres une 
premiere sfrie d'expdrierces dans la rcgion. 
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A - LES EXPERIENCES D'INTEGRATION ECONOMIGUE,
 
UNE RAPIDE RETROSPECTIVE
 

1) La p~riode coloniale: les premiires exp6riences 

C'est le colonisateur qui le premier, a compris l'intdrat du regroupement dconomique 
pour la mise en valeur des colonies. C'est A la pdriode coloniale que remontent les premi res 
expdriences africaines d'intdgration &conomique : 

- Fdration de l'Afrique Occidentale Franqaise en 1895 

- Fdddration de I'Afrique Equatoriale Franqaise en 1906 

- Union Douani~re de l'Afrique Australe en 1910 

- Union Economique de l'Afrique de I'Est en 1917 

- Union Economique entre le Congo et le Rwanda-Burundi en 1925 

- Fdddration Rhoddsies-Nyassaland en 1955 

2) Les ann6es 60 : des engagements timides 

Disparition de tous ces granus ensembles, seule la fdddration du Nig6ria a su rdsistd aux 
forces centrifuges. 

Au cours de cette pdriode, certaines des organisations coloniales sont mises en veilleuse, 
tandis que d'autres sont consoliddes par les nouveaux Etats africains: 

- en Afrique de l'Ouest, est crd6e en 1966, I'Union Douaniire des Etats de 'Afrique de 
l'Ouest (UDEAO), en remplacement de I'Union Douani re de l'Afrique Occidentale (UDAO)qui 
elle-mAme avait remplac6 en juin 1959, Ia f~dration de l'Afrique Occidentale Franqaise (AOF) 
dissoute trois mois auparavant. 

- en Afrique Centrale, l'Union Douani~re et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) 
est crd6e en 1964 Ala place de l'Union Douani~re Equatoriale (UDE), qui en 1959 avait pris le 
relais, A la suite de la dissolution de la fdration de l'Afrique dquatoriale Franqaise (AEF) 
la m~me ann6e. 
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- en Afrique de l'E", la communaut6 &conomique de 1917 est officialisfe
 
avec le traitd de Kampala (1967) entre le Kenya, I'Ouganda et la Tanzanie.
 

- les organisations de coopdration Aobjectif limitd cr&Ses pendant cette pdriode ne font 
elles aussi que continuer des expriences d'origine coloniale Coinitd Inter-Etats d'Etudes 
Hydrauliques (1960), Organisation Internationale contre le Criquet Migrateur Africain (1962), 
Organisation Commune de Lutte Antiacridienne et Antiviaire (1965). 

On peut dire que durant les premieres annfes des ind~pendances, les Etats africains font 
preuve de peu d'engouement pour le regroupement sous-rfgional. Cela peut tenir trois raisons 

- L'obsession de ]a construction prioritaire de l'Etat-Nation et de la souverainet6 nationale 

- La pr~ffrence nette marque par les Etats francophones pour la coopration verticale 
avec l'Europe, dans le cadre de I'Association CEE - Etats Africains et Malgache Associds, pour 
exporter leurs mati~res premi&es ,5des prix prdf&entiels, et bdn6ficier de l'assistance financire 
du Fends Europfen de Ddveloppement. 

- Lev contradictions d'intr&s n6es du fonctionnement non harmonieux des exp6riences 
coloniales d'int6gration 6conomique : un ddveloppement industriel infgal, au profit de pays 
c6tiers et privilfgifs comme le S6n6gal en Afrique de 'Ouest, le Congo en Afrique Centrale, 
le Kenya en Afrique de l'Est. Bien entendu, les autres Etats n'entendent pas continuer 
1'expfrience sur les rtmes bases. 

par contre, c'est dans la pdriode des anndes 60 que les Etats africains se dotent de leurs 
deux organisations continentales : l'Organisation de I'Vinit6 Africaine et la Banque Africaine de 
Ddveloppement. La charte de 1'OUA (article 2, 1 et 2) fixe , l'organisation une mission de 
coordination et d'harmonisation des politiques 6conomiques des Etats inembres. La charte de la 
BAD (prdambule) 6tablit une priorit6 dans le financement, pour les proiets communautaires. 
C'est dans leurs statuts mmes, que chacune de ces deux organisations s'assigne une vocation 
, oeuvrer pour l'intfgration dconomique. 

3) Les ann~es 70 : I'euphorie pour I'int~gration 

Une grande euphorie pour l'intigration ,conomique se manifeste au cours des anndes 70. 
A cela, un certain nombre de facteurs : recommandation de l'intfgration comme stratdgie 
prioritaire de dfveloppement par le troisiame Sommet du Mouvement des Non Alignds (Lusaka 
1970) ; insistance sur le dialogue Sud-Sud dans la diclaration de I'Assemble Gn6rale des 
Nations Unies sur le Nouvel Ordre Economique International (1974) ; signature de la premire 
Convention CEE-ACP, qui en mettant pour la premiere fois en prdsence, pays africains 
francophones, anglophones et lusophones dans un dispositif de coopdration verticale avec 
I'Europe, devait permettre par la suite leur rapprochement au plan horizontal ; amd1ioration 
sensible des termes de 1'6change en 1975, ce qui a facilit6 le financement de nouvelles structures 
d'intdgration (p6trodollars du Nigfria dans la cr6-ation de la CEDEAO). 
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C'est ainsi qu'en Afrique de I'Ouest, trois communautds 6conomiques sont cr~des en trois 
ans :CEAO (1973), Union Mano River (1974), CEDEAO (1975). D'autres organisations de 
coopdration sectorielle sont crE6es dans cette pdriode :Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Senegal, A partir d'un projet de 1968, Comit6 Inter-Etats de lutte contre la Stcheresse 
dans le Sahel (1973), Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (1976)... 

En Afrique Centrale, le trait6 de P'UDEAC est revise en 1974, pour redynamiser 
l'organisation, et I'dtendre A de nouveaux domaines de coop6ration. La Communaut6 
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) est cr6e en 1976 pour r~activer un dispositif 
de cooperation mis en place par la Bclgique en 1925, et auquel les ind~pendances avaient mis 
fin. 

Cette pdriode est tout de mame marquee par l'clatement de la Communaut6 Economique 
de 'Afrique de l'Est (1977), du fait dI partage in6gal des gains de l'intgration entre le Kenya 
et ses deux partenaires,l'Ouganda et la Tanzanie. I1ya i coup sir dans cet dvnement, des 
leqons utiles .tirer pour la poursuite de l'effort d'intdgration 6conomique sur le continent. 

4) Les ann~es 80 :le plan d'Action de Lagos et debut des P.A.S 

Le debut des ann~es 80 est marqu6 par 'avimement du Plan d'Action de Lagos conqu par 
la CEA et 1'OUA qui fait ainsi son entree dans le domaine dconomique. Le ddveloppement 
autocentr6 prdconis6 par le Plan d'Action de Lagos a pour principal moteur, l'int~gration 
6conomique. Celle-ci pour 6tre efficace, doit -tremen6e dans le cadre d'un plan directeur :dans 
un premier temps Al'int6rieur de grands sous-ensembles constitu6s par les cinq sous-rgions du 
continent ; dans un second temp.-, les communaut6s 6conomiques sous-rdgionales sont appel~es 

converger vers une seule communautd panafricaine AiI'horizon de Van 2000. 

C'est dans cette perspective que sont cr&.es la Zone d'Echanges Pr~fdrentiels de I'Afrique 
de l'Est et de l'Afrique Australe (ZEP, 1981), la Communaute Economique des Etats de 
I'Afrique Centrale (CEEAC, 1983), l'Union du Maghreb Arabe (UMA, 1988) ; ce qui avec la 
CEDEAO, donne quatre grandes communautds sous-rdgionales. 

La CEA avait dans ]a mouvance du Plan d'Action de Lagos, conqu un plan de 
rationalisation selon lequel, les communaut6s dconomiques de petite dimension existant en 
Afrique de I'Oucst et en Afrique Cent,-ale, de m~me que les organisations intergouvernementales 
de coopdratior, sectorielle, devaient venir se fondre dans ces grands sous-ensembles. C'est ainsi 
que sont e.':.eprises des missions d'6valuation, portant sur I'UDEAC en 1981, sur la CEDEAO 
en 1982, et sur la CEPGL en 1984. 

Mais c'6tait sans compter avec le poids toujours important des forces de rdsistance au 
changement :en Afrique de l'Ouest, la CEAO et l'Union Mano River sont maintenues ; en 
Afrique Centrale, il n'est pas question que I'UDEAC et la CEPGL disparaissent au profit de la 
CEEAC. Parce que dans chacun des deux cas, on constate dans certains pays membres, une 
volont6 manifeste de maintien des anciennes structures dintdgration d'origine coloniale :pour 
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des raisons de sentimentalisme nostalgique, mais aussi, compte rendu de pressions extdrieures. 

Le plan de rationalisation de ]a CEA se trouve encore compromis au niveau de la ZEP 
qui n'est pas 6pargnde par les forces de division :deux nouvelles entit6s voient le jour : le 
SADCC,(1) n6 de pr6occupations caus6es par I'impact n6gatif du voisinage de certains pays avec 
la R6publique Sud Africaine de I'Apmtheid, et la Commission de l'Ocdan Indien qui vise A 
prendre en charge les particularit6s des pays insulaires de ]a sous-rdgion. 

Dans ce:te p6riode, ilexiste pourtant un facteur susceptible d'encourager les Etats 
africains Arenforcer leurs efforts de coopfration au niveau horizontal :la premiere Convention 
de Lomd prend fin en 1980, et les difficult6s 6conomiques se sont accentudes. Au moment de 
son lancement, cette coop6ration verticale dlargie avait ditprdsentde comme la c16 au problkme 
du d6veloppement. Nous avons vu que dans les ann6es 60, les premiers Etats africains associds 
Ala CEE avaient tendance Aprivildgier la cooptration verticale avec I'Europe, sur la coopdration 
horizontale entre eux. La disillusion n&.e de Lom6 I devait contribuer tinflkchir cette attitude. 

Dans le m~me temps, l'effort d'intgration dconomique horizontale se heurte h des 
obstacles d'ordre financier, avec le poids de la crise 6conomique et de la dette extdrieure. 

5) Les ann6es 90, fin des illusions et rotiveau regain d'intcrt 

a) Les r~sultats O.;cevants de la coop~ration polilique inter-tatioue 

C'est avec la force du ddsespoir qu'au debut del'anne 1991, l'ex-Secrdtaire Gdn6ral de 
l'OUA, Edem Kodjo, dressait un bilan sans complaisance du ddcalage entre le discours et la 
r6alitd des engagements africains en matinre d'int6gration rdgionale 

"...Le plus frappant en Afrique, c'est l'aboulie regnante, I'absence d ' u n e 
volont6 de cr~er les bases communes d'un d6veloppement qui ne peut se faire que 
collectivement. Les institutions africaines de coopdration r6gionale sonnent singulirement 
creux...Rares sont les dirigeants politiques africains qui sont rdellement animds par la mystique 
communautaire. Les organisations proliferent mais demeurent inertes, inactives, inefficaces 
comme autant de cadavres dans des cimeti{res sous la lune". 

Plus que d'un blocage de l'int6gration, c'nst en r.a]it6 d'une regression qu'il conviendrait 
plut6t de parler au regard de I'acroissement du rorcellement de la carte du continent depuis 
trente ans. A lexception du Nigdria, toutes les [6--rations mises en place durant la pdriode 
coloniale ont 6td ddmanteldes. S'il est clair que Ie-'edrations n'6taient pas le fruit d'une entente 
entre des parties constitutives initiales, leurs dat.acteurs ont trop rapidement omis de prd.ciser 
que leurs frontires n'6taient pas moins arbitraires que celles des Etats n6s de leur 6clatement. 
A cet 6gard, la naissance de I'OUA en 1963, loin de contribuer tun ddpassement des fronti~res 
coloniales, a durci leurs contours, en 16gitimant le statu quo. Seule expdrience f6d6rale tentde 
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depuis vingt ans, la conftdration sdngarnbienne n'a pas elle aussi r~sist6 .i I'dpreuve du temps. 

b)Pourquoi Ui nouvenu regain l'int6rt potr I'intW2ration econfnlne ? 

Pour justifier I'engouement actuel stir les questions toucliant "i la coopdration et
 
l'intdgration rdgionales, on avance tras souvent les arguments suivants
 

- L'ampleur de I crise dans lacuelle se trouve hs 6tals et, les impasses dans lesquels 
se trouvent les rdformes politiques contenues dans les P.A.S parce que conques et excut6es 
strictement au plan national. On esp&e qu'une dtmarche rigionale tendant a coordonner et as 
harmoniser les rdformes politiques nationales, pourraient amdliorer lefficacit en rendant 
cohrentes les mesures pr~conises. Allant dans cette vaine on petit &voquer, le programme 
d'ajustement structurel au niveau des dtats de I'UDEAC, la transformation de I'UMOA en 
UEMOA. 

- Les difficult s que rencontrent hes institutions rcgionahs char-6e.s (e proiionuvoir 
les dynamiques rdgionales pour d&,elopper 

- le flexe regional 

- ]a coopration rtgionale 

- l'intdgration rdgionale 

L'on compte aujourd'hui plus de 200 organisations africaines de cooperation et 
d'intdgration r6gionales. L.'Afrique de I'Ouest en ddnoinbre 45. 

Toutes ces institutions rdgionales conques en rdalitd pour capter plus de rentes que pour 
rapprocher les dats, coordonner et harmoniser les politiques nationales, se trouvent en crise 
profonde AI'image des dits rentiers qui les ont cr&3es. L'on croit que la simple ddcantation, 
leur rationnalisation pourrait amndliorer leur efficacitd. L'on croit qu'une simple toilette des 
statuts, des chartes instituant les OIG pourrait les rendre efficientes. Dans cette logique on peut 
mentionner, la mise en place d'un comitd de haut niveau chargd de la rdvision de ]i charte de 
la CEDEAO, la rationnalisation des actions entre la ZEfI et la SADECC etc... 

- Le succZs de ht cnstructinn enrn ctine 

Organis&e et dirig&e par quelques ctats d'Europe de l'Ouest, 5 h sortie de la deuxllme 
guerre mondiale, confrontds 5 des dangers communs et poussds par l'exigence amdricaine de 
mise en commun des aides fournies par le plan MARSHALL. De la C.C.A i Maastricht en 
passant par le trait6 de Rome, le succis de I'approche pragmatique se fixant des etapes 
progressives, s'en trouve illustrt-. L'on souhaite que I'exemple europen serve de rdftrence Ia 
construction d'espaces &conomiques sous-rgionaux et rdgionaux en Afrique au Sud du Sahara. 
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- Les notivelles initialives non - africaines en Am&ique Latine, en Asie visant A 

relancer les processus d'intgration des iconomies nationales. Dans cette perspective notons : 

a) L'exp6rience de I'ASEAN (ou Association des Nations du Sud-Est Asiatique) est trzs 
concluante du fait d'une volont, politique conjointe des tats membres ; ddlimitation du champ 
de la coopdration aux domaines prioritaires qui sont les produits de base, le dveloppement 

industriel et commercial, la concertation politique perinanente pou renforcer le pouvoir de 

nigociation de la aous-r-,gion au plan du commerce international. Les 6tats membres de 
1'ASEAN ont so exploiter les possibilits qu'offrent les relations &onomiques Nord-Sud et Sud-

Sud. 

b) L'exp&rience des pays du Bassin du Pacifique. L'Association Latino-Amidricaine de 
Libre Commerce (I'ALALC) cre e,, 1960 par le Trait de Montevido, restructur6 en 1978 pour 
donner ALADI (Association L-atino Arnricaine d'Intgration), accepte que deux ou plusieurs 
dits membres des onze signataires du Traitd puissent conclure des accords partiels sur la 

compldmentarit6 &onomique. Ces nouvelles amdiorations et flexibilitds ont permis de relancer 
la dynamique rtgionale d'&hanges, de recherche de complmentarits. 

c) LA NAFTA (North American Free Trade Agreement) entre les USA, le Canada ct le 
Mexique ; constitue tine nouvelle donne dans la cooperation Nord-Sud. Cet accord qui s'inscrit 
dans la logique des accords ACP/CCE, pays francophones/France comporte ceux qui croient et 
qui militent . !a cr&ation d'un espace 6conomique et politique entre l'Europe el I'Afrique (Euro-
Afrique). Aussi parce que les accords de Maastricht prdvoient Ia constitution de ]a communat 
europdenne, il est tout naturel . l'Europe Ct . l'Afrique do rdflhchir et d'agir pour preserver les 
acquis, tenir compte de I'histoire et de la Gtographie. 

- La si(,natutre en join 1991 du l'raitj irnittija:1 1: CI11intti:naut1 .Conornialle(1 

Panafricaine (CEPA) ?.Abuja. Ce trait6 qui s'inscrit dans la logique du Traitd de Monrovia 
1979, du Plan de L-agos en 1081, du programme prioritaire pour le redressement ,conomique 
de I'Afrique t.Iabort5 par le PNIID en 1985, devrait permettre h l'Afrique en six ,tapes 
successives et dans one dure transitoire Ie 34 ans, de'tablir I'1chIIle du continent une 

commurautd 6conomiqoe Panafricaine. L.a CEPA reposerait sur les C.E.R (Comniunautds 
Econorniques Rtgionales) qui en seraient les constituants fondanientaux. Les C.E.R se 
partageraient l'espace geographique Continentale (CEDFAO, CEEAC, ZEP/SADECC, U"IA...) 
soos la supervision des organes centraux de I'OUA notainent la Commission Economique et 
Sociale. 

La mise en oeuvre du processus d'int,.Sgratton &onoinique prtvue par Ic Trait6 d'Ahuja 
suppose on certain nombre de conditions fondamentales qui ont trait i l'environnement politique, 
. la situation conomique des ttats, atux modalits de rpartition des efforts d'inhtgration et des 

bdndfices qui en &dcoulent,au role des m&anismes d'application et de suivi du Trait6, tootes 
conditions qui sont loin d'Ctre remplies. Malgr les difficultSs perceptibIes b.I'horizor, le Trait6 
d'Abuja constitue aujourd'hui le cadre de irfc rence ties actions ties institutions cotinentales 

africames. 
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Beaucoup d'acteurs (africains el non africains) s'interrogent sur le r&lisme des objectifs 
retenus. Mais aujourd'hui avec ou sans le Trait6 d'Abuja, les Africains commencent A se 
convaincre de ]a fin de l'illusion entretenue du possible ddveloppement des &onomies nationales 
"inddpendantes" s'appuyant jalousement 
sur : 

- les rentes minires et/ou agricoles 

- les aides extrieures devenues de plus en plus conditionn3cs et instables 

Aujourd'hui la crise Lconomique multiforme frappe tous les ats, les impasses du 
d~veloppeineit national nombreux, les questions relatives la coop6ration et A l'int~gration 
rdgionales r&apparaissent avec autant d' acuit que durant les ann&ds qui ont pr6c~dd les 
indtpendances des annees 60. 
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REGROUPEMENTS ECONOMIQUES EN AFRIQUE 

p6riode coloniale : 

AOF (Afrique Occidentale Fran;aise, 1895)

S 6ngal, Soudan (Mall), Mauritanie, Niger, Haute Volta (Burkina

Faso), Dahomey (B6nin), Togo, C6te d'lvoire, Guin6e-Conakry
 

AEF (AFrique Equatoriale Fran;aise, 1910) :
 
Congo, Gabon, Tchad, Obangui Chari (Centrafrique)
 

F6d~ration Rhod6ses-Nyassaland ( 1955):

Rhod~sie du Nord (Zambie), Rhod6sie du sud (Zimbabwe), Nyassaland
 
(Malawi)
 

SACU (Southern African Customs Union, 1910 )

Union Sud Africaine (R~publique Sud Africaine), Bechuanalnd
 
(Bostwana), Basutoland (Lesotho), 
 Ngwane (Swaziland) 

Apr6s les ind6pendances 

CEAO (Communaut6 Economique de I'Afrique de I'Ouest, 
1973 ): 
membres de I'AOF sans la Guin6e-Conakry 

Union Mano River ( 1974):
 
Liberia, Sierra Leone, Guin~e-Conakry
 

CEDEAO (Communaut6 Economique des Etats de I'Aftique de 
I'Ouest, 1975): 
membres de la CEAO + membres de Mario River Union + Nigeria,
Ghana, Gambie, Cap Vert, Guinde-Bissau 

ZEP (Z6ne d'Echanges Prf~rentiels) ou PTA (Preferential
Trade Area, 1981) : 
Lesotho, Swaziland, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Kenya, Ouganda,
Tanzanie, Ethiopie, Somalie, Djibouti, Burundi, Ruanda, Comores, 
Maurice, Mozambique, Angola 

SADCC (Southern African )evelopment Coordination 
Conference 1983) devenu SAIX; ( Southern Africri 
Development Community, 1992) avec les mnmies membres: 
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Zambie, Zimbabwe, Malawi, Bostwana, Lesotho,Swaziland,
 
Tanzanie, Angola, Mozambique, Namibie
 

Commission de I'Oc~an Indien (1986):
 
Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, La R6union
 

UDEAC Union Douani~re et Economique de I'Afrique
 
Centrale, 1964) :
 
Gabon, Congo, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Guin6e-Equatoriale
 

CEPGL (Communaut& Economique des Pays des Grands Lacs,
 
1976)
 
Zaire, Ruanda, Burundi
 

CEEAC ( Communaut6 Economique des Etats de I'Afrique
 
Centrale, 1983) :
 
membres UDEAC + membres CEPGL i Sao Tome e Principe
 

UMA (Union du Maghreb Arabe, 1988)
 
Alg6rie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie
 

MULPOC : Multinational Programming Operating Center 
(Centre de Programmation et d'Ex~cution des Projets) 

II en existe 5 : Niamey, Yaound6, Lusaka, Gisenyi, Tanger 

UNDAT : United Nations Development Advising Teams, remplac6s 
par les MULPOC en 1977 



Tableau n' I : Composition des organisations de coopdration rdgionale 
en Afrique de l'ouest 

Organisations - 

0 0- zPays > >, < < >
 
U w = 0 < M U U UMU U 8 

B~nin X X X XX X X X XXX XX X XX XX X
 

Burkina Faso XX X X X 
 X X X X X X xx X XX X XX X
 
Cap Vert X X
 

Cote d'Ivoire X X X X X X X X X X X X 
 X X X X X X
 

Gambie X X 
 X X X 

Ghana X X X
 

XGuin6e X X X X 
 X 

Guin~e Bissau X X X
 

Lib6ria X X X X 

Mali X X X X XX X X X X 
 X X XX X X X 

Mauritanie X X X X X X X X 
 X X X X 

Niger X X X XXX X X X X X XX X X X X X X X X XX
 

Nig6ria X X X 
 X X X X 

Sn6gal X X X X XX X X X X X X XX X 

Sierra Leone X X X X 

Togo 
 X X X X X X X X X X X X X XX XX X X 

Source J. IGUI, LARES 
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ANNEXE 2
 

DIFFUSION 

Les documents du Club du Sahel sont diffuses gratuitement par les centres suivants 

Pour I'Europe : Pour I'Asie : 
CIRAI),'CII)ARC - Se'rvice IST Institut die recherche de .IICA 
A venue tit Val , ntrtfr'rrand1 International Coop. Centre Building
BP 5035 10-5 1hi.0uva Homnmntrti-cho 
34032 MOI()TPELLIER cedex - France Shinjukli-kti - TOKYO 162 - .lpon
Telhphonte . (33) 07-0-5X-0(0 Tthphone .(I ) 3-2o9-32-01 

Pour I'Amrritlue du Nurd : Pour I'Afrique : 
Centre Saht'l - 'Univer.%iti;Layal (1,mal 0407) RESADOC - Intitur h( Sahel
 
Pavillon .cant -Charle.%ilt' Konin'k BP 1530
 
QUEBEC - Canahda GLK 7P4 
 BAMAKO - Aali
 
Tcthphon, : (1-4 Io'-) io-54-4S 
 TcMphom, .. (22.3) 22-21-78 

CONSULTATION 

Tous ls documents constituant le fonds documentaire du Club sont disponibles dans les 
centres de diffusion 6num,,frs ci-dessus. ainsi qu' Paris i l'adresse suivante 

Centre de I)veloppement de 1'()CI)E

s/c Melle Isabelle Corndlis (bibliothdcaire)
 
94 rue Chardon Lagache - 75016 PARIS
 

T616phone : (33-I) 45-24-95-86 ou (33-1) 45-24-96-32
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./ ESPACE RE(;IONAL 

GABAS, Jean-Jacques: GIRl. Jacques: METETAL. Gilles / Un espace rdgional cdrdalier prot~g:
premiere exploration d'une ide nouvelle/A protected regional cereals market: an initial exploration 
of an new idea 

Club du Sahel. Paris - CILSS, Ouagadougou 
novembre 1987 - 91 p. : iahl. Existe en anglais. D/87/311 

GIRl, Jacques /L'espace r6gional c~r alier : mythe ou rgalit( de demain
 
Club du Salel, Pajis - CILSS. Ouagadougou
 
novembre 1988 - 13 p. Existe en anglais. D(88)319
 

BOSSARD. Laurent; GABAS, Jean-Jacques /Agricultures sahliennes et marches mondiaux : Etat des 
r6flexions 

Club do Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
avril 1989 - 80 p. D(,S1324 

GIRl, Jacques; BERG, Elliot: JAYNE, Thomas; MINOT, Nicolas; ME1TTETAL, Gilles; EGG, Jolny;
GABAS. Jean-Jacques; LEMELLE. Jean-Pierre; COUSSY. Jean /Recueil d' tudes sur les agricultures
sah(liennes, le commerce regional et les marches nindiaux 

Club du Saliel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
avril 1989 - 155 p. : labl., graph.. bibliogr. Exi;te en anglais. D.._)332 

Cutmunicatioms prdsenwtes au Sminairc tieLoen. 6-11 novelnbre 1989 
sur les "Espaces cr6aliers rigiotnaux en Afrique de I'Ouest" 

(co e SL) 

BLEIN, Roger, DAVIRON, Benoit: TUBIANA, Laurence / Les n~gociations du (;A'rT et 
l'environnement international de I'agriculture ouest-africaine 

Club du Sathel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 11p. + anexes - caries, tabl., graph. E\isie en anglais. Document provisoire 
SL8S905. 

BOSSARD. Laurent /l'aide alimentaire en c~r~ales locales dails les pays membres du CILSS 
Club do Sahel, Pais - CILSS, Ouagadougou 
nctobre 1989 - 25 p. Existe en anglhis. Document provisoire :SL(9)27 

BRICAS. Nicolas: SAUVINET. Rachel / La diversification de laconsommation : une tendance de 
I'evolution des styles alimentaires au Sahel 

Club do Sahel. Paris - CILSS. Ouagadougou
octobre 1989 - 27 p. - labl., graph., bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire :SL(89)24 

COELO. Serge /Un exemple de protection : larigulation des importations de riz au Mali 
Club du Sahel. Paris - CILSS. Ouagadougou
octobre 1989 - 12 p. + anexes - caries, tabl., graph. Existe en anglais. Document provisoire 
SL( 9) 16. 

COSTE, JMr6me / Esquisse r~gionale des flux de cCr~ales en Afrique de I'Ouest 
Club do Sahel, Paris - CISS., Ouagadougou
octobre 1989 - 15 p. + anexes - caries. tabl., graph. Existe en awglais. Document provisoire 
SL(89 lit 
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D'AGOSTINO, Victoire C.; STAATZ, John M. / Skcurit alimentaire et croissance 6conomique
Sahel : atelier sur les c~r~ales au Sahel 

au 

Club du Sahel, Paris - CILSS. Ouagadougou
octobre 1989  16 p. - bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89)28. 

DELGADO, Christopher L. / La protection des marches c~r~aliers dans la problkmatique r~gionale
des 6changes agricoles affectant le Sahel 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
octobre 1989 - 15 p. + annexes - caries, tab]., graph. Existe en anglais. Document pmvisoire
SL(89) 13. 

DEMBELE, Niama Nango; STAATZ, John M. / Impact des 6changes r~gionaux de c.r~ales sur la 
scurit6 alimentaire en Afrique de I'Ouest 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
octobre 1989 - 14 p. - bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89)20. 

DIONE, Josu6 / Comportement commercial des agriculteurs et commerce c(r~alier r~gional en 
Afrique de I'Ouest 

Clul. du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
octobre 1989 - 25 p. - graph., tabl., bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire :SL(89)26 

EGG, Jolhy / Disparit~s des politiquc,; economiques et 6changes agricoles regionaux en Afrique de 
I'Ouest
 

Club du Sahlle, Paris - CILSS, Ouagadougou

octobre 1989 - 16 p. - cartes, tabl. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89)12. 

GENTIL, Dominique / Production agricole, 6changes r~gionaux et importations au Sahel 
Club du Sadel, Paris - CILSS, Ouagadougou
octobre 1989  17 p. - tab]., Existe en anglais. Document provisoire : SL(9)19. 

GHERSI, G~rard; MARTIN, Frdddric; LARIVIERE, Sylvain / Situation alimentaire et commerce
 
ext(rieur des pays de I'Afrique de I'Ouest
 

Club du Sahel. Paris - CILSS. Ouagadougou
octobre 1989 - 29 p. + unexes - tabl., graph. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89). 

GREGOIRE, Emmanuel / Etat et r6seaux marchands dans le commerce des vivres au Niger
Club dv Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
octobre 1989 - 29 p. + aiviexes - tabl., graph. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89)1. 

IGUE, John 0. / Les p(ripheries nationales : support des 6changes r~gionaux
Club du Sahel, Paris - CILSS. Ouagadougou
octobre 1989  15 p. Existe en anglais. Document provisoire :S 909. 

IGUE. John 0.; HARRE, Dominique / La dynamique des 6changes agricoles dans I'espace Tchad, Nord 
Cameroun, Nord Nigeria 

Club du Sahel, Paris - CILSS. Ouagadougou
octobre 1989 - 18 p. Existe en anlglais. Document provisoire : SL(89)03. 

JOSSERAND, Henri / Efrets des importations de viandes extra-africaines sur les 6changes de bovins 
entre les pays d'Afrique de I'Ouest 

Club du Sadle], Paris - CILSS, Ouagadougou
octobre 1989 - 8 p. - tabl. Existe en ulglais. Document provisoire :SL(9)07 
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LAMBERT, Agnes / La dynamique des r6seaux marchands en Afrique de I'Ouest
 
Cluh du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
 
octobre 1989 - 16 p. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89)t.
 

LAMBERT, Agn~s; EGG, Johly / L'int~gration r6gionale par les 6changes :le cas du sous-ensemble 
S6n~gal, Mali, Gambie, Nlauritanie, Guin6e, Guin6e-Bissau 

Club du Sahel, Pais - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 17 p. Existe en anglais. Document provisoire :SL(9)02. 

MATTHEWS, Alan /Cons6quences ds n6gociations du GATT et de la Convention de Lom6 sur la 
sdcuritd alimentaire en Afrique de I'Ouest 

Club du Sahel, Paris -CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 27 p. - tabl. Existe en anglais. Document provisoire :SL89)14. 

MINVIELLE, Jean-Paul / Le prix, variable fondamentale des espaces c~r~aliers
 
Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
 
octobre 1989 - 7 p. Exisie en anglais. Document provisoire : SL(89)22.
 

NDOYE, Ousse ,nou; OUEDRAOGO, lsma0l; GOETZ, Stephan J./ L'importance et les causes du riz 
en S~n~gambie 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 14 p. + annexes - tabl., graph., bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire 
SL(89)05. 

REARDON, Thomas /La demande de cgr~ales en Afrique de I'Ouest et ses consequences pour la 
protection rggionale au Sahel 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 19 p. - bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire :SL(89)23. 

SOME, Honord Poyuor / Les 6changes entre les marches frontaliers :le cas du Burkina Faso 
Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 16 p. - carte. Existe en anglais. Document pmvisoire : SL(89)04. 

SOME, Honor6 Poyuor.; GINIES. Paul; COULIBALY, D. / Etudes sur les obstacles internes A la 
circulation des c~r~ales au Burkina Faso 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 19 p. - tabl., bibliogr. Existe en anglais. Document provisoire :SL906. 

VALLEE, Olivier / La dimension mon~taire des 6changes r~gionaux A_partir do Bnin et de la 
Gambie 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 28 p. - tabl., graph. Existe en anglais. Document provisoire : SL(89)17. 

VERON, J.B. / Flux cgr~aliers et finances publiques en Afrique de I'Ouest 
Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
octobre 1989 - 12 p. Existe en anglais. Document r,:ovisoire : SL(89)21. 

Espaces c~r(aliers r~gionaux en Afrique de l'ouestlThe dynamics of regional cereals markets in West 
Africa: principales conclusions du s6minaire de Lored (Togo) 

Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou 
novembre 1989 - 12 p. Existe en anglais. SP/90/I 
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Compte rendu du Comitd de Pilotage sur le dossier "Espaces rdgionaux"
 
Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
 
novembre 1990 - 31 p. CR(90)68.
 

Programme de travail de Cinergie pour 1990/1991
 
Club du Sahel - CILSS, Ouagadougou
 
novembre 1990 - 11 p. D/90/355.
 

Promotion des 6changes r~gionaux dans I'espace de I'Afrique de I'ouest et du centre
 
Club du Sahel, Paris - CILSS, Ouagadougou
 
mai 1990 - 15 p. D/901345
 

Etudes pr6sentdes A la Rencontre sur les "interactions
 
des politiques agro-alimentaires dans le sous-espace ouest"
 

Banako, 27-31 mai 1991 

COSTE, Jer6me; EGG, Jolny (sous la direction de) / Echanges c~r~aliers et politiques agricoles dans
le sous-,.rpace ouest (Gambie, Guin~e, Guin~e Bissau, Mali, Mauritanie, S6n~gal). Quelle dynamique
r~gionale ? Papport de synthse. 

avril 1991 - 217 p. Disponible en anglais. D(91)367. 

BONNEFOND, Philippe; GABAS, Jean-Jacques / Echanges d'informations, &changes r~gionaux et
s~curit6 alimenfaire. Propositions d'un systime d'6changes d'informations pour le sous-espace
"ouest" 

avril 1991 - 19 p. D(91.370. 

BARRY. Abdoul; STRYKER. L rck; SALINGER, Lynn / Incitations, avantages comparatifs et 6changes
regionaux de c~r~ales dans le sous-espace ouest. Cas de la Guin~e, du Mali et du S(n~gal 

avril 1991 36 p. D(91)372. 

Echanges c~r~aliers et politiques agricoles dan- le sous-espace ouest (Gamble, Guin6e, Guin(e Bissau,
Mali, Mauritanie, S6n~gal). QueUe dynamique r~gionale ? Rsum des principales conclusions. 

INRA-IRAM-UNB. 
mai 1991 - 11 p. D(91)374. 

Principales conclusions de la Rencontre de Bamako sur l'interaction des politiques c~r~alires dans 
le sous-espace ouest. Bamako 27-31 mai 1991 
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