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Avant propos

E n automne 1987, le Congr s des EtatsUnis, 

prcoccup6 par ravenir du dtveloppement en Afrique, 
a mis en place un nouvel instrument d'assistance it 

l'Agence des Etats-Unis pour ie Dtveloppement International 
(USAID). Ce nouvel instrument, appeI6 ie Fonds de Develop-
pement pour i'Afrique (FDA), tait le rcsultat tangible d'une 
nouvel accord entre 'USAID et le Congris quant i I'appro-
che au dcveloppement en Afrique. IIest fond&sur les trois 

k16ments-cl6 suivants: 

Engagement A un financement sOr. Le Congr6s et le 
Prcsident se mettraient d'accord sur le montant fixe des 
ressources de d~veloppement consacrees itI'Afrique, 
garantissant ainsi que ces fonds ne seraient pas on r6sidu 
O0 ne pourraient pas tre happds par des questions 
politiques plus urgentes. Par consequent, les fonds de 
soutien 6conomique ont quasiment disparu et l'impor-
tance qu'accorde le Gouvernement amtricain au 
d~veloppement en tant que son principal intret de 
politique 6trangire en Afrique a 6t6 clarifi6, 

Souplesse. Le Congrs a supprimE les comptes fonction
nels et a permis, entre autres, d'utiliser les ressources du 
FI)A dans le cadre d'une assistance hors-projet pour 

promouvoir ia r~forme de politique 6conomique et a 

favoris. une plus grande souplesse au niveau de la
 
passation des marches.
 

Orientation sur les risultats. L'USAID a convenu de 
gercr ses ressources FDA de sorte itatteindre des r~sultats 
strategiques. Cela signifiait notamment concentrer les 
ressources dans les pays oib le contexte 6conomique et 
politique permettrait d'atteindre des rtsultats concrets; 
concentrer les ressources sur un nombre rtduit d'objec
tifs mais it un niveau plus ambitieux dans chaque pays et 
mettre en place un systZ~me complet de suivi, d'6valua
tion et d'information. 

Ce rapport r~capitule les rcsultats d'une Etude de plus grande envergure
faite par IJSAIn), intitulhe Fresh Start in Africa, et qul peut tre obtenue 
aupr:s de: 

Office of Development Planning 
Bureau for Africa 
United States Agency for International Development 
Washington, D).C.20523. 

Des exempIAires conmplementaires de ccricapitulatif peuvent trc obtenus a 
la mcme adresse. 

Le Congrs demand6 AI'USAID de faire un compte rendu 

ptriodique de ses activits, tant positives que negatives. Le 
present rapport est une Evaluation franche des 
r~ussites et des kchecs de l'USAID. II 6value 'lmpact de 
lutilisation de la part de I'USAID d'environ 3,5 
milliards de dollars de fonds du FDA des exercices 
fiscaux 1988 A 1992.' Certains programmes ont eu des 
rtsultats faibles mais en gtndral, les programmes de rUSAID 
ont permis de faire une difference positive et trs impor
tante dans la vie des africains. 

Le prsent rapport se divise en trois parties. La premire 
donne un aperqtu g~n~ral des progr6s rtaliss en Afrique et 
des programmes de IUSAID. La seconde section se penche 
sur les programmes de iUSAID et leurs impacts sur trois 
domaines d'importance capitale: (I)investissement en 
dtmocratie 6conomique et politique, (2) investissement en 
ressources humaines (sant6, population et 6ducation) et (3) 
investissement dans I'agriculture (notamment gestion des 
ressources naturelles et environnement). La conclusion du 
rapport est sur le dciveloppement durable en Afrique. 

NI. 

" 
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Chers Amis,
 

J'ai le plaisir de vous presenter le Rapport du Fonds de D~veloppement pour 'Afrique (FDA) de 

I'ann&e 1993. 

La fin de la Guerre froide nous a donn6 'occasion de considcrer le d~fi du d~veloppement en 

dehors des contraintes des distorsions de la concurrence entre les superpuissances. L'Agence 

des Etats Unis pour le Dcveloppement International (USAID) renait en vue de r~pondre 4tces 

besoins, et le bien-Etre du peuple d'Afrique est accord6 tine place privilkgice dans nos activit~s. 

Nous mettons 'accent stir un dtveloppement durable, et nous allons concent:,'r nos efforts sur 

les quatrc 6lements qui ont tine influence sur le progrs et le changement: croissance 6conomi

quc tine base 6largie, population et sant6, environnement, et dtmocracie. Nous croyons que 

le dtveloppement ne petit etre durable que lorsqu'il accorde de pleins pouvoirs et fait interve

nir les individus et les commtinaut~s. 11doit mEme aider les plus d~munis des pativres deve-iir des participants 6conomique et 

politique dynamiques. 

Le present rapport d~montre qu'une aide efficace, concentr6e stir des projets donnCs, accord~e en partenariat avec des institutions 

nationales engag~es, peit faire une diffCrence mesurable. Partout en Afrique, des conditions de sant6 amtlior~es, la sCcurit6 

alimentaire accrue, et des march~s beaucoup plus libres affirment la valeur du FDA. Au cours des ann~es 4 venir, la transformation 

des societs africaines itdes pratiques garantissant plus de dCmocracie et d'Cconomie libre continuera ii recevoir notre soutien et 

engagement. 

Tout particulirement, les socit: africaines devront faire face itdeux nouveaux d6fis: (1) un marchC international beaucoup plus 

competitif et (2) dtpendance r~duite de 'aide 6trang~re comme source de nouveaux capitaux. Pour faire face ii ces d~fls, il faudra 

de nouveaux investissements en ressources humaines, davantage d'accent sur la creation de conditions capables d'attirer les 

investisseurs, et le renforcement de structures politique et 6conomique pour les rendre plus ouvertes, plus transparentes et plus 

pr~visibles. USAID continuera a soutenir les programmes visant faire participer davantage la population au processus de 

dveloppement, t accroitre la capacit6 africaine i rCsoudre les problmes de d6veloppement et assurer la maitrise par les 

Africains de la rCforme conomique et politique. 

L'avenir de I'Afrique pr~sente tant un potentiel immense que d'6normes difficults, et rUSAID jouera un r6le actif pour soutenir 

les Africains 4 reformuler leur avenir. 

Je vois prie de croire, Mesdames, Messieurs, en 'expression de mes sentiments les meilleurs. 

J. Brian Atwood 

Administrateur 



Chers Amis de l'Afrique,
 

A cours de mes vingt ans au service de 'Afrique, j'ai assist6 tant au progrs quti la stagnation. 
J'ai vu de nouvelles nations arriver sur la scene intemationale. J'al vu des 6tats 6branlks par des 
soubresaults politiques et la mauvaise gestion Economique. J'ai vu la mis~re humaine provoque 
par des catastrophes naturelles et des conflits etvils. Pourtant, au cours de la demi re dccennie, 
j'ai 6galement assist6 Atin espoir ranim6 indiquant que les aspirations des fondateurs de 
t'ind¢pendance de I'Afrique pourraient enfin tre r6alis~es. 

Au fit des bonnes et difficiles annees, les forces et le ressort du peuple d'Afrique sont rest~s 
constants. Dans tous les coins de l'Afrique, dans les villages, les villes et les capitales, l'espoir se 
ranime. Partout, les Africains reclament des gouvernements qui sont otiverts et capables de 
rcpondre i leurs aspirations, et des institutions qui sont v~ritablement dtmocratiques. Des 
entrepreneurs, des paysants, des manoeuvres participent maintenant atla rtforme 6conomique 

et ont de nouvelles possibilitcs d'investir et de produire. Les enfants vivent plus Iongtemps; les parents vetilent faire moins 
d'enfants; les paysants produisent plus de cultures vivri¢res. 

L'Afrique, ainsi que le programme d'aide des Etats Unis, a chang6. Grace ii la higislation relative au Fonds de Dtveloppement pour
l'Afrique qui (6finit de nouvelles orientations, I'USAID a su mettre sur pied tin programme d'assistance qui: (1) concentrait des 
ressources de manikre strat.gique dans les pays oji nous pouvons mettre au point un partenariat efficace tant avec les gouverne
ments que les collectivitcs locales.; (2) mettait I'accent stir la participation africaine dans le processus de d~veloppement; (3) visait 
a un changement syst~mique; (4) focalisait sur les r~sultats; (5) insistait sur ia durabilit6; et (6) assurait la coordination avec d'autres 
bailleurs de fonds. 

C'est avec un grand plaisir que je pr~sente cc r6cit d'espoir ranim6 qui fait 'objet de ce rapport. Permettez-moi de souligner la
 
contribution faite itcette histoire par IUSAID. 
 Notre soutien au d~veloppement de 'Afrique va se poursuivre. Les efforts futurs
 
dans le cadre du Fonds de D veloppement pour 'Afrique mettra 'accent sur la participation de rAfrique et la proprit du
 
processus de dtveloppement. Si les efforts de dcveloppement doivent durer, it incombe aux Africains eux-m~mes d'identifler les
 
prohkmes et mettre en oeuvre les solutions. 

A cette cpoque de changement ddmocrtique et de croissance renouveUlie, nous envisangeons 6laborer un partenariat visant it un 
(teveloppement durable. L'Afrique se remet sur les rails. It y a un nouvel 6lan, un nouvel enthousiasme. Un espoir ranim6. 

Veuillez agrder, Mesdames, Messieurs, t'expression de me sentiments distinguds. 

John F. Hicks 
Adinhstrateuradjointpour l'Afrilque 
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Principales realisations 
de I'USAID dans le 

cadre du FDA 

L 'avenir de I'Afrique se trouve surtout entre les mains 
du peuple africain et de ses dirigeants. Les bailleurs de 
fonds de I'extdrieur peuvent simplement offrir des 

ressources et des conseils. Bien que les Etats-Unis soient au 
sixiie rang des baillcurs de fonds en Afrique, foumissant 6 
pour cent de I'assistance totale au d veloppement, leur r6le 
en tant que reprdsentant de la seule super-puissance, leur 
presence et I'acci~s aux ressources intellectuelles des Etats-

Unis rendent leurs conscils extrfmement prcieux. De plus, 
IJSAID a concentr6son programme dans quelques domaines 
de d veloppement et it prsent, c'est le principal bailleur de 
fonds dans les domaines de la planification familiale, de la 
prevention du virs de l'immtnodeficience humaine et du 

syndrome d'immunod ficience acquise (VIFI/SIDA), de la 
formation it 1'ctranger et du soutien aux fins de d~mocratie et 

de bonne gouvernance. De plus, 'USAID est tin bailleur de 
fonds important, faisant fonction de catalyseur au sein du 
contexte favorisant la croissance du secteur priv6, la gestion 

des ressources naturelles et la bio-diversit6, le diveloppe-
ment de la technologic agricole, ]a libdralisation du march6, 

la survie de l'enfant et l'Nducation de base (voir Tableau 1). 
Dans ces domaines, IJSAID petit faire remarquer tin certain 
nombre de grandes rdalisations. 

Le d~veloppement est tne entreprise de longue haleine. Un 
taux de croissance annuel de 3 pour cent du revenu par 
habitant, s'il est maintenu, double le bien-tre c6conomique 

de ciaque generation. Mais sur tine periode Oe cinq ans, les 
progres sont mesurds autant du point de vue dc~veloppement 

de la capacit6 de changement qn'au niveau du changement 
lui-mEme. Quels changements sont intervenues et queLues 
capacits existent dans des pays oit IUSAID a concentr6 ses
 
ressources, dans des pays oi !'USAII) a Ikgitimement aid6?
 
Voici certains des changements par domaine:
 

Survie de 'enfant 

- Accroissement constant et progressif de la couverture
 
vaccinale ct I'emploi de la thtrapie de rchydratation par


orale. 

)iminution progressive et constante de la mortalit6 

infantile et juvenile. 

VIH/SIDA 

• 	 Changements dans les politiques de la plupart des pays ob
 
le SIDA est enddmique en faeur d'une campagne active
 

de lutte contre le VIH/SII)A.
0 	 Meilleuire sensibilisation aux causes du VIH/SIDA eta:ux 

changements de comportement ndcessaires pour prdvenir 
la transmission. 

* 	 Dbut d'un changement de comportements au sein des 

groupes "i hauts risques". 

Planification familiale 

Chaema neutdes ou on plus
 
pronatalistes mais neutres 00 favorisant espacement des
 
naissances dans Iaplupart des pays.
 
Ad omeu pas.
 

de nombreux pays.
 
B)iminotion do taux de fRonditd dans certains pays
 

(Botswana, Zimbabwe, Rwanda et Kenya).
 

- Changements systc~miques dans le financement, I'alloca
tion des ressources, la gestion, I'accs et 'efficacit6 dans 
un certain nombre de pays recevant une assistance de
 
lUSAID.
 

* 	 Accroissement du taux de scolarisation dans le primaire 

dans quelques pays. 

0 	 Plus grande participation de la part des parents 4 I'amdlio
ration de la qualit6 de linstruction de leurs enfants, 
surtout pour les filles. 
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Formation et renforcement des comptences nant des diminutions dans les niarges commerciales, tine 

" Am6liorntion des conipetences techniques et administrati- diminution dans les prix alimentaircs en ternis rcels pour 

yes d'africains qui encoutrgent Iacroissance et la les consonimateurs, tine plus grande participation aux 

productivite du secteur priv6. niarcius tie la part des exph)itants agricoles et des 

" Renforcetment des capacit¢s des organisations publiques comnnercants et tie meilltures incitations pour les 

afin qu'elles puissent faire les analyses nictessaires potir le cultivateurs. 

dialogue de politiques et la gestion conomique. Croissance ripide (plus de I0 pour cent par an) des 
exportations non-traditionnelltes dans tertains pays choisis 

Gouvernance dimocratique et aidis par I'USAID, d'oii de notivelles sources de reventis 

pour tin nonbre important e petits ctltivatetirs.Mise en place d'un certain nombre d'authentiques 

d~nmocraties t croissance d'un certain nonibre d'institu- Mise au point et transfert des technologies agricoles 
tions democratiques telles que presse libre. I¢gislature 
indpendante, systmnie judiciaire indtpendant et vaste 9 Miseau point et transfert d'tn certain nonbre d'amliora

societe civique avec, notamment, des organisations non- tions technologiciues, notaniment les semences hybrides 

gouvernemrentales locales (ONG). du mais t des varit~s an6liorces de rail, d'haricots et de 
sorgio. 

Marketing agricole et agro-industrie * Accroissernent trs net dans Iaproduction etla producti

* 

vita des pehits ctultivaiteurs, stiite iices efforts. 
* 	Libhralisation de la pltipart des principaux facteurs de 

production agricole et des marchs de produits, entrai

"Swvie de I'enidwe 	 33,9 54,9 42,7 54,4 62,1 248,0 7,2 

VlHlDA 5,5 6,0 7,7 26,3 31,8 77,3 2,2 
SAates uanE 13,2 47,7 21,7 37,2 30,3 150,0 4,4 

tpiiatl 	 32,0 39,3 43,7 74,8 66,5 256,8 7,4 

Ekacitioude base 	 9,6 23,7 25,6 87,0 66,0 211,9 6,1 

4tmei*duca Axuiu 63,0 60,8 66,0 84,4 81,8_ 356093 
A6ate esI"-	 245.,8o 209,6 199,8 204,5 255,8 1115,5 32,3 

* Aiclh'e1940 	 , 160,8 153,2 '157,6 39, 5, 48 

*Ge.ion8 	 71,4 73,3 105,3. 350,6 10,2 
ft mt .Mdod'emngl 45,71 54,6 97,2 96,9 131,4 425,8 12,3 

Dtoi dell'Hom (1,5 3,3 4,7 20,6 41,8 70,9 2,1
MAt .. " 112,7 87,6 i03,4 131,8 106,9 542,4 15,7 

ITL561,9 	 588,0 61249 .817,9 674,4 3454,7 100,0 

Notcs: 
Scion Is definitions I'gislativcs. ics activits agricoles ci tie gestion tics res,,ourccsnalturclles petvcni trc comlptiees ]gitinm mcn dais june ou l'aure cal'gorie ct, par 

conselucnt, il y a tine amhiguft& clans cos chiffrcs mais pas tic thoubli counptc.
"Revenus vt creation d'cmplols" comprelid ics activites tians Ie dnumaine tic la gcstlon finanrci.rtv, titi coninirc. ct tic la promnotion conmlcial. dtes actlvilt's tic micro

tentrcprise c des activi s en rute d'arneliorcr Ie contextc pour la croissance axet, stir Ie secteur privce. 
"Autrcs" ctmpretnd infrastrturt tci administratimn pulmlUCs. 
Ces chiffres englobent ultqt'tment rt'ssourcesduf 1A, tDAs',s F u'ncihntpus hi contributiomportaslntedes burmmt'imitx t'inltrauxqWi drtis ttrtults4as. tot! 

nmtatent'ntpourhapolhitilon.a ti
t 
tt substaintlelle. 
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Principalesrealisationsde I'USAID darsItcadre dii FDA 

1-*'7t '1 -. 

Gestlon des ressources naturelles et environnement Marchs competitifs 

" 	 Mise au point de politiques, de capacits institutionnelles • Croissance trs nette de l'emploi et la production de 
et de plans stratgiques dans des pays choisis en vue de l'6conomie informelle, tant agricole que non-agricole. 
gcrer la base des ressources naturelles, en insistant tout # Les premieres 6tapes du d~veloppement de l'ensemble 
particuliirement sir la biodiversit6, des institutions (syst~me bancaire priv6, I6gislation visant 

" 	 DEnmonstration russie d'activiti pilotes montrant que la a protcger la propriet6 et ii r~gler les litiges, les syst~mes 
gestion locale des ressources naturelies est soutcnable du d'information sur le march6, les chambres de commerce, 
point de vue conomique ct environnemental. etc.) qui r6pondront aux besoins des entrepreneurs, 

petits et grands. 
Gestlon ftonomique 

Plus grande stabilit macro-cononiique dans tin certain
 
nombre de pays; restructuration des reiles respectifs de
 
I'Etat et du secteur priv6; diminution de r6les congestion
ns dans la Fonction publique; privatisation d'un certain
 
nombre d'entreprises et de fictions publiques; mcilleure
 
viabilit financiere; plus grande capacit6 de rponse aux
 

demandes articules d'une socikte civile 6largie.
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Vne nouvelle man ere de 
travailler 

ept principes de gestion sont associks au FDA, guidant 

lUSAID au niveau de la budg~tisation, de ]a conception 

et de I'ex cution de projets et de programmes: 

(1) concentration de ressources dans des pays oji il y a les 

plus grandes chances de r~ussite; (2) participation des 
habitants et des (;rganismes africains it la mise au point de 
strategies et i la conception de programmes et de projets; (3) 
insistance sur les changements dans les syst mcs; 

(4) 6laboration d'tm syst me d'6valtiation pour garantir tine 
orientation stir les rC.suiltats; (5) utilisation d'une approche itpiettiositixl ( s; titipouriacoodiation des ii 
baileurs dn et () attentior a cordiatinchanets
ba illen rs de fon ds t (7 ) atten tion acc ordt~e aux c hangem ents 
pouvant se maintenir dais Ic long terme. 

PRIORITES ET CONCENTRATION 

Dans le cadre du FDA, lUSAID a mis at point un nouveau 

processus de programmation pour focaliser et concentrer les 

ressources biidg~taires dans les pays dont les rformes 

6conomiques et politiques atigmentent les chances de 
r~ussite. Ce syst me d'affectation budgttaire, qui octroie les 
ressources en fonction des besoins et du potentiel de 

r~ussite, a entrain6 tin profond changement dans les pays oii 

I'USAID rcalise d'importants programmes de developpement. 

Les missions de IUSAII) doivent e1aborer des strattgies pour 
chlaqiue programme qui se concentre stir trois ou quatre 

objectifs stratcgiques. Les missions doivcnt 6galement 
concevoir des systzmes d'Cvaluation, de suivi et d'infomla

tion pour suivre l'efficacit6 des programmes au niveau 
strat~gique. Vi les accords entre Washington et les missions 
de terrain de i'USAII) concernant les objectifs et les indica

teurs de dtveloppement retenuis, de plus en plus des 

dcisions lkes it I'laboration de programme sont d~lCguces 

au terrain. 

La mise en place du nouveau processus de programmation 

n'a pas t6 chose aisle. La concentration de ressources se 

heurte it tine grande rtsistance, tout particulirement au fur 
et it mesure que le nombre de pays faisant des r~formcs 

augmente. La mise au point d'indicateurs au niveati des 
programmes, notamment la mestire de l'impact stir les 
habitants, s'est av~r6 bien plus compliquce qion ne le 

pensait. Certains problemes ne sont toujours pas rsols. 
Mais en d~pit de ces problemes, Ic nouveau processus de 
programmation est en place stir l'ensemble de ]a rCgion et est 

en train d'Etre adopt6 par I'USAID dans son ensemble. Les 

partenaires de lUSAID, tant les pays h6tes que les organismes 

d'ex~cution, tels que les organisations b~nvoles privies 
(OBP), pr~tent une plus grande attention it la gestion en vue 

de meilleurs r~siltats. 

PARTICIPATION AFRICAINE 

Les revolutions politiques et 6conomiques qui s'etendent sur 
l'ensemble de I'Afrique atijourd'hui ne r~ussiront que si led v l p e e t p e d u a i t r a t c p t f ' f i udevelop pement prend un caract :re participatif. L'friquc
connmait tine proliferation d'organisations benevoles de tous 

genres. Ces organisations forment la substance de la "societe 
civique." Au fur et it mesure que Ia d~mocratie se renforce et 

qu'un plus grand nombre de dCcisions politiques sont prises 
par suite des 6changes d'id~es, ces organisations deviennent 
la pierre angulaire du processus politiqne. Dc mme, dans le 

domaine 6conomique, le d~veloppement de porte-paroles 

efficaces des divers intr ts 6conomiques favorise un 

changement 6conomique durable. L'USAID travaille avec ces 

organisations, apprend grace it rles et les renforce afin de 
faire du changement un processus participatif et adapt6 aux 

besoins. 

14 



Un principe important du processus de programma. 

tion de USAID vise Aimpliquer, clans la mesure du
 
possible, les participants clans a mise au point et la
 
conception de nouveaux programmes et de projets. 

Une enqute r(cente faite aupri des missions USAID en
Afrique constatait que 93 pour cent d'entre elues qOft


Afrquecontatit
tie93 ourcen d'ntr eles ontde 
r(guliirement participer les habitants et les organismes 
ocaux i Il conception des projets. Mais 29 pour cent 

selement font participer les m~mes groupes la formulation 
des grandes strat.gies. Exception faite toutefois du Togo o6 
la mission, dans le cadre de son processus d'laboration de la 
strat~gie, aeffectu6une s~rie de visites stir le terrain en 
interviewant les pauvres des zones runrales et urbaines (dont 
tine forte proportion de femmes), les hommes d'affaires, les 
organisations locales ct les services du pays h6te. 

Les missions de I'USAID jugent quc ces consultations sont
l'efficacit de ses program-

mes. Prenons des exemples: 

" 	Au Rwanda, malgr6 un inter t trs vif, les travaux de 
vulgarisation pour la piscicultture navaient quc pei 
d'impact. Des discussions avec des pisciculteurs ont 
r(v&l que le creSdit 6tait le maillon manquant de la chaine. 
Par consequent, le projet est en train d'ctre reformu 6. 

" 	Au Botswana, des consultations au niveati des villages, 
qui ont &6 inttgr2es au projet de gestion des ressources 
naturelles, ont convaincti le gotivernement du Botswana 
et les communautes locales que celles-ci taient capables 
de gtrer la faune et la flore de manire durable, d'oOun 
transfert du droit de dtlivrance du permis de chasse aux 
communauts locales. 

* 	 En Afrique australe, le style de collaboration de rUSAID 
a apport6 1hgitimit6 et cr(dibilit6 au programme de 
I'USAID. Par exemple, la conception actuelle du pro-
gramme de 1'enseignement tertiaire laquelle participent 
toutes les parties int(ress¢es adonne au projet cr(dibilit6 
et soutien au sern des membres dc la communaut6 
concernte. 

thce nouvelle mJanwre (ie travailler 

CHANGEMENTS DANS LES SYSTEMES
 

Les problmes de iAfrique ne tiennent pas essentiele
meint n une de ressources ou.Lnuree 	 un retardtechnologique. Les principaux probl~mes proviennent 

1'echec des politiques economiques, de la faiblesse 
de instiutdes p liques etod e m deau a be 
deiestit utions iques eam ase 
gouvernance. Les solutions ces problimes exigent n 
changement au niveau de tout e systme. Par exemple, des 
changements dans les politiques des p ciXagricoles, des
 
changements dans des instittione ees que e systme de
 
l'enseignement primaire ou des changements dans le
 
processus politique, par exemple transferer les pouvoirs str
 
les ressources forestiires aux communautts locales.
 

S'attaquer aux systimes est cho0se risqu(e et demande une 
penste conceptuelle 6largie ainsi qu'une sensibilit politique.Gcneralement, il faut avoir recours a une assistance hors

projet. De plus, le changement de syst~me exige une vue Ai 
plus long terme et une acceptation des impacts a moyen 
terme qui sont indirects et interm~diaires plut6t que directs 
et au niveau des manages. Mais lorsque les changements des 
systimes sont rtissis, ils ont le pouvoir de transformer la 
socit&. En fait, tout se resume Atcela: on ne ,cutpas 
transformer le village tant que le contexte politique et 
Economique n'est pas restructure en vue de faciliter le 
changement. 

Toutes les missions de I'USAID en Afrique doivent dtfinir 

leur programme scion un ensemble d'objectifs strattgiques.
Ensuite, on demande aux missions d'6laborer des indicateurs 
qui mestirent les progrs faits en vue de rcaliser ces objectifs 
et de faire un compte rendu annuel des progr~s. G(n(rale
ment, ces indicateurs doivent mesurer liimpact au niveau des 
habitants, facteurs qui mesurent directement le bien-etre des 
gens que USAID cherche aiaider. Atissi, 1'efficacitt du 
programme se mestire-t-elle au niveau des rtsultats strat~gi

ques et non pas de ]a r~alisation d'un projet ne pr(sentant 
guire de difficulties. 
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APPROCHE A PLUSIEURS NIVEAUX 

L'USAID cherche de plus en plus t travailler a tous les 
niveaux de la societe, tel que la situation s'y prate, du village 

itla capitale, des organisations non-gouvemementales aux 

hommes d'affaires, des collectivites locales au gouvemement 

central. Le visage politique de I'Afrique subsaharienne s'est 
beaucoup modifl6 depuis la mise sur pied du FDA. Une des 

principales raisons expliquant que la 16gislation insistait sur la 
consultation entre I'UJSAI) et les organisations gouvememen-
tales - it but Iticratif et itbut non-lucratif - 6tait 'opinion 

scion laquelle les gouvemements africains n'6taient pas 
repr~sentatifs de letirs petiples. Par consequent, le dialogue 

gotivernement 4 gotivernement ne tenait pas assez compte 

des souhaits des couches les plus pativres des societs 
africaines mais de l'impact que cc dialogue pouvait avoir sur 
elles. En un temps record, la situation a enormement chang6. 
I)ans de nombreuix pays, les reprc~sentants officiels ltis 

reconnaissent i present qu'ils doivent rcpondre aux besoins 
des gens qui les ont 6luis et qu'ils doivent faire appel au 
concotirs de leurs propres petipies pour aotir Zdes 

progr6s durables. 

L'USAID a utilis6 son assistance ax~c stir les politiques pour 
aider des Etats it redct'inir leuirs riles cherchant it soutenir 

davantage les habitants et ii collaborer en tenant compte de 
leurs int~r~ts. Par exemple, dans le cadre de Iaplupart des 

rdformes de iUSAID dans le secteur de I'education de base, 

des associations de parents d'61kvs ont 6t6 cr6es oti 

redynamis~es ati niveau local. Les parents sont consultes, 
souvent pour ]a premi~rc fis, quant t ce quis attendent 

pour I'ducation de leurs enfants. Aplus long terme, on 
prvoit que les associations de parents demanderont au 
gnuvernement de letir rendre compte, mais itcourt et a 

moyen terme, IUSAID, en imposant des conditions 4 son 

assistance, continuera it influencer les politiques Educatives 

des gotivernements africains afin de rendre le secteur plus 

qtiitable et plus efficace. 

Au fur et t mesure que les gouvemements accroissent leur 

responsabilisation et leur .ransparence et rrpondent davan
tage aux besoins de leurs peuples, ii convient de renforcer 
les capacits des peuples pour quils puissent sorganiser, 
dtfendre leur cause et prendre des actions privies en vue de 

faire avancer leur propre dveloppement. LUSMI) a apport 

une assistance aux organisations sectorielles de prestation de 
services pour (pieties puissent dfendre les causes de leur 
clientle. Dans certains cas, l'USAID a so, itenu les organisa

tions qii faisalent la transition du piaidoyer poiitilte it la 

prestation de services, lorsque le pays h6te connaissait tin 
changement de gouvernement qui rendait possible un 

nouveau partenariat entre le gouvernement et le secteur non
gouvememental, tel que cc fut le cas en Namibie apris 

l'indtpendance. 

I)u point de vue mise en (xtivre, 17 pour cent en moyenne 

du FDA sont octroycs chaque annce aux OBP ou aux ONG 

pour des activitts touchant itpresque tous les secteurs. Les 
missiens stir le terrain sont tomes convaincties que les OBP 
et les ONG ont tin avantage comparatif pour foumir tne 
assistance au niveau tout 4tfait local et pour atteindre les 

couches les plus pauvres de la societe. Par le pass6, cette 

assistance visait it am~liorer le bien- tre ou itrenforcer les 
possibilites de mobilisation des revenus. Mais vu les change

ments qui ont suivi la lib~ralisation politique et 6conomique,
il devient de plus en plus important de mettre en place un 
secteur b~nvole autochtone qui puisse engager un dialogue 

avec son propre gouvernement tout en fotimissant des 

services Aces groupes. De meme, des associations commer
ciales veilleront itmaintenir ine comp~titivit6 saine au sein 
des particuliers et des organisations it but Iticratif. L'USAID 

cherchera de nouvelies mani~res imaginatives d'encourager 
le secteur amricain des OBP, aaider des ONG africaines a 
formuler des positions et a engager leur gotivemement dans 

des discussions de politiques. Parakiement, lUSAI) 

continuera itdpendre des consultations avec des OBP 
amricaines et internationales comme tine des sources 

d'information - en faisant tine rdf~rence spciale itlimpact 

escompte sur les pauvres des zones rurales et urbalnes 
pour mettre sur pied des politiques et des programmes aux 

niveaux bilateral et r~gional. 
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COORDINATION ENTRE BAILLEURS DE FONDS PERENNITE 

L'USAID soutient plusieurs mtcanismes de coordination des D~veloppement signifie faire des changements h long terme 
bailleurs de fonds pour arntliorer les capacits ie ces mais une grande part de l'investissement financ6 par I'USAID 
demiers 4 travailler ensemble. 11convient de noter tout et d'autres bailleurs de fonds de 1960 4 1980 a disparu sans 
particuiirement ii cct effet le Programme special d'assistance laisser de traces, dC en grande partie au fait que les 
4I'Afrique (PSA).- Sous la direction de la Banque mondiale et gouvernements africains n'ont pas su fournir les ressources 
avec le concours de presque tous les grands bailleurs de financi res pour entrewnir ces changements. Tous Ics 
fonds en Afrique, le PSA coordonne lassistance itrajuste- programmes de I'USAID s'attaquent ixla question difficile de 
ment structurel pour (1) harmoniser les conseils en matiire la p~rennit6. En fin de compte, puisqt'il est peu probable 
de politiques, (2) garantir un financement suffisant et (3) que tes ressources des bailleurs de fonds s'accroissent, la 
amtliorer la qualit6 de I'assistance en cherchant 4all~ger la croissance conomique signifiera une d~pendance moindre 
conditionalit6 de I'aide et en dliminant des rcglementations face aux bailleurs de fonds.' L'USAID met I'accent sur des 
de bailleurs de fonds inutiles et conflictuelles. changements durables qui peuvent Etre maintenus du 

point de vue financier, institutionnel et environnemental. 
Axle sur l'aspect mise en truvre, I'USMAD a trouv6 un Ifne suffit pas de fournir des vaccinations, de former des 
crneau particulier dans les programmes de r~forme agents de sant6 ou de construire des chaines de froid pour 
sectorielle. Aussi, l'USAID, tout particuliirement dans les prot~ger les vaccins, c'est le syst me entier de foumiture de 
domaines de I'ducation et de I'agriculture, met-elle ses vaccinations infantiles qui doit devenir durable. 
forces en commun avec la Banque mondiale et d'autres 
bailleurs bilatcraux pour participer i4la restructuration Ces sept principes permettent a l'USAID d'utiliser 
fondamentale des principales politiques et des institutions efficacernent des ressources financiires et institutionnelles 
sectorielles. en (1) utilisant tes ressources I4ou elles sont susceptibles 

d'avoir le plus grand impact, (2) utilisant stratgiquement les 
ressources, (3) utilisant [a force de t'USAID pour travailler 
avec des institutions locales h tous les niveaux et (4) faisant la 
meilleure utilisation possible des fonds foumis par d'autres 
organisations. 

Outre I t'A, plusieurs autres mccantsmes de comrdination de bailleurs de fonds valent la pelne d'Etre mentionn6s: (I) le Pngramme special d'assistance it 
I'agriculture africaine r¢uni des baillcurs de fonds pour coordonner des programmes dans le domaine de I'agrlcutture, surtout la recherche agricole et les ballieurs de 
fonds pour 1'Cducation en Afrique jouent on rClc analogue dans le domaine de I'Hducation. En outre, de nombreux autres hallcurs de funds, dont I'USAID, financent 
conjointement des institutions qul renforcent les capaclitCs Instttutionnelles, par exemple, I'African Capacity Building Foundation. 
SiI0 pour I(Xl du produit int6rieur hnt (Pi1) de I'Afriquc suhsaharienne est foumi par I'Assistance officielle au d&veloppement (AOD) t la rdussite signifle une 
croissance du Pill de, disons, 6 pour tiN) par an ct sl on suppose qu'au nom de la rratit6, les niveaux de V'AOD restent constants, alors dans dix ans, I'AOi), en tant que 
pourcentage du Pit), diminuera a 5,5 pour tIN). Ies gouvemements doivent trouver d'autres ressources (nationales ct r-ssourccs prives Otrang.rcs) pour remplacer 
t'aide 6trangirc. 
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D-etgAfrique
Diversite'setg Fne'ralits 
a ricaines 

DIVERSITES 

atendance i vouloir parler de I'Afrique comme 
s'il s agissait d'un espace homog~ne. A bien des 
endroits, leprsent rapport pchera, par excs de 

simplicit. En fait, il serait difficile de trouver tin continent
plti diersii~.L~frquesuisahaiene copred 5maisplus diversifiU. L'Afrique subsahiarienne comprend 50 pays 

comme Ie Nig~ia qul conpte 88 millions dhabitants et 
dattres conie Sao'ioni et Principe avec 80 000 labitants. 

ecologie suibsaharienne stend des forars denses duZare 

(qui recouvre tine surface aussi grande que le Texas et 
IAlaska rtctmis) it l'archipel aride dci Cap Vert (dont Ia 

superficie est plus petite que celle du )elaware). L'Afrique 

subsaharienne est trois fiis atissi grande qne la partie 

continentale des Etats-lnis et cotient deux imreinses 

d~serts, des montagnes volcaniques recocivertes de neige
totte 'an&,ieresdessavnees dsoris enalttud, 


tortix
I t,pdusurs , litdesresierands lavacs e s 

monde. Ses 500) millions d'hatbitants parlent plus de 8(8) 

langues, pratiquent le christianisme, Iislam et Ilareligion 

animiste et nombreux ont superpos, it leur culture tradition

nelle, des apports francophones, anglophones et lusophones. 

Ulne grande partie des images iti'ont les ani ricains de 
I'Afriquce sont, soit negatives, soit romantiques. )e fait, pour 
chaque Somalie en prise a 'anarchie et i la faim, ii existe un 
pendant tel qie a Zambie, qui arrive i nourrir les gens au 

milieu d'une scheresse sans precdent. Pour chaque Daniel 

Arap Moi qui s'accrochc au pouvoir par la coercition et la 
corruption, il y a un Nicephore Soglo, honntte r~formateur 
qui est arriv& au pouvoir au 16nin par le truchement de 
veritalbles dlections. Pour chaque Zaire qui semble ailer tout 

droit vers le chaos conomique et politique, il existe tin 
Ghana qui arrive i concilier r6fbirmes politiques et conomi

ques et qui en est i sa huiti me anne consecutive de 
croissance positive par habitant. 

La paix semble s'tre install6ce ati Mozambique et en Ethiopie, 

pays d~chirs par la guerre et ses horreurs pendant plus 
d'une d~cennie. Mais la guerre continue en Angola et au 

Liberia. Un gouvemement non-racial semble possible en 

du Sud. Le processus dmocratique semble porter au 
puv,,r des gouivememients ayant it ceur le souiide eur 
petiple at Mali, en Zambie, au llnin, au Niger, i Madagascar, 

et peut-atre de mani!/re moins sfire, au Ghana, en Tanzanie ct 
en Ouganda. Mais la reforme d~mocratique semble tre dans 
tine impasse au Nigeria, au Cameroun, au Togo et ati Zaire. Et 
it Madagascar et au Niger, le changement politique a fait 

d~vier les solides programmes de riforme kcononique. 

Toutefois, niane dans les pays qui r~sistent le plus it li
r~forme politique tels que le Kenya et le Malawi, le vent dI 
changement a commenc6 souffler. Peut-trcne vert-on 

pas apparaitre , atcourt ternei, tin gouver erent reprsentatif 

pas ara it cor terme igieement nie.Ie glas a sonne) pour les rcgimes rigides itparti uiniqtue. 

Sur le plan conomique cgalenient, les r~sultats sont mitig~s.
 
La s~ccheresse, la chute dies cours mondiaux des produits de
 

base, ou les deux itIa fois, ont eu des rpercussions tr6s 

negativcs stir la pluipart des &onomies, en 1991 et ef 1992. 
Et pourtant, plus de 30 pays sont toujours engages dans le 
processts de hberalisaton conomiqie. Aux tennes de 
r'ajustement structurel, Ia performance conomique 
'est amlore (voir encadrE) mals a croissance 

conomlque est encore trop faible (vu Ia croissance 
rapide de la population) pour que cela se traduise par
une vrale difference dans la vie des gens. Si l'on vcut 
(querAfrique se transforme, il faut des taux de croissance de6 pour cent en moyenne par an alors que la plupart des pays 

ont des taux de croissance nettement plus faibles. 
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Ditersift'sel gMeneralites tricaiines 

Les statistiques reflkent les phtnom~nes de ftqon superfi, 

cielle. En.dessous de cette surface, dans les 250 XX) villages, 

I (X)O petites villes et 100 grandes villes de I'Afrique 
subsaharienne, on a neanmoins des gens r(sistants, dynami
ques et 6nergiques. Dans de nombreuses regions, ics 

conditions de vie se sont amiliores progressivement a tel 
point que l'influence et le pouvoir de I'Etat disparaissent. 
Cette disparition de la puissance etatique a commenc6 lors 

de la crise &conomiqueau dibut des anntes 80 qui a 

6mascul6les institutions publiques de nombreux pays, et a 
continue lorsque I'ajustement structurel a redifini cc que les 
Etats devraient ou ne devraient pas faire puis s'est acc rlc 

au fur etii mesure que le processus politique est devenu pluspresntdesmillonsd'eplotant agicoes
d~m ocn tiq ue. A pr(scnt, des m illios d'exp lo itants agd~moratiue.r( rc les 

ct d'entrepreneurs africains d(cident eux-mc mes de cc qu'il 
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vont produire, des investissements qutils vont faire et de cc 

qu'ils ach teront. 

GENERALITES 

Plusicurs conditions semblent s'appliquer I'cnsmblcede 

I'Afrique en d(pit de Ia trss grande diversitY. Voic quatre deces g( n(rnlit( s: 

0 La ctn es fndmee 

*Les &ononrs( omes ntinaniers ci esn 

ics iide graes eob mefnes ors qoclexsconomies rumales et informelles sont complexes, 
r s s a t s e y a i u s sistantes ci dynamiques. 

CMoina"w du PIE (vlenk~r yne) 

3~ 2,93, 

M, 1,7 2,5 
Crv#uancedu PLBO vaeuu m~dianes) 
(19604) 1,2 1,2 1,2' 

.(19"547), 3,1 .2,6 1.0 
(19M891) 4,2 I,, 30 

(1904 .0,2 100,2 
(1985M7 3, 1.2 3,5 

981091) -4,7 1.0 

'b* ' g' P'4' O"npourceitagedaPLO)
(1980"4 5,2 6,7 5,9. 

5,0, 7, 6.1 
(19891) a ,017 6,9 

410 10 
d aq

q&~v.d sbaur~ 44I~d k4 

an" 
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* Les taux de croissance de la population sont trs levs. eu recours i la planche t billets. L'inflation est devenue 

* La degradation de 'environnement persiste. galopante. Le taux de change rigide est devenu de plus en 

plus surdvalu6 et les devises c6trangrs sont devenues de 
Ces problemes se rdpercutent sur le ddveloppement actuel plus en plus rares, sources de rationnement et de comption. 

de I'Afrique et doivent Etre traitds si Ion veut que le develop- L'investissement priv formel a chut tout comme l'investis

pement ait une assise durable. sement public et la productivit6 et les rendements dans 

'economie formelle sont tombs de maniire vertigineuse. 
Pauvret( end~mique Ceux qui ont 6t6 particuliirement eprouves sont les families 

Scion la Banque mondiale, I'Afrique est la seule region de fonctionnaires qui ont vu leurs salaires, en termes rcels, 

du monde ou le nombre de pauvres augmentera diminu~s suite t l'inflation. Ces fonctionnaires et leurs 

probablement sur les dix annees Avenir. Environ 180 families ont commenc6 4 se tourner vers 1'6conomie infor

millions des 500 millions d'habitants de I'Afrique melle oit ils tirent une part de plus en plus importante de 

subsaharienne peuvent tre classes comme pauvres, dont leurs revenus. 

6,7 pour IX), soit 120 millions de d~sesprdment pauvres.4 

Quel que soit l'indicateur international adopt6, qu'il s'agisse L'6conomie informelle a galement &6 touch~e mais elle 

du revenu par habitant (330 dollars), de l'espdrance de vie avait plus de ressort pour ;'ajuster. Au ftir et 4 mesure que les 

(51 ans) ou de l'indicateur des Nations Unies sur le develop- effets de la surdvaluation se faisaient sentir par I'Hconomie, 

pement humain (0,255 compar6 a 0,317 pour l'Asie du Sud, les producteurs de matiires premiires d'exportations, tels 

pays au deuxi~me rang de la pauvret6), l'Afrique est la rtgion que les planteurs de caf&, ont constat&que la valeur rtelle de 

la plus pauvre dans le monde. ce qu'ils produisaient 6tait en train de diminuer, aussi ils ont, 
soit abattu les caf~iers pour planter des cultures vivriires, 

Economies formefles et informelles soit vendu leur caf6 des marchands qui l'ont pass6 en 

IIexiste deux conomies africaines: une 6conomie formelle contrebande dans les autres pays. Au milieu des annes 80, 

de premier plan qui est analysee, comptee et mesure e et une on estime que les deux tiers des exportations de la Tanzanie 

Economic infrmelle ne r que peu (caf6, bc tail et pierres semi-pr~cieuses) sont sortis du pays en 
d'attention. driorme-la quviil eotAcontrebande. Lorsque les offices de commercialisation ned'teto.L't~conomie formeile est visible et ii grande 

6chelle. Elle recoupe les activit~s de l'Etat, du parapublic et pouvalent pas offrir des prix acceptables ou lorsque les biens 

les entreprises privies relativement grandes. Les participants de consommation n*6taient pas disponibles aux prix officiels, 

- les marches noirs sont apparus partaut.- les fonctionnaires, les salaris et les hommes d'affaires 


constituent les classes suptrieures et moyennes de la sociPcta

africaine. Par contraste, I't~conomie informelle compte des Par consequent, lorsque rl'conomie formelle a traverse urie 
milions de fermes et d'entreprises familiales g~rts par une dpression avec une chute de 5 pour cent ? 10 pour cent parmain-d'euvre pauvre. an des revenus rels, 1'conomie d'arriire-plan a connu, elle,

une stagnation avec des revenus reels restant constants ou ne 

2 pour cent par an. LeL'histoire 6onomique r~cente nous aide iiexpliquer diminuant pas plus de I pour cent 


comment les c rnomies formelles ont r~gress et comment 
 seul domaine ob l'6conomie informelle a eu du mal a 

du secteur public .iprter desles 6conomies informelles ont stagn6 puis ont pris de 'essor. s'ajuster concernait la capacit 


Suite au choc p{trolier de 1973-1974 et 1979-1980, les prix, services essentiels (par exemple, entretien des routes,
 

en termes rels des produits de base, ont chut6 (sauf pour le 6ducation et, dans une certaine mesure, soins de sant6).
 

p~trole) et les taux d'int~rt, en termes rels, ont grimp6. Les Puisque la foumiture efficace de services aux pauvres, par ie
 
gouvernement a tou ours t{ problkmatique, le dt~cln des 

gouvernements ont emprunte pour maintenir en vie un g q 

secteur parapublic inefficace. Les dettes ont augment6, les services publics n'a pas particuirement gn6 Iavie des 

capacit~s publiques de prestation de services ont connu une pauvres. 

chute libre. Les ddficits ont commenc6 ais'accumuler et, 

lorsque les sources d'emprunt se sont 6puistes, les Etats ont 

Banque mondlale, rapport de dcvcloppcment dans I monde, 1990, pp. 29 ff. 
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Ce dclin a au contraire amtlior6 leurs vies de nombreuses 

manifres. Lorsque les gouvernements ont 6t6 moins capables 
de les taxer par le biais des syst~mes de commercialisation, 

les cultivateurs et les marchands ont mis sur pied des 

marchs noirs efficaces. Tout au long de la crise 6conomique, 

les prix des produits alimentaires ont chut6 car des marches 

priv~s se sont dcveloppts et les cultivateurs ont abandonn6 

les cultures d'exportation pour se tourner vers la production 

et la vente de produits vivriers. 

La crise de I'Hconomie formelle a oblige les gouvemements k 

se tourner vers le Fonds Mon(taire International (FMI) et les 

bailleurs de fonds pour leur demander une assistance 

financifre spciale. Cette assistance, qui est accordte h 

certaines conditions en ce qui concerne des politiques, a pris 

la forme de programmes d'ajustement structurel. Ds le 

milieu des annces 80, l'ajustement structurel (i) a stabilise les 

comptes financiers des 6conomies formelles, diminuant ainsi 

l'inflation, (2) a Wgalis6 ou a formalis6 la plupart des marches 

noirs, diminuant ainsi le manque h gagner important dci aux 
des transactions ill(gales et (3) a inject6 d'6normes quantitds 

de devises 6trangires libres dans '6conomie. 

Ces mesures ont permis d'enrayer ct d'inverser le mouve-

ment de d(clin rapide des 6conomies formelles. La produc

tion agricole non-alimentaire, tout particulie 

rement celles des produits d'exportation, a 
connu une croissance tres importante, 

mtime face it des cours mondiaux i ]a baisse. 
La production alimentaire a aussi augment6 

tris nettement. Les d(sckquilibres financiers 
ont &6 rtduits, les gouvernements ont t6 

restructures et les fondements d'une 

croissance durable ont 6tt mis en place. 

Rforne Economique. La reforme 
6conomique a eu un impact trs important 

sur ltconomie informelle. Des 6tudes 

effectures par l'Universit6 de lEtat du 

Michigan pour rUSAID dcmontrent la 

vitalit6 de 1'6conomie informelle, aussi bien 

sur le plan fabrication que prestation de 

services et indiquent que les taux de 

croissance de 'emploi ddpassent tris 
nettement la croissance de la population active." Moins de 

tracasseries de la part des policiers, la d3rglementation, un 
meilleur accis aux devises 6trangires et une agriculture 

revitalise, sont autant d'6l6ments h l'origine de la croissance 

de '6conomie informelle non-agricole. 

Au niveau des villages, l'ajustement structurel a entrain6 trois 

changements importants. Premiirement, la l galisation des 

march6s privds a diminu6 les tracasseries et les extorsions de 

fonds inflig~es aux marchands par les repr~sentants officiels 

du gouvernement (par exemple "la police 6conomique" au 

Mali). Cette mesure a permis une expansion des marches et 
une diminution des cofits de ]a commercialisation, b(ndfi

ciant tant aux producteurs qu'aux consommateurs puisque 

les commerqants n'avaient plus h verser les "taxes" qu'ils 

devaient payer pour ne pas avoir h subir les tracasseries de la 

police et d'autres agents. 

Deuxiimement, les producteurs des cultures d'exportation 

ont Anouveau pu vendee leurs biens i des prix refltant 
davantage leur valeur relle. L'importante injection de 

liquidit(s qui en a r~sult6 dans le systime a eu des effets 

multiplicateurs sur tous les partenaires commerciaux des 

planteurs de caf.6, de coton, de cacao et de th6. 

Par exemple, It taux annuel de croissance de I'emplol dans It scttor Informel au Swaziland a61tcestlm6 a4,1 pImur I0W,au Malawi, iIa62t6 estimniki9pour I00 et dans 
Its zones urbaines de Afdrique du Sud, -i 18,9 pour I(), au Iiotswana, i 8,5 pw)ur IN0,dans les zones urbaines du Kenya, .c17,4 pour I(X et au Zimbabwe, Li5,6 pour 
I(). Confire C.Leidbolm et D.Meade, The StructureandGrouth of I1croenterprisesIn Southern andEasteni Africa: Evidencefrom Recent Surveys (Document 
de travail Gemini, no. 36), mars 1992, p. A-6. 
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Troisiimement, le soutien apporte par les bailleurs de funds h montrer que I'ajustement stnucturel a eu tin impact positif stir 
I'ajustement stnicturel a pris deux formes: l'investissement, ieNomomie fonnelle. Si la solidit6 de l'economie formelle a 
tout particuliCrement dans l'infrastructure rurale et tin flux protege la phupart des gens contre ies crises 6conomiqnes 
de biens d'6quipement et de biens interm~diaires 6trangers. des ann~es 80, il fatit savoir pourtant qu' Ia Iongue, le bieh-
Les investissements visaient h relier les cultivateurs aux c:tre economique depend d'une ecotomie formelle vigon
march~s, aux centres de sante, aux 6coles et i l'information retise. 
et le soutien aila balance des paiements devaient permettre 
d'acheter aitin prix relativement bon march6 des articles tels La lib~ralisation politique est encore plus incertaine. Certains 
que le savon, les habits, les outils et les allumettes. mouvements d¢mocratiques seront 6touffes par la r~pres

sion, d'autres s'6puiseront et n'arriveront pas i devenir 
La disponibilitk de devises 6trang res a 6galement otivert Igitimes. De plus, 4 court terme, la lib~ralisation politique 
l'espace economique pour les producteurs de hiens et de rend probablement plus difficile les choix economiques 
services du secteur informel. Par exemple, au S~ntgal, de ardus. Mais, dans la plupart des soci~t~s africaines, le passe 
petites soci6tCs de services, qui pouvaient ii present acheter est irr~vocahlement le passe. Ce qui a fondamentalement 
des piices de rechange, ont dCmarr6 des services d'entretien change, cc sont les attentes des gens. 1ls n'accepteront 
pour des voitures et des climatisetirs, prenant ainsi des plus la corruption, les gouvernements autoritaires 
affaires jusqu'alors confites aides entreprises formelles conune seul module de comportement politique. Us 
inefficaces." Les industries rurales - fabrication de bi re, exigeront de plus en plus que leurs dirigeants solent 
reparation de voitures, maonnerie, constniction, tailleurs, honnetes et ne voudront plus subir le joug de gouver
forgerons - ont connu tin grand essor. nements r6pressifs. 

Reforme politique. Le processus de r~forme continue avec Accroissement de la population 
la lib~ralisation politique. Les villages ont de plus en plus de L'Afrique a connu un accroissement de la population sans 
controle ou d'influence stir les services publics, les coles, precedent dans I'histoire humaine. Sa population a double 
les forces de police, les travaux publics au niveau local et la tois les 24 ans. Par consquent, le nombre d'habitants dans 
gestion des ressources naturelles. Ce transfert de pouvoirs, la plupart des pays est presque quatre fois cc qu'il 6tait au 
du gouvemnement central ati niveau local, tend 4 signifier que milieu du siicle. Cette croissance rapide de la population a 
les gens ont un niejlleur controle sur les institutions indispen, profond~ment modifi6 le systzme agricole: les longues 
sables ii letir bien-Cire. A long terme, le processus de r~forme p~riodes de jach~re se sont transform~es en pCriodes courtes 
politique renfiorce la r~forme economique, d~centralise le et intensives ou cn systmes oii il n'y a pas de jachrc do 
pouvoir et l'autorit6 et rend les institutions publiques plus tout. C'est la cause du d6nuement des forets et des 6normes 
sensibles atix besoins de ccux qu'elles servent. Le recul du menaces qui psent sur la biodiversit6. Cela signifie que le 
pouivoir de l'Etat dans les zones nirales encourage la crois- nombre de b b~s qui ont besoin d'Etre vaccines, le nombre 
sance de ]a societe civique ct le dCveloppement de tout tin de naissances demandant la presence d'une sage-femme, le 
ensemble d'instittitions rurales potivant assumer des fonc- nombre d'enfants en age de scolarisation au primaire et le 
tions qui ne sont pas disponibles de la part du gouvernement. hombre de crux qui arrivent sur le march6 du travail a 

Cgalement dooblC tous les 24 ans alors qoc les ressouirces 
s injectionspour finacer les centres de santIs Cao lestLes changements 6conomiques et politiques qui ont eu lieu 

n'a,our trs pcu augments. Dans certains pays commtico 
en Afrique sont fragiles. II subsiste de nombreux problmes 

Rwanda, a croissance de a population est source d'une
macro-6conomiques graves, tout particulirement en cc qui 

menace mathusienne, puisque des propri rsfoncires 
concerne '6conomic formelle. Le fardeau de ]a dette n'a pas 

usente piquees nrritps on remenvraiment diminuti. L'investissement priv6 formel a &t6 lent. La 

a u e ns d ev min mum d'uive pamie ruralc.
privatisation et la rCforme de la Fonction publique se sont 

aux besoins de revenus minimum d'une famille rurale. 
aver~es trs difficiles. Nanmoins, certains faits sont E pour 

TheALD. EcoomkcPolic , Riwfin I'rogran InSenegal,Rapport d'6valuation de i'impact de I'USAi) no. 77 I'N-AAX-242, septembe 19X). 
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Certains falts sugg&rent que ia transition demographi, 
que, en l'occurence le debut d'une baisse des taux de 
natalitY, a conmenc6 en Afrique et que les africains 
optent pour des families plus petites et en meilleure 
sant6 mais l'6lan d~mographique sous-jacent signifie Elue la 
population totale triplera dans les 40 anntes itvenir. Aussi, 
I'Afrique rencontre-t-elle deux dfis d6mographiques: (1) I 
di~fi de diminuer le taux de croissance de ]a population 4 tin 
niveau maitrisable i long terme et (2) celui d'amdliorer la 
qualit6 de ia vie d'un grand nombre de personnes qui 
naitront dans les 40 ans it venir. 

Dgradatlon de renvironnement 

De 1965 a 1990, les terres arables par habitant ont dimlnti, 
passant d'un demi hectare it trois-dixime d'hectare. Et si 

cette tendance a Iabaisse se potirsuit, elles ne seront plus 

(lu d'un-dixi me d'hectare d'ici I'an 2030." Cette diminution 
dans la superficie des terres arables exerce tine pression 

toujours plus grande stir les terres marginales et les foras 

tropicales. Une ttide en Tanzanie a indiqui6 que l'3rosion des 

sols de 1900 it 1960 s'dlevait en moyenne it 1,4 tonne/ 
hectare/annte. Sur la ptriode de 1960 A 1980, elle atteignait 
tine moyenne de 10,5 tonnes/hectare/annee et, pendant la 

derniiie dtcennie, elle avait atigment6 i 22,4 tonnes/ 

hectare/ann6ce." 

L'investissement dans I'agriculture est fondamental pour 
alldger la pauvret6 en Afrique. Cet investissement doit 
surtout chercher i stopper l'exploitation insoutenable des 
ressources foncifres, forestiiZres, hydriques et biologiques. 
lies cultivateurs africains sont en grande partie en train de 

Div,',rsitcset gdnic'alitsaf'icaines 

ronger leur capital. I)6jit les ressources mini~res, qui avaient 
permis le bourn des produits de base au Nigeria, au Came
roun et en Zambie sont en grande partie ptises avec trs 
peu de rsuiltats tangibles, dans leurs sillons, en termes de 
croissance et de micux-tre. Exploiter les sols ct les for~ts de 
mani~re aussi insouciante que les mines de cuivre et le 
ptro!e :ierait une tragcdie humaine. 

Mais du cet6 bonnes nouvelles, ce dcclin petit tre &6it. Des 
6tudes ont niontr6 que, lorsque le contexte est favorable, les 
cultivateurs africiins sont d~sireux et en mesure d'investir 

dans les terres. Contexte favorisant veut dire entre autres de 
bons prix pour les produits agricoles ainsi qu'un march6 de 

main-d'(euvre qui fonctionne bien, la st curit de [a proprict& 
foncire et un environnement juridique et politique qui 

encourage les gens atformer des associations. Par exemple, la 

region de Machakos au Kenya, qui aconnu tine terrible 
d6gradation environnementale dans les ann(cs 30, ne montre 

plus de signes de difficult&s a present et fait vivre cinq fois le 

nombre de ses habitants et dispose d'un revenu par habitant 

qui aplus que le doublC3. L'essentlel consiste Acreer un 

contexte qui encouragera les cultivateurs, les forestiers 

et les 6leveurs africains A investir et non pas A epuiser 

leur base de ressources naturefles. 

Banque mondiale, 7he Populatlon, Agricultur, and En'irnmentalNexus In Sub-Saharan Africa (Washington, I).C., 1992), p. 164. 
IbId., p.12.
 
.M. Tiffen, M. Mortimer et F.Gichuki, Mor people, Less Erosion: EntrintnentadReco,c, In Kenya (Chichester, Angleterre: John Wiley). A paraitre.
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Une stratO"gie visant a'
UngINVESTISSEMENT 

all6ger la pauvrete

U ne strategic r~ussie d'all~gement de [a pauvret6 en 
Afrique devrit comporter trois 616ments: 
(1) investissements en d6mocratie economique et 

politique, (2) investissements cn ressources humaines (3) 
investissements en agriculture, 

INVESTISSEMENT EN DEMOCRATIE 
ECONOMIQUE ET POLITIQUE 

Les gouvemements doivent tre en mesure de fournir 
6quitablement et efficacement les services publics atleurs 
habitants tout en permettant aux individus une marge de 
manoeuvre et une libert6 maximale dans les domaines 
6conomiques et non-conomiques. Une gestion 6conomique 
efficace demande une stabilit6 macro-conomique, une 
ouverture sur le monde extCrieur et la recherche de solu-
tions axles stir le march6. Transparence, capacit6 de 
r¢ponse et pluralisme sont i la base d'une gestion politique 
efficace. Les institutions publiques doivent rpondre aux 
besoins des groupes qui les soutiennent. Et, le plus impor-
tant, c'est que les gouvernements doivent 6largir I'arine 
politique et 6conomique pour responsabiliser les gens, leur 
permettre de prendre leurs propres d6cisions et de contr6ler 
Icurs propres destins, tant dans les sphires conomiques que 

tion-economniques. En fin de conipte, tine nation ne saura 
investir efficacement dans son peuple et dans son agriculture 
que si elk est gouvernee efficacement. 

INVESTISSEMENT EN RESSOURCES HUMAINES 

A long terme, [a capacit6 qti'ont les pauvres d'ainliorer leur 
destin est surtout fonction du capital humain qu'ils posse
dent, en particulier leur instruction et leur sant6. Acourt 
terme, un meilleur accs aux services d'6ducation et de sant6 
est un avantage important, vivement souhait6 pour sa valeur 
intrinsique et pour son association avec des revenus accrus. 
Along tcrme, tine instruction plus pouss6e, surtout des 
femmes et une diminution de la mortalitC infantile sont lies 

lIa baisse de la f~condit6 et "tla transition d~mographique. 

EN AGRICULTURE 

L'investissement dans 'agriculture a deux gros avantages 
des aliments moins chers et des ressources plus 6lev~es. 
Premiirement, en Afrique subsaharienne, les baisses des prix, 
en termes rtels, des aliments, sont capitales pour augmenter 
le pouvoir d'achat des pauvres. Etant donn6 que les aliments 
absorbent une partie trs importante di budget des m~nages 

pauvres, Ic prix des aliments est un d~terminant important 
du revenu en termes rnels et du bien-Etre des families 
pauvres. Les investissements dans I'agriculture permettent de 
faire baisser les prix des vivres par le biais de (1) la baissent 

des cofits de production grace ati dCveloppement et au 
transfert de technologies et (2) la baissent des cofits de 
commercialisation grce i une plus grande concurrence et 
de meilleures infrastructures de transport. Deuxi mement, 
I'agriculture et les secteurs connexes sont la principale 
source de revenus pour les pauvres et la productivit6 de la 
main-d'(ruvre agricole tend itfixer le salaire de la main
d'kruvre non-qualifi~e de l'ensemble de l'conomie. La 
plupart des pauvres gagnent leir vie dans le secteur agricole 
ou dans des domaines connexes, par exemplc le commerce 
et Ic transport, les entreprises de fabrication en zone rurale, 
la foresterie, l'Clevage et la construction rurale. L'am~liora
tion de la productivit de la main-d'(ruvre agricole tendra .t 
faire augmenter les salaires des pauvres dans l'ensemble de 
lcHconomie. 
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compte et gere de maniere transparente ses affaires. II 
demande a jouer un rf!e dans ladestince politique et 
.conomique de son pays. Partout, des voix se font entendre, 

r clamant ['expression libre, le droit de s'associer librement, 
-"" |-	 le droit de crer des partis politiques, tinleadership honn te 

ct responsable, Htat de droit et le consentement de ceux qui 
sont gouvernes. Mais des d¢fis de taille subsistent. La 
poursuite de lad~mocratie est toujours un processus difficile 
et long qui doit se faire avec, en toile de fond, toutes les 

tensions ethniques et historiques, tine 6conomie mondiale en 
proic aux difficultds, le marasme 6conomique national et des 
attentes t court terme gui~re r~alistes sur ce qu'une ddmocr. 

tie peut en fait rapporter. 

Malgr6 ces dtfis qui ne sont pas des moindres, les africains 
sont engages i effectuer le changement et les bailleurs de 
fonds internationaux, y compris 'USAID, ont des r6les Ajouer 
pour aider les personnes engagtes iArehausser les perspecti-

Investir dans la ddmocratie yes de ddmocratie et de gouvernance d~mocrtique. 

economique etpolitique 
IMPACT DES PROGRAMMES DE L'USAID 

LE PROBLEME 
Le cadre d'assistance des programmes de I'USAID soutient les 
aspects fondamentaux de laddmocratie 6conomique etL orsque le FDA a 6tcr66, le panorama politique de politique - la convergence d'une bonne gouvernance et de 

I'Afrique 6tait tris different de celui d'aujourd'hui. En laddmocratie. Gouvernance honnEte veut dire processus de 
d~cembre 1988, Iavaste majorit6 des pays 6taient politiques efficaces, honntes, ouvertes, transparentes et 

gouverns par des structures politiques contr6lees par un patti participatives. 
unique et dans ce cadre, parti et Etat 6taient quasi synonymes. 
L'opposition politique 6tait supprimde. Dans laplupart des cas, Cela veut dire qu'un gouvernement considire qu'il est le 
les mass media 6taient le porte-parole du gouvernement et les serviteur de son peuple et non pas le maitre. Cela signifie 
branches I6gislatives n'avaient guire de pouvoir. Ces dernires distribution 6quitable des services publics. D~mocratie 
annes, des changements politiques jamais vus jusqu'alors sont signifie responsabilisation grAce i un choix compdtitif 
survenus en Afrique. D'auctns les appellent "une seconde r~gulier et ouvert. Les associations pluralistes qui permettent 
liberation". Pratiquement les trois quarts des pays en Afrique aux habitants de jouer un r6le dans le processus d~cisionnel 
subsaharienne sont en train de changer leurs systimes par leur participation hdivers niveaux du systime et un 
politiques. Dix pays sont venus rejoindre les rangs des d6mocra- contexte propice en g~n~ral qui offre une assurance raisonna
ties d~jii bien 6tablies avec plusieurs partis (voir Figure 1). ble de libert6 exempte de tout abus de lapart des autorit~s. 

Si les africains ont 6tE influences par des changements Le renforcement des d~mocraties 6conomiques et politiques 
survenus dans le monde qui les entoure, Ie mouvement vers la est, non seulement un objectif de lapolitique .trang~re des 
d~mocratisation en Afrique nen est pas moins un mouvement Etats-Unis mais 6galement un moyen d'atteindre les objectifs 
n6 sous l'impulsion des africains et non impose par des du FDA - iAsavoir un ddveloppement participatif, 61argi et 
bailleurs de fonds. Les 6v~nements de ces quatre derniires durable qui stipule un r6Ie tris important pour le secteur 
anndes ddmontrent que les africains souhaitent le changement. priv6. Sl Ion veut qu'une rdforme, quelle qu'elle soit, puisse 
Le citoyen moyen tient hce que son gouvernement lui rende se maintenir dans le temps, les systimes politiques doivent 
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permettre une discussion et une recherche de consensus. De politique 6conomique, mettant en exergue les reformes 

mime, dcentraliser et 6tendre le r6le du secteur priv6 dans constitutionnelles et autres examens juridiques ainsi que 
la prestation des services sociaux, non seulement 6taye la les demarches legislatives permettant de renforcer les 
gouvemance d~mocratique, mais rend les programmes de droits de Ihomme, politiques et conomiques. Ces 
d~veloppement de I'USAID plus efficaces. travaux visent i concevoir et 4 appliquer des rdformes aux 

niveaux national et local, influenqant les intervenants, 
Aussi, peut-on envisager ainsi la dcmocratie conomique et aussi bien du secteur public que priv6. 
politique comme suit: 

L'efflcaclt gouvernementale est ncessaire pour des 

Contexte poiltique et politique econonque pour institutions conomiques et politiques durables, 

crier un contexte favorisant l'entikre participation comletitives et axees sur les voles du marchi - Les 
au d~veloppement - Les programmes de I'USAID programmes de I'USAID interviennent de deux manires: 

insistent sur i'amdlioration du contexte politique et de (I) directement en renforqant I'efflcacit6 et la 
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responsabilisation des institutions publiques, nationales et 

locales (executives, Igislatives et judiciaires) et (2) 

indirectement en renforq.ant des institutions privies 
(associations mediatiques, civiques et &conorniques, 

instituts de politiques, etc.) qui exigent tin gouvernement 

plus eficace et plus repr6sentatif. 
Le contexte et le contenu du developpement partici. 
patif - rUSAII) encourage Ic diveloppcment participatif, 
en soutenant d'une part, des groupes de defense de la 

cause de la socit6 civile et d'autre part, en encourageant 
et en soutenant Its inten'cnants du secteur priv6 pour 

qu'ils prennent ine part significative et active dans des 

secteurs dominos jusqu'a present par I'Etat. 

PROGRAMMES 

Depuis I'exercice 1991, IUSAID met sur pied des projets de 
gouvernance d~mocratique aux niveaux national et r6gional 

et aencourage les missions ii int~grer les grands themes de la 
gouvernance dtmocratique i leurs portefeuilles de d6velop-

pement. La performance dans la gouvernance d6mocratique, 
y compris les droits humains, reprcsente un crit~rc important 
pour la dotation budgctaire annuelle. Au cours des exercices 
fiscales 91-92, 62,4 millions de dollars des fonds FDA ont 6t6 

attribu~s aux projets de gouvernance dcmocratique. 

Voici des actions sp~cifiques: 

Renforcer le contexte favorisant la mise en place de 
la loi en (1) apportant une assistance technique et un 

soutien pour reformuler les constitutions et les grandes 
voies et renforcer rindpendance du syst me judiciaire 

dans un certain nombre de pays dont I'Ouganda, le Niger, 
Madagascar, I'Ethiopie et le Mozambique, (2) ciblant les 

efforts sur la r~forme des lois commerciales en Gamble et 
sur celles encourageant le commerce et rinvestissement 

en Guin~e-Bissau ct (3) 6valiant les barri&rs i 'entrte stir 

le march6 conomique et politique. 

" 	 Soutenir les efforts de dkcentraltsatlon et partant, 

rapprocher le gouvemement de la population et abandon-

ncr les structures tatiques centralis.es. D~centralisation 
signifie accroitre la participation et 61argir la portte de la 
gouvernance d~mocratique au niveau local. L'USAID 

soutient des programmes de dtcentralisation at Tchad, au 

t1 

M 

Mali et au Mozambique et contribue au programme de 
formation en gestion municipale en Afrique de I'Ouest. 

Fournir formation, observateurs lnternationaux et 
assistance matfrielle pour soutenir des Mlections 
libres et justes en Afrique dans des pays tels que 
l'Angola, le Cameroun, le Congo, I'Erythr~e, 'Ethiopie, le 
Ghana, la Guin~e, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le 

Scn~gal et la Zambie. 

Encourager le developpement d'unesocite civique 

efficace et encourager le respect des drolts civiques 
et politiques en Afrique par le biais de petites activites 

au niveau des pays dans le cadre du Fonds de la D~mocra

tie et des Droits de I'Homme notamment en soutenant des 
ONG, par exemple les projects des droits de la femme en 

Zambie, en Rcpublique centrafricaine, au Rwanda, au 
Togo, au Bnin, au Zimbabwe et en C6te d'lvoire ainsi 

que l'6ducation civique et les activit~s de sensibilisation 
dans des pays comme le Bnin, le Burundi, le Cameroun, 

le Kenya et Madagascar. 

0 	 Renforcer 'efficacit6 et 'adequation des elslatures 
au Rwanda et en Zambie et soutenir les activitcs visant 4t 
former des parlementaires namibiens. 

• 	 Renforcer P'ind~pendance et 'efficaciti des m~dias 
en Zambie et au Rwanda et soutenir de nombreuses 

activits pour former des journalistes de la presse 6crite et 
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des medias electroniques en C6te d'lvoire, au Niger, au 
Malawi, au Togo et en Guin&. 

Les programmes economiques et politiques sont trop 
nouveaux pour qu'on puisse mesurer rigoureusement leur 
impact. Cela s'applique tout particulirement aux program-
mes contus pour ameliorer I'efficacit6 des institutions 
gouvernemental,-s. Toutefois, on petit citer Lin certain 
nombre de changements qui sont de bon augure pour 
l'avenir. 

Elections. De plus en plus, au fur et itmesure que la 
communaute des bailleurs de fonds sait mieux comment 
aider les gouvernements africains i organiser des 6lections 
libres et justes, les r~ussites se font plus importantes et les 
6checs moindres. Les premiers six mois de 1993 tout 
particulkirement ont 6t6 ttmoins d'6lections rtissies i 
Madagascar, au Burundi et au Malawi. Dans chacun de ces 
pays, le regime au pouvoir a accept6 le rtsultat dcfavorable 
et, au Burundi et i Madagascar, a accept6 de remettre les 
rfncs du pouvoir i l'opposition. L'USAID, ainsi que d'autres 
bailleurs de fonds et les Nations Unies, ont apport6, aussi 
bien l'expertise que la crtdibilit6 it ces 6lections. Mrie les 
6checs de plusicurs 6lections, par exemple celle du Came
roun, ont eu des &ments de rfussite car ils ont min6 la 
crdibilit6 du parti au pouvoir. 

Participation. Dans d'autres sections du present rapport, 
nous avons trait6 de la participation accrue des communau
tcs et des habitants au niveau local, tout particulkrement it 
r'Nducation et itla gestion des ressources naturelles. L'61argis
sement de 'arine politique et 6conomique a permis Ie 
dtveloppement spontan6 d'associations autochtones, tout 
particuli.rement les cooperatives. Actuellement, IUSAID 
soutient un mouvement d'union de credit au Niger o6, en 
1993, douze soci~ts avaient &6 cr66es, alors qu'il Wen 
existait aucune en 1991. Pendant plusicurs annees, rUSAID a 
soutenu le renforcement d'associations commerciales en vue 
d'amcliorer le dialogue entre I'Etat et le monde des affaires. 
Les rcsultats ont &6 frappants. En COte d'Ivoire, une 
association de commer~ants, utilisant une etude falte 
par I'USAID et la Banque mondiale, a pu convaincre le 
gouvernement de supprimerle monopole des trans. 
ports pour le commerce du btail. Cela a permis de 
renforcer ia concurrence, de baisser les prix de la 
viande aux consommateurs et a fait augmenter les 
prix pourles eleveurs saheliens. 

Investr datis /a dlemocratiec'conomiq ie el politiqiew 

L'AVENIR 

L'expcrience mondiale rfcente montre que, lorsqu'un 
engagement it la rtforme dtmocratique et du march6 est 
appliqu6 et maintenu en place par voies de consensus 
national, des ameliorations mesurables dans la croissance 
economique et la libert6 politique s'ensuivent. Lorsque les 
dirigeants agissent rapidement et entreprennent des 
changements institutionnels fondamentaux dans la relation 
Etat-socit - changements sanctionnts par la loi - le 

public a bien plus confiance dans la pcrennit6 du processus 
de r~forme. Cette valorisation de "I'environnement propice" 
est Iacondition minimale pour progresser dans le domaine 
de la dtemocratie et de la gouvernance. De nombreuses 
nations africaines commencent it present cc processus. 
Sachant que ia libtralisation est un processus fragile et 
reversible, le programme de I'USAID concemant la 
gouvernance d~mocratique continuera it soutenir les pays 
qui ont fait preuve dun engagement face au processus et 
encouragera ceux qui commencent i faire de mtme. 
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SURVIE DE L'ENFANT ET SANTE 

Le prob1~me

I I existe deux histoires qu'on peuit raconter dans leannes 
domaine de la survie de 1'enfant et de lasant6, l'une riche 

de rtussite ces dix demi~res annes, I'autre joncle de 

dtfis iivenir. Si laplupart des indicateurs du progr~s en 
Afrique ont eu tendance i rgresser pendant les anntes 80, 
les indicateurs sanitaires, tout particuli~remcnt ceux 
touchant lamort:tlit3 infantile et juvenile, ont continu ta 

s'ameliorer. Les taux de mortaIt infantile en Afrique 
subsaharienne ont chute, de 157 pour 1 000 naissances 

en 1965 a 107 pour 1 000 i.aissances en 1990, L'amlio
ration de la sant6 infantile africaine pendant cette p~riode est 
une histoire unique et remarquable, qu'il fatit mettre en 

parall~le avec l'investissement important des bailleurs de 
fonds dans tin ensemble de programmes relativement 

sp~cialis~s et faciles iigt3rer: vaccinations, traitement des 

maladies diarrhciques et dtveloppement des capacit~s 

techniques et administratives en Afrique. 

Cette russite ne devrait pas nous faire oublier que I'Ntat de 
santE en Afrique reste en-dessous des normes acceptables, 

qu'un nourrisson sur dix et pr6s d'un enfant sur cinq, de 
fmoins de cinq ans, meurent. En fait, seuls 12 pays africains 
ont pu ramener les taux de mortalit6 infantile iimoins de 100 
pour 1000 btb(s. De plus, l'pidtmie du SIDA et le pati
disme qui est rtapparu, menacent d'annuler les progrs qui 

ont 6t6 accomplis. 

En outre, alors que les bailleurs de fonds 6tendent leur 

soutien 4 d'autres domaines du d~veloppement, les gouver

nements ont du mal it fournir des ressources financi res pour 
maintenir les niveaux d'impact r~alists en 1990. La capacit6 
de gestion de programme au sein des minist~res de lasanto 
publique en Afrique s'est trs nettement amtlior~e mais les 

initiatives en vue de fournir un financement local Along 
terme sont relativement r~centes. 

Venir 4 bout de rincapacit6 des pays h6tes a soutenir 
financirement ces programmes aux niveaux actuels, soit par 
le secteur public, soit par le secteur priv6, represente le 
grand d~fi des ann~es 90. lntrgrer des programmes verti
caux"' de survie de 1'enfant des programmes de sant6 

publique plus larges et examiner plus attentivement les 

questions du financement priv6 et de la prestation priv~e de 
soins de sant6 sont au coeur de cet effort. I1est capital que la 

communaut6 des bailleurs de fonds coordonne attentivement 
les activitcs pour s'assurer que des progr~s faits pendant les 

80 pour la survie de l'enfant sont maintenus et pour 
soutenir lamise en place de politiques et de strategies 

nationales afin de maintenir ces programmes. 

Depuis 1988, les financement du FDA dans le domaine de la 

survie de l'enfant ont contribu6 itdes programmes r6gionaux 
et bilatraux dans plus de 20 pays. 

Lmpact des Programmes de 1'USAID 

Survie de 'enfant. Plusieurs impacts des programmes de 
survie de 'enfant sont pr~sent~s sur le Tableau II et les 

points saillants sont discut6s ci-aprs. Les sommes consa
crces it ia survie de i'enfant au titre de I'assistance bilattrale 

ainsi que celles fornies directement par Washington s'61e

vaient .i295 millions de dollars. 

Vaccinations. Depuis 1980, rUSAID est un leader et un 
partenaire des gouvernements africains et des bailleurs de 
fonds dans le cadre du programme 6largi de vaccination. Le 

1eI.s programmes verticaux sont ccux conus pour foumir un service particulier (vaccinations) par Ic blais d'un arrangement Institutionnel, 6troit ctspcial plut6t que 
par Ic bials de tout hesystime de solns de sanu . 
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financement de plusicurs bailleurs de fonds ajotu tun r6le de 
premier plan au regard de plusiCurs accomplissements. 
" Les taux de mortalit6 infantile dans les pays africains ob 

intervient lUSAID a chut6, passant d'une moyenne de 129 
d~cis pour I 004) naissances vivantes it102 d&is pour 
I000 naissances vivantes. 

" 	En 1991, sept pays africains dont ieKenya, le Botswana et 

le Zimbabwe avaient des taux de mortalit6 infantile 
inf~ieurs l'objectif international de 75 d~cis pour 1000 
naissances vivantes. Plusicurs rgions au scin de certains 
pays (notamment largion i l'Ouest du Nigria comptant 
tine population importante) sont arriv6es a des taux 
analogues de mortalit6 infantile. 

" 	Dapr6s les estimations, les programmes de vaccination en 

Afrique ont permis d'&viter 675 (X) d6is imputables i la 
rougeole, au tetanos et itIacoqueluche en 1991. 

" 	 En 1991, I'Afrique approchait dune couverture de 60 pour 

10) pour la plupart des vaccins, r~sultat remarquable 


lorsqu'on sait que lacouverture tait inf~rieure i 20 pour 

100 en 1982." (voir Figure 2). 


" 	Les pays de laCome de I'Afrique ont maintenu une 
couverture Olev& anti-poliomyilite; le Lesotho, le Rwanda, 
le Swaziland et le Zimbabwe ont dtclar6 riguliirement une 
"incidence 0" des cas de poliomy~lite. 

" 	La couverture waccinale contre la rougeole est de 57 pour 
104) et les 6pidt~mies continuent iisurvenir dans laplupart 
des pays mais les tendances de l'incidence annuelle de la 
rougeole sont continuellement en baisse, les p~riodes entre 
les 6pidmies se rallongent et les taux de mortalit6 imputa-
bles illarougeole sont en train de diminuer (voir Encadr6 2).RIA 

E 

I.. ic '" 

- L'l de ed •delnun,de 600 
"i" C '100 0 paemnctn-19771200 a 

powM100 000 e1.991. 
. 
-.sA u vi i ln 1991 sdtiuxfLa ifW 

:- : "lus Imlostuwe qu'en 1964 poprlc IY oq-C 
plh.ed*fisk d~e~k d ok - g gmnje. 

.. v owt de25 pow ;Wen 
AFIICAINE 1990. 
.e"A •f t ad Uptis 16k, 

1meatt,lpmWd'emvfion 30 p1WlOen!199%.k 
77 a 100 1991. 

CM, LesC"sdMcba deo lecbeksen sde 
1D'OIRE molud'u noMdbiiii de97.pol00.de

1987 i1990 p Ik 9h nillmie de, 
032Asltide Istsek 

Li04.' ead"do"t ade:dr d pide ;. ..
:,.':: 9p100tlOnsMnt1'Elidmtede 197,h53 : 
59 po100Om'lwdlit de, 1991,IpW60aA 

- a d-
I .iex Mi.q v wx ,6m' &ps25po ""
 

Iss'odup eiCm i 1 ,* 
ph*** 11'isbxk do k 

1O .. 1di . l iIa'.". 

4,4 pJw0(19.."01 
. Iaposwcei .'dIdmlml .,B 
;" d en de 

.ouv 42 lO.en-im I paw1Waai930 
InLU* a'dieSIweG d6ck.6 NW dM*, de 

. *. I de i as d&375 cmL,~ Aotks 
pI . "54"u en 19.00 P.fh.-x 
I100(0 CD 1991, 

'Inemk~iW~,Xmn r w P Is o ka 
1111111miews de$Spour lilen 1%4 k85pow 100! 

makvsu nmmmviuk i 140 to 1967 125, 

*hcccka vwdh* de Iqsgtmopumz 
uskw m do ss. de veoch uc.M -qe 

kW&Mk 	 afm15P1990.aic 

kquIma m 	 puIn .6..oesfonI 

(Csvaccins writ notamment Ie Bacilic de (aimtte etc uin (((), Ie vaccin 1111t conlre la nu -rcuIl la diphtlic, lacoqucIluche ctle tcanos ( Tco.3) ctIcoh, 
vaccin anti riliorm'y1iteper os. 

33 

http:97.pol00.de


h6pitaux. Les vaccinations contre larougeole et lacoquelu

the, I'allaitement matemel et tine meilleure nutrition 

infantile sont au titre des activitts de prevention des infec-

Un mcon..l uwbec nafte1au @9 
daMwn'aul afr$c its n0u 'qu'on ava 

tions respiratoires aiguis. Une meilleure prise en charge des 
cas (administration des bons antibiotiques ati moment 

wjsgstig, la vlourdasprognmm de tWxlna. opportun a l'enfant qui en a besoin) s'est avrce atre tin 

lionconf. la rougeole.. Io tudsmonbmont quo moyen de Itte efficace pour diminuer la mortalit6. Une 

laImoitalif des enfants vac ins italt 1,81 42,5 formation ax3e stir les competences pour les agents de sant6 

Job moindrw que cbe los enfants nontcan&I et tine supervision attentive et frquiente sont des 631ments 

(soitune diminutionde 45 A 60pour 100 d la importants pour Fefticacite de cette approche. 

mortaltt).L'impadbnijquedes vaccinations 
ant-rougeolo a EE constat, tait das ia zonos L'expcrience au Lesotho temoigne bien des efforts d(ploy~s 

urftainaque ruras. par IUSAID. D:s 1988, I'USAID a fourni une assistance 
technique qui a notamment permis de r~aliser trois atudes de 

Souw P.Asby etal.ThildM"oity MR toSaocoveu lik a 
Jkfoemvon after(a4): Vacc1Ln7.20PedW& hdoiu Dlsau 
JoumaJ, 6(4): 197-200. 

recherche operationnelle. Les resultats ont 6t3utilis6s pour
formuler des strategies et tin programme complet de lutte 

contre les infections respiratoires aiguis. Une fois le plan mis 
au point, le projet de lutte contre les maladies transmissibles 

little contre hcs maladiesdiarrh-iiqteset therapiede de l'enfance (CCCD, d'apr6s le sigle en anglais) a foumi une 
rhj'dratationorale. L'USAII) est tin des grands interve- assistance au niveau de ]a formation, de l'6ducation sanitaire 

nants ct tin partenaire de I'Organisation Mondiale de laSant6 et de lasurveillance des maladies. Une evaluation de cette 
(OMS) et d'autres bailleurs de fonds qui soutiennent le activit6 faite en 1991 indiquait que plus de 90 pour 100 des 
programme de Itltte contre les maladies diarrheiques. En enfants consultant les services de santo pour pneumonie ont 
Cete d'lvoire, ati Lesotho et au Swaziland, le nombre de cas reqtu tin bilan correct pour d6tecter les signes de danger, ont 

drclarts de maladies diarrh3iqucs a diminti6 en 1990. En 6t classes correctement et ont 6t6 trait(s correctement. A la 
Afrlque, le taux d'acci:s aux sels de rehydratatlon fin de 1992, 41 infirmiers (21 pour 100) dans 31 6tablisse
orale (SRO) a augmente, passant de 22 pour 100 en ments sanitaires (86 pour I(X)) de cinq regions avaicut requ 
1985 i 57 pour 100 en 1991 (voir Figure 3). Le taux une formation portant sur laprise en charge type des cas 

d'utilisatlon de la thEraple de r~hydratation orale d'infection respiratoire aigui. Environ 40 pour I(X) des 
(TRO) a augmentE, passant de 8 pour 100 en 1985 A 40 enfants de moins de cinq ans avaient accs aux services de 
pour 100 en 1991. prise en charge type des infections respiratoires aigus. 

Paludisme et maladies respiratoires. Le paludisme et la Rforme du secteur de la santW. Les missions de lUSAID 
pnetimonie sont deux grandes causes de morbidit et de en Afrique apportent tine assistance pour renforcer les 
mortalite chez les enfants en Afrique. Si I'on veut diminuer systCmes de prestation sanitaire et amdiorer les services par 
larnortalit, il faut diagnostiquer et traiter rapidement ces le biais de laformation et de l'assistance technique. Dans 
maladies. plusicurs pays (Niger, Nig3ria, Kenya, Ghana, Botswana et 

Togo), cette assistance a contribu6 iilar~alisation d'impor-
LUSAII) apporte tinsottien it des recherches operationnel- tantes rcformes au niveau des politiques et des organisations 
les et it des programmes de lutte contre les infections du secteur de lasant. L'ISAI) soutient des activit3s 
respiratoires aigui~s au Kenya, au Lesotho, ati Swaziland et ddpoy3es dans plusietirs pays en vue d'accroitre Ier(1e du 
au Nigcria. secteur priv au niveau des services de sant. l)ans des pays 

comme le Nigeria, I Tchad, le Mali, le Kenya, le Malawi, le 
Dans laplupart des pays en d~veloppement, les infections Senegal, le Mozambique et le Zaire, I(JSAII) soutient un 
respiratoires aiguiis (surtout la pneumonie) sont lacause certain nombre d'activit~s sanitaires qtil sont mises en (ruvre 
principale des d~cs d'enfants et ia ralson de 40 pour I00 au par des OBI)am(ricaines ou des ONG locales. 
moins des consultations dans les centres de sant et les 
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Niger. L'USAID et le Gouvemement du Niger ont conchi un 	 politiques dans six domaines: recouvrement des cooits, 
accord de subvention relatif h ]a politique du secteur 	 limitation des coots, octroi de ressources, personnel, 
sanitaire en 1986 en vue de mettre en oeuvre des rfformes de 	 planification du secteur sant6 et population et planification 

familiale. Mais de 1986 .t 1991, les r~formes n'ont 6t faites 
que dans deux domaines; le volet des politiques concernant 
la planification familiale et la population. En outre, on 
pr~parait le terrain pour le recouvrement des cooits hospita
liers. Dans le domaine de la planification familiale, le 
gouvemement a adopt6 en 1986 une loi autorisant la vente 

de contraceptifs et a instaur6 en 1990 une politique en 
mati~re de population. En cc qui concerne la misc en place 

Q~L~; syst~mes de recouvrement des cofits en milieu hospitalier,&de 

I 	 des amdiorations ont &6 apport~es au syst~me comptable de 
* 	 " l'hMpital de Niamey et une liste de m~dicaments essentiels a 

~ 	 V<- e te adopt~e, m~dicaments devant Etrc vendus t des prix 
t r~glement&s Ces progr6s d'un caractZ~re limit6 montrent une* ml fois de plus combien ilest difficile de faire des changements 

V ~ IIfondamentaux dans les syst~mes de sant6. 

,.MsE_ i 

~ 

mm gouvemement pour rdbormer trois domaines des soins de
 
sant6 primaires: (1) transf~rer la responsabilit6 des soins de
 

- a primaires du secteur public, des autorit~s f~d~rales et
 
des 6tats aux collectivit~s locales, (2) insister davantage sur 
les soins pr~ventifs et non plus sur l'aspect curatif et (3) 
encourager la privatisation des services de santE. lien que 
d~but~es avec un certain retard sur les dates pr~vues, tous 

............ 7les changements de politiques ont &6 achev~s pr~vus dans 
l'ensemble dans les d~lais. Ce programme de rdforme mis 

"~sur pied en&iecollaboration a v ilnistcre decla 
~ ~ 	 SantE, afait avancer et afacilit6 les nouvelles orientations du 

~x budget de Iasant6 de l'Etat qui, jusqu'alors, favorisalt les 
~~ ~ soins curatifs par rapport aux activit~s sanitaires preventives 

et a encourag6 une plus grande dc~centralisation par le bials 
~; d'une affectation de fonds aux collectivit~s du Nigeria. 

I ~ Kenya. L'USAID/Kenya, par lc biais de Iasubvention 
~ ~ ~ A sectorielle pour Iefinancement des soins de sant6, soutient 

"~ ~ ~des changements structurels et de politiques dans le secteur 
tjV~ de la sant6 au Kenya. En 1989, les r~sultats d'une st~rie
 

__ ~ d'6tudes financ~es par lUSAID ont pouss6 le Minist~re de Ia
 
~. Sant6 initier une politique nationale de recouvrement des
 

cofits qui pr~voit le paiement par les utilisateurs et la misc en
 
place de tarifs des services dans les centres hospitaliers
 

~ ~universitaires. La nouvelle politique repr~sntc un change
~v ment profond par rapport Atla situation pass~e o6i Ie gouver

we "~c ~nement assumait Iaresponsabilit6 de tous les coats des soins
 

Y-"'4 + 
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de sante. Le gouvemement du Kenya a 6galement pris les PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE VIHISIDA
 
mesures institutionnelles ncessaires pour laprivatisation et
 
la r~forme du parapublic. Actuellement, le gouvemement
 
est en train de privatiser certaines fonctions parapubliques
 
qui, par le passe, 6taient contr6ltes par I'Etat. Ces activit~s, Iiest difficile de connaitre v~ritablement I'ampleur ou les
 

bien que r~ussies pour la plupart, se sont heurtdes ptriodi- consequences du phtnomine du SIDA/VIH en Afrique.
 

quement i des revirements de situation sur le plan des Voyons les points suivants:
 

politiques et i des arrts dans le soutien de i'Etat.
 
Taux d'infection. En Afrique subsaharienne, 8 Ak12 

L'avenir millions de personnes (1 adulte sur 25) sont infectes 

par le VIH.' 2 Environ les deux tiers des personnes infectes
Tel que nous l'avons note, des progrs signiflcatifs ont &6 

dans iemonde entier vivent en Afrique, y compris environ 80
faits ces dix derni~es annc~es sur le plan de la survie de 

pour 100 du total mondial de femmes infectes et plus de 40
l'enfant et de la sant6. Le deffi que posent les annees 90 

pour 100 du total mondial d'hommes infects (voir Figure 4).
est de maintenir ces changements en un temps ofi les 
pays de l'friquesubsaliarienne volent dtminuer leurspassudes'frinancle suba meme tit q leuesulesr L'infection par le VIH continue i se propager rapidement sur 
des bailleurs de fonds pour les actite ercales de l'ensemble de I'Afrique. Dans de nombreuses capitales
survie de I'enfant. De plus, au fur et i niesure que les africaines, il est courant d'avoir des taux d'infection de 25 h
niveaux de vaccination et l'acc s Ia rhydratation orale 30 pour 100 chez les adultes. Dans les zones rurales de 
augmentent, a prioritndoit €tre accordte sdes problmes plusieurs pays, les taux d'infection chez les adultes sont de 10 

qui, dans une certaine mesure, sont plus difficiles ksuivre, k is15 pour 100 et sont en train de s'accroitr. 

savoir le SIDA, le paludisme et lanutrition. Lorsque le SIDA a 
W observ% pour la premi~i' fois en Afrique, on ne remar

quait pratiquement aucun effet du VIH/SIDA sur lamortalit6 
infantile ou juvenile. Mais on estime que, d'ici le milieu des 

annes 90, la mortalitE des nouveaux-ns ou des enfants en 4A 

Afrique sera de 4 pour 100 plus c6lev~e qu'elle ne le serait en 

I'absence de SIDA et la probabilit6 de mourir avant l'.sge de -. 7-.; 

cinq ans augmentera scion les estimations de 7,6 pour 100 . 

par suite du SIDA. L'OMS prtvoit que les dcs infantiles et ' , 

juveniles imputables au SIDA en Afrique pourraient faire __ ,1. ' 

augmenter de 50 pour 100 la mortalit6 infantile. Par 
consequent, le rtsultat net cst que, d'ici le milieu des ann~es 
90, les progrs accomplis a tant d'efforts dans la mortalit6 * ..e., .
 

infantile, par le biais des programmes de survie de l'enfant ,7
 

ces 20 demiires annes, pourraient tre perdus. 11n'existe
 

pas de remides techniques faciles contre ces menaces qul '7 .?., 


pisent sur lasurvie de I'enfant. La plupart exige des
 
changements dans le comportement (par exemple, un
 

71accroissement de l'allaitement matemel) ou des interven- 

tions compliqu~es. N~anmoins, il existe certains pays en
 
Afrique (par exemple le Kenya) dont le taux de mortalit6 ,
 

infantile est de moiti6 plus facile que celui d'autres pays (par
 
exemple le S~n~gal); aussi, avec Iavolont6, le leadership et
 
les ressources, ces changements sont-ils possibles.
 

ie chiffre leplus faibic provient du Programme mondial de lure contre leSIDA de rOrganisation mondiale de lasant6 (1993), The ilV/AIDS Pandemic 199J 
Overvleu, pp. 9-10. Le chiffrc leplus ilcvE vient de J.M. Mann etal., (eds.), ConfrontingAIDS in the World, Global AIDS Policy Coalition (Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1992), p.9. 
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Propagation de la maladie. Le problme du VIH/SIDA 
existe dans l'ensemble de l'Afrique. 11s'est 6tendu au-del des 
pays en Afrique centrale, australe et de I'Est qui ont t6gravement touches initialement. En dt~pit de donn~es 

prc3dentes indiquant que l'infection par le VIH n'avait gure 
touch6 l'Afrique de 'Ouest, les 6tudes rtcentes faites par les 
"Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" [Centres
de Lutte et de Prevention contre les Maladiesi des Etats-Unis 
ont constat6 qu'it Abidjan en Cte d'lvoire, le SIDA est la 
principale cause de mortalit6 chez les hommes adultes et la 
deuxi~me cause de mortalit6 chez les femmes adultes (au 
deuxi~me rang aprs les d6cs en couche). 

Taux de mortalit. Scion rOMS, le SIDA a augment6 de 10 
pour cent en moyenne, de 1985 i 1990, le taux de mortalit6 
annuel des africains aig~s de 15 i 49 ans et, dici le milieu des 
anntes 90, on s'attend i ce que le SIDA augmente de plus de 
40 pour 100 i ce taux, inversant latendance i labaisse des 
taux de mortalitt adulte. Le taux de mortalit6 adulte pourrait 
tripler d'ici iafin de ladccennie, surtout dans de nombreuses 

zones urbaines. 

Transmission. La transmission h~tcrosexuelle du VIH 
continue itpr~dominer en Afrique subsaharienne, repr~sen
tant 80 i 85 pour 100 de toute latransmission du VIH. Un 
nombre plus ou moins 6gal d'hommes et de femnes sont 
touchts. La plupart des femmes infecttes sont en Atge de 
procrter. Par consequent, ]a transmission p~rinatale du VIH, 
de ]a mere infectce it l'enfant, devient un probkme de plus 
en plus grave. Mme si certains b~b~s, ncis de mres infec-
tes, ne sont pas touches par la maladie, environ 500 000 
btb~s infect~s par I SIDA sont dtjit n~s en Afrique et on 
s'attend i ce que ce chiffre atteigne les huit it dix millions 
d'ici la fin de la dccennie. 

Des donn(es rtcentes indiquent que la pand~mie continue i 
se propager, tout particulirement en Afrique australe et de 
I'Ouest. Par exemple, rien qu'au Zimbabwe, on estime que 
600 0O personnes sont infectes. Des taux de prevalence de 
18 pour 1M ont t6 notes chez des adultes dans les grandes 
zones urbaines du Botswana. La propagation de l'infection 
par le VIH dans iapopulation nigtriane de 88 millions de 
personnes est particulikrement prcoccupante. Si les niveaux 
sont encore nettement inftrieurs i ceux de 'Afrique centrale 
et de l'Est, laprevalence du VIH chez les femmes enceintes 
consultant les services prtnatals a grimp6 jusqu' 5,8 pour 
100 dans certains Etats du Nigeria. 
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Questions de dbveloppement. Le VIH/SIDA est un 
problme d~vastateur pour le dcveloppement puisqu'il 
frappe les personnes dans leurs anntes les plus productives. 
Les donntes venant de certains pays africains dcmontrent 
que les couches de lapopulation les plus instruites, les 
mieux formtes et les plus aistes tendent t Etre les plus 
durement frappcs par le VIH/SIDA. (Contrairement i 
d'autres maladies endcmiques, telles que laschistosomiase, 
la dracunculose, l'onchocercose, la tuberculose et m~me le 
paludisme qui affectent davantage les pauvres dans les zones 
rurales.) 

La prcvalence accrue de lamortalit6 adulte imputable au 
VIH/SIDA signifie que des millions d'enfants africains seront 
orphelins suite au dtc~s prtmatur6 de l'un ou i'autre de 
leurs parents ou des deux. Pendant les annmes 90, on estime 
que 10 pour 100 de lapopulation de moins de 15 ans dans 
de nombreux pays africains seront orphelins. Dans les pays 
les plus 6prouv3s, jusqu't 25 pour 100 de tous les enfants 
seront orphelins du SIDA. 
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Voyons les faits suivants: 

" 	 En Zambie, certaines entreprises ont di diminuer o 

supprimer les permissions aux employts pour assister aux 

enterrements, car le nombre de congts pour enterre-

ments 6tait arriv6 i un tel point que l'absenttisme se 

repercutait negativement sur la productivite. 

" 	Au Zimbabwe, les banques recrutent trois personnes pour 

deux postes, s'attendant i cc que l'une meure du SIDA 

dais les cinq anntes suivantes. 
" 	Dans les villages tanzaniens autour du lac Victoria, 

durement 6prouvts par la maladie, la structure sociale a 

et6 entierement bouleversee puisque les grands-parents 

qui, normalement, s'attendaient 4 cc que leurs petits-

enfants s'occupent d'eux pendant leurs vieux jours, sont 

en fait forces de s'occuper de leurs petits-enfants que le 

SIDA a rendu orphelins. 

Le VIH/SIDA menace de stopper ou de faire perdre les gains 

socio-&cnomiques (y compris lasurvie de l'enfant et le 

ddveloppement des ressources humaines) rdalists par de 

nombreux pays africains. D'autres maladies infectieuses, 

telles que latuberculose, deviennent actives chez des 

personnes dont le systime immunitaire est affaibli. Ces 

maladies atteignent maintenant des niveaux 6pidtmiques. On 

commence tout juste it ressentir le poids 6norme du coAt des 

soins de sant6 et les demandes sans cesse croissantes, 

exercdes sur l'infrastructure des soins de sant6. 

Impact des Programmes de l'USAID 

L'USAID participe activement Ala lutte contre le VIH/SIDA 

depuis 1986, et a engage plus de 100 millions de dollars 

pendant l'exercice fiscal 1992 pour des programmes 

d'assistance bilattrale. C'est 6galement une des grandes 
sources de financement du Programme mondial de lutte 

contre le SIDA de l'OMS puisque I'Agence a fourni environ 

117 millions de dollars de 1986i 1992. Le financement de 

rUSAID aide ksuivre laprevalence du VIH/SIDA, itsensibili-
ser davantage les gouvernements et le public it la maladie, i 

aider des pays africains it mettre au point et it r~aliser des 

programmes de prevention du SIDA. Les fonds permettent 

6galement de faire de la recherche appliquce, visant ii 

amtliorer les mesures preventives. Les investissements dans 
lalutte contre le VIH/SIDA sont limitds par les intcrcts et les 

politiques des gouvernements africains, par les nombreuses 

priorit~s en matiire de sant6 publique et par les capacit~s 

d'absorption pour lasant6 preventive. Par consequent, 

rUSAID a adapt6 sa rtponse aux situations sptcifiques des 

divers pays, insistant sur des interventions allant d'activitts 

de sensibilisation et d'engagement des gouvernements 

lutter contre le VIH/SIDA itune utilisation accrue des 

pr~servatifs et aux changements des comportements 

sexuels. Les activitts des projets de rUSAID accordent une 

place importante rtNducation communautaire, visant au 

changement des attitudes et des comportements. 

Si, dans de nombreux cas, ilest bien trop t6t pour observer 

I'impact, ne serait-ce que sur la transmission du VIH, des 

6tudes de simulation ont pourtant montre que, (1) la lutte 

contre les maladies sexuellement transmissibles (MST), (2) 

l'utilisation accrue des pr~servatifs et (3) ladiminution du 

nombre de partenaires peuvent aider i rcduire les taux de 

transmission et mme de prevalence (voir Figure 5). Les 

paragraphes suivants ddcrivent l'impact des programmes de 

I'USAID dans plusieurs pays. 

Burkina Faso.Un programme de marketing social des 

pr~servatifs, btntificiant d'un soutien de I'USAID, utilise des 

techniques promotionnelles imaginatives, une force de vente 

tris visible et une campagne avec plusieurs mtdias pour 

arriver itatteindre divers publics sur 'ensemble du Burkina 

Faso. Le solide r~seau de ventes et de distribution du 

programme se compose de 91 grossistes et de 1 000 
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inIestissepnentell ressoulces tilnailles 

dttaillants, dtploy's dans 20 des 30 provinces du pays. 
Pendant les six premiers mois, le programme a enregistr6 des 
ventes de plus de 3,3 millions de pr~servatifs et un niveau 
moyen de ventes d'un pr~servatif par habitant, c'est-it-dire 
plus que les niveaux de ventes par habitant de tous les autres 
programmes de marketing social des prcservatifs r~alis~s dans 
le monde entier. 

Tanzane. Une enqu~te faite auprs de personnes i "hauts 
risques" en Tanzanie (camionneurs et prostitti~es) indique 
une augmentation tr6Zs sensible dans l'utilisation de pr6serva-
tifs, de 1990 h1992. Le pourcentage d'hommes et de femmes 
qui ont dcjiutilis6 tin pr~servatif a trs nettement atigment6 
de 1990 it 1992 (de 50 it91 pour 100 pour les femmes et de 
54 it74 pour 10W pour les hommes). On a not6 des accroisse-
ments analogues dans l'utilisation de pr6servatifs, soit avec 
des partenaires commerciaux, soit avec des partenaires 
r~guliers. 

Zibabw. L'USAID a sotitenu tine activit commtunautaire 
tr6s rcussie d&ploye dans la deuxi~me ville du Zimbabwe o 
le Conseil de laville de Bulawayo a mobilis6 lacommunaut6 
pour mettre en place un programme de prevention du VIH! 
SIDA itplusicurs volets. Le projet de Bulawayo sert de modle 
dans deux autres villes du Zimbabwe et ces villes ont dcjit 
commence itenregistrer les premieres rcussites impression-
nantes au niveau do recrutement, des ,ducateurs de paires, 
(les seances dI'Mucation et de la distribution de prc~servatifs. 
Environ 53 000 fenmes et 230 000 hommunes ont r u 

des informations et une education ABuwayo,1.t"lisa-
tion de preservaifs a augmente, de 18 pour 100 A84. 
pour 100 dans les groupes a hauts risques et trols 
millions de preservatifs ont ete distribues par an..6 

Ouganda. Les impacts d'un programme de conseil de I'USAID 
sont mesur~s pour lapremiere fois. Plus de 3 00 adultes se 
sont rendus itun centre d'information sur le SIDA itKampala, 
capitale de 'Ouganda. Environ un tiers 6tait s~ropositif. Lors 
d'interviews de suivi r~alisces six mois plus tard, les deux 
groupes (scropositifs et s~rontgatifs) ont indiqu6 un net 
changement dans le comportement: (1) diminutions dans le 

nombre de partenaires non-r~guliers (de 7 it I pour 100), 
utilisation accrue de prcservatifs avec les partenaires r~guliers 
(de 10 it89 pour 100 pour le groupe scropositif et Ie15 it26 
pour 100 pour le groupe scrontgatif) et utilisation accrue de 
pr~servatifs avec des partenaires non-rcguliers (de 28 it 100 
pour cent dans les deux groupes). 

L'avenir 

Le VIH/SIDA restera Lin grave probme en Afrique. lans 
'avenir pr~visible, vu les longues p~riodes de latence, 
l'impact entier du probme ne se fera pas resseni 'r dans les 
quelques annees a venir. De nombreux pays afncains se 
retrouvent avec tine bombe itretardement sociale et 6cono

mique, vu le grand nombre de personnes scropositives qui
n'ont pas encore tin SIDA d~clar&. Les gouvernements et les 
dirigeants politiques de lamajorit6 de 'Afrique reconnaissent 
i present les dimensions de lapandtmie du VIH/SIDA et ses 
repercussions de plus en plus negatives stir le d~veloppe
ment. Ils sont en train d'organiser des efforts en vue de 
prvenir et de lutter contre lamaladie. De plus en plus de 
programmes russis sont mis sur pied mme si c'esta une 
petite 6chelle. Le d~fi consiste it s'appuyer stir ces r~ussites 
pour arriver it un impact appr&iable stir lacommunait6 en 
g~nc~ral. L'USAID continuera atravailler avec le Programme 

mondial de litte contre le SIDA de I'OMS, les CDC ainsi que
les gouvernements africains et d'atitres bailleurs de fonds 
pour encoturager les changements comportementaux 
n~cessaires. 
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POPULATION ET PLANIFICATION FAMILIALE 
Le prolme 

L'Afrique subsaharienne ale taux d'accroissement le plus 
rapide du monde (voir Figure 6). MEmc si de vastes propor-
tions du continent sont sous-peuplkes, d'autres telles que les 
regions montagneuses du Kenya, le plateau de Mossi au 
Burkina Faso et les zones de la valise du Rift au Rwanda, au 
Burundi et au Malawi connaissent de graves pressions de 
population qui s'exercent sur les terres. Et pourtant, de plus 
en plus certains faits r~vilent que l'Afrique est it la veille 
d'une transition dcmographique. Partout stir le continent, les 
taux de prevalence de la contraception sont en train 
d'augmenter et les indices sont Iit pour nous indiquer qu'un 
nombre plus grand de femmes utiliseraient des contraceptifs 
si ceux-ci 6taient disponibles. 

Impacts des Programmes de I'USAID 

LUSAID est au premier rang des bailleurs bilatraux 

dans le domaine de la population. Ces cinq demiires 
anntes, l'USAID a programm6 257 millions de dollars de 
fonds du FDA pour les programmes de population repr~sen
tant 7,7 pour 100 des dotations totales du FDA en Afrique 
subsaharienne. Ces finds soutiennent des programmes de 
grande envergure r~alis~s dans plus de 20 pays. 

Les programmes de I'USAID se concentrent dans quatre 
domaines: 
• 	 L'utilisation. de modifes informatiques (modile RAPID) 

pour d(montrer aux dcideurs de haut niveau dans les 
pays africains les repercussions d'une croissance demo
grapnique non-contrlke afin de changer les politiques 
pronatalistes en politiques pro-planification familiale; 1

3 

* 	 soutien pour les programmes de planification familiale 
volontaires; 

soutien pour l'6ducation, l'information et la communica
tion; et 

Mise en place de filiires de distribution de contraceptifs. 

T, q, ( 
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croissance dtmographique non-contr6hee sur le bien-trc 

economique, I'Cducation, les soins de sant6 et I'agriculture. 

Aujourd'hui, la plupart des gouvernements africains ont 

chang6 leurs positions pronatalistes et soutiennent I'espace-

ment des naissances et, dans certains cas, les families plus 

restreintes. Une grande partie de cc changement dans les 

attitudes au sein des hauts responsables peut Etre attribute it 
ces demonstrations RAPID. 

Baisse des taux de fconditk. L'USAID a soutenu des 
programmes de planification familiale volontaire dans 38 

pays. Au Kenya, IUSAID aencourag6 la planification familiale 

depuis 1972, au Zimbabwe depuis 1983 et au Botswana 
depuis 1973. Dans chacun de ces pays, IUSAID est le bailleur 

de fonds I plus important pour les questions de population. 

Dans ces pays, les taux de f¢condit6 ont diminu6. La demlre 

rCussite de IUSAID est celle du Rwanda oii les rsultats 

prdliminaires des enqu~tes dCmographiques et de sant6 

indiquent tine diminution spectaculaire de 25 pour 100 dans 
l'indice synthCtique de fcondit6. Selon les meilleures 

estimations, l'indice synthtique de fdcondit6 de 8,5 en 1983, 
6tait parmi les plus 621evds du monde cette annde-lii. En 1993, 

des estimations prdliminaires indiquent que le taux de 
f~condit6 adiminu6 it6,2. Pendant hongtemps, on a indiqu. 

que le Rwanda connaissait n problime dmographique 

malthusien. 11ne fait aucun doute que le fait que les families 

realisent de plus en plus qu'ciles ne 
. peuvent plus continuier iidivis r leurs 

terres en parcelles, conjugu6 iiune 
meilleure santE infantile ainsi qu'h un 
programme 6nergique de planification 
familiale sont autant d'&ments qui ont 
contribue a cette russite remarquable. 

Demande accrue pour des services de 
contraceptifs. Les programmes d'infor

mation, d'ducation et de communication 

finances par I'USAID ont sensibilise 
davantage les parents (surtout les m res) 4i 

la ndcessit6 d'espacer les naissances pour 

le bicn-tre de leurs enfants. L'exprience 

faite en Afrique ainsi que dans d'autres 

rdgions du monde montre que la premiire 
6tape du changement en matire de 

f~condit6 est de sensibiliser davantage en 

montrant que la regulation des naissances 

est chose possible et souhaitable. Lt seconde 6tape est de 

mettre les gens au courant de la disponibilit6 des mthodes 

contraceptives modernes. Selon les enqu~tes dCmographi

ques et sanitaires r~centes, la demande pour des services 
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contraceptifs a augment6. En moyenne, environ un quart qui conceme l'6ducation de la femme et la sant6 mater
des femmes marikes au Botswana, au Burundi, au nelle et infantile. Mais, ces changements se produisent 
Ghana, au Kenya, au Uabfria, au Mall, au Togo, en tris lentement. 
Ouganda et au Zimbabwe aimeralent avoir accts iAdes Faibles systemes de prestation. La base institutionnelle 
services de planification famillale mais ne peuvent pas des prestation de services de contraception est trs faible 
le faire pour le moment (voir Figure 7). Environ 80 pour dans la plupart des pays africains. il convient d'intcgrer 
100 de ces femmes aimeraient retarder leur prochaine plus efficacement des services de planification familiale t 
grossesse et 20 pour 100 aimeraient limiter la taille de leurs I'infrastructure fondamentale des soins primaires.
 
families. 4
 

L'USAID peut travailler directement avec des gouvernements 
Mise en place d'une infrastructure de prestation de africains et des ONG pour renforcer les faibles syst~mes de 
services. L'USAID continue a mettre en place et k renforcer prestation. Les attitudes des hommes changeront lorsque (1) 
l'infrastructure de prestation de services. Trois filiires ont Et6 les femmes auront plus de pouvoir politique et social et (2) la 
cr~es ou renforcdes pour distribuer les contraceptifs. croissance fera qu'il sera plus important d'investir dans la 
Premiirement, IUSAD a ddmarr6 le marketing social, c'est-- qualit6 des enfants que dans la quantit6 des enfants. 
dire la distribution de contraceptifs par le biais de points de 
ventes prives, ides taux subventionncs. Deuxiimement, 
I'USAID foumit des contraceptifs qui sont distribuds par le EDUCATION DE BASE 
biais du systime de sant6 publique. Troisiimement, I'USAID 
soutient le recours aux communaut~s locales et aux organisa
tions non-gouvemementales pour la foumiture des services de 
contraception. Par consequent, jamais un aussi grand nombre Education: une condition essentielle pour le progres. 
d'africains n'a eu accs aux services de planification familiale. Le d~veloppement 6conomique en termes simples signifie 

amdiorer la vie des gens. Un pays qui est plus d~velopp6 
L'avenir compte un plus grand nombre de personnes alphabctises, 

On a le bon contexte de politiques. La structure d'incitation en bonne sant6, plus productives et plus aisces. L'6ducation 
poussant aux grandes families est en train de changer. Des contribue de deux manires principales au dveloppement. 
informations sur la limitation de la taille de la famille sont h En gcn~ral, les gens plus instruits sont plus productifs, ont un 
present dispc nibles un peu partout. Par consequent, lUSAID meilleur accs au travail r~munr6 et ont des revenus plus 
pense que des progrs tris importants peuvent Etre faits au 6lev~s. On a 6galement montr6 qu'ils vivaient plus long
cours des dix prochaines anntes. temps, en meilleure sant6 et que les taux de fMcondit et de 

mortalit6 infantile sont plus faibles. En plus, les faits indi-
II reste trois grandes contraintes: quent qu'une soci~t6 se ddveloppe mieux du point de vue 
" 	Attitudes des hommes. De nombreuses femmes sont 6conomique et social 

prttes hadopter le contrble des naissances et Ailimiter la lorsque les filles et les 
dimension de la famille mais un grand nombre d'hommes U femmes sont instruites. 
adherent encore Ala norme culturelle des grandes families, 
aussi bien comme scurit6 sociale que comme signe de C Education fondamen
virilit6. Si l'on ne change pas les attitudes des hommes, ia tale en Afrique. A 
baisse des taux de fcondit6 va bient6t se stabiliser. -, l'ind~pendance, [a plupart 

" Lenteur de la croissance economique. Partout dans le des pays africains ont 
monde o6i s'est faite une transition d6mographique, cette hc~rit6 des systimes
 
transition s'est accompagnde d'une croissance 6conomique d'enseignement qui ne
 
et d'une urbanisation ou d'un net accroissement dans la scolarisaient qu'une petite
 
fourniture de services sociaux, tout particuli~rement en ce proportion de la popula

"Population Reference Bureau Charibook (Washington, ).C.: Population Reference Blureau, 1992), Chart 8, p.15. 
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tion, produisant principalement des fonctionnaires it un 

niveau faible et intermdiaire pour I'administration coloniale. 
Le dtveloppement de l'6ducation aprs l'indtpendance a 
cherch6 it redresser les anciennes limitations de ces syst& 
mes. Les gouvemements africains nouvellement ind6pen-
dants ont deploy6 un effort concerte pour 6largir reducation 

formelle grace a une plus importnate dotation des ressources 

publiques i l'education. Par consequent, les annees 0 et le' 

debut des ann~es 70 ont connu ii une croissance remarquable 
dans le pourcentage d'enfants scolarisks. De 1960 A1983, le 
taux de scolarisation dans le primaire, en Afrique 

subsaharienne dans son ensemble, a autgment6, passant 
de 36 pour 100 de la population concernee A75 pour., 

100. Dememe, le taux de scolarisatlon general du 
secondaire est passe de 3A20 pour 100 (voir Figure 8). 

Si les accomplissements sur le plan educatif pendant les 15 it 

20 premieres annes de l'independance ont Et6 remarqua-

bles, en revanche, le dtveloppement du systime educatif 
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dans la majeure parti. de I'Afrique a6t6 par lasuite entrave......... 
par les taux 6lev6s de croissance de la population du . ', 

continent et les taux constamment faibles (et dans certains . , 
cas negatifs) de lacroissance economique. Par consEquent, . I.";1 

l'exp6rience rtcente sur le plan de 1'6ducation fondamentale , 

dans de nombreux pays africains se resume i deux grandes .' 

,'Education Insub-.aharan Africa: Pollstifr Adjustent, Retitalization and Epanslon, Banquc mondiale, 1988,p.1 2 . 
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ivestissement en ressoiurceshummaines 

tendances: stagnation dans les taux de scolarisation et 
diminution de laqualitE de rtducation dispens~e aux enfants 
qui frquentent lH{cole. 

Impacts des Programmes de I'USAID 

Actuellement, I'USAID compte des programmes d'enseigne-
ment dans I I pays de I'Afrique subsaharienne pour tine 
dotation financiire globale de 212 millions de dollars. Chaque 
programme vise 4promouvoir un accis meilleur et plus 
6quitable hune 6ducation de base de meilleure qualit6. 

Conformment aux principes de gestion du FDA,les amliora-

tions financces par I'USAID dans I'Hducation primaire 
encouragent gntralument (1)I'adaptation aucadre africain
du processus de rdforme et une meilleure gestion locale, (2) la 

defense de r~formes sur I'ensemble du systzme, (3) I'engage-
ment du gouvemement t faire face ii un accroissement de 

d~penss hors salaire, telles que les papiers, les livres et les 
craies, (4) lacoordination des bailleurs de fonds et enfin, (5) 
la dtcentralisation de l'autorit6 et tine participation plus 
6quitable. Cette strattgie convient particuliirement bien pour 
soutenir ]a tendance actuelle vers une lib¢ralisation politique 
constat~e dans de nombreux pays africains. 

Les efforts d~ploy~s par I'USAID pour soutenir les program-
mes de rtforme d'6ducation ont eu des r~sultats aux niveaux 
politique, institutionnel et administratif en plus outre le 
niveau de la salle de classe. IIest encore trop tft pour que 
l'investissement dans les "systimes" 6ducatifs donne des 
resultats mesurables tels que de meilleurs rtsultats scolaires et 
des taux plus tlevts d'achivement du primaire. iIfaudra de 
nombreuses anntes de changement constant pour qu'on 
constate l'impact prt~vu li i une instruction meilleure ou 
6largie telle que par exemple une plus grande productivit6 ou 
une fgcondit6 moindre. L'6ducation reste un investissement 
qui, de par sa nature meme, s'inscrit dans le long terme et 
dont le rendement ne peut s'appr6cier qu'aprs maintes 
anntes d'effort. 

Ntanmoins, nous pouvons tirer certaines conclusions sur 
l'effet de I'assistance de IUSAID en fonction des premiires 
6valuations. IIest 6vident que le soutien budgitaire de 
I'USAID peut Etre un mtcanisme, non seulement pour 
apporter au secteur de i'Nducation des ressources compl6-
mentaires mais 6galement pour encourager atrationaliser la 
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programation budgttaire et le controle des dtpenses (voir 
Figure 9). De plus, ce mtcanisme permet a ItUSAID de faire 
intervenir d'autres bailleurs de fonds dans le cadre d'un 
effort visant i coordonner les assistances financiires au 
secteur de l'6ducation, amdliorant ainsi l'impact de tous les 
programmes des bailleurs de fonds. Ces innovations dans la 
gestion des ressources repr~sentent des moyens de 
n~gociation que les ministires de l'6ducation peuvent 
utiliser pour obtenir des dotations de fonds plus importan
tes de lapart des ministires des finances. Ce processus 
pourrait bien crier une capacit6 4maintenir le flux 
ncessaire de ressources dont a besoin I'Nducation. Mais 
l'on ne sait pas encore si les gouvernements africains sont 
en mesure de maintenir le niveau de financement atteint 
pendant les anntes d'assistance budg~taire exteme. 

Par exemple, malgr6 ses nombreuses rtussites, le Pro
gramme d'6ducation de base 6largie au Mali a du real i 
encourager une r~affectation fondamentale des ressources, 
de r'Nducation suptrieure i I'6ducation primaire. De fait, le 
budget actuel du gouvemement malien stipule le contraire: 
augmentation du financement de I'6ducation tertiaire aux 
dtpens du primaire. Les raisons sont comprthensibles. La 
nouvelle d~mocratie malienne a &6 fond~c en partie par 
des manifestations 6studiantines qui restent une force 
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Les ameliorations qualitatives dans les salles de classe de 
I'Afrique sont tin des autres premiers rtsultats de l'assistance 
de IUSAID. Voici certains des changements notes au niveau 
des salles de classe: 

" construction de nouvelles ecoles et renovation des 
anciennes, 

" 	foumiture de ineubles pour les &1veset les enseignants, 
" 	foumiture de materiels p~dagogiques, par exemple 

manuels ou jeux de I'enseignant, et 
* 	valorisation des compttences des enseignants par le biais 

de la formation continue. 

Voici des exemples spcifiques d'impact resultant de 

l'assistance de ITUSAID. 

Guinje.fn Guin~e, le systime 6ducatif est terriblement 
entrav6 par le manque de fonds pour les volets liors-salaire 
du budget de I'6ducation. Le soutien budgetaire finance 
par I'USAID a permis d'accroitre [a part du budget 
allant AI'educatlon primaire, de 30 A35 pour 100, tout 
en rEalisant un accroissement de 300 pour 100 dans 
les depenses de fonctionnement hors-salaire pour 
I'education pre-universitaire. Par cons(luent, les 
dipenses par lZ1ve du primaire pour le materiel ncessaire 
en salle de classe sont passies de moins de 0,20 dollars 
amtricains itplus de 6 dollars am~ricains. Cet accroissement 
couvrait le cofit des reparations urgentes dans les salles de 
classe, lachat de meubles et de foumitures et la distribution 
de 4W0 0(H) manuels. 

Mauli. Aux termes des conditions du programme d'alpha-
bdtisation de base et d'dducation des filles, le Gouvernement 
du Malawi a augment sa dotation au secteur de l'duication, 

Bdnia. Au B&nin, rassistance de rUSAID a aide le gotiverne-
ment aiatigmenter de 4 pour I( ) en tin an Ic budget de 
r'ducation. Des fonds compl~mentaires sont utilis~s pour 
les rtformes hors-salaire, par exemple I'achat et Ia distribu
tion de materiels didactiques pour tous les instituteurs du 
primaire et pour la formation de conscillers p6dagogiques. 

Ghana.Au Ghana, le Programme d' ducation primaire de 
IUSAID aide 4maintenir le niveau de financeinent public du 
primaire et foumit des ressources pour son amdlioration. 

Grace au soutien de I'USAID, la part du budget total de 
l'ducation consacr6 au primaire a augment6 d'environ 38 
pour I(M) en 1990 "i43 pour I(K) en 1991. L'achat et la 
distribution de manuels et de foumitures scolaires, la 
formation des enseignants et le dtmarrage de programmes 
pilotes aux fins d'une plus grande quit sont parmi les 
amdliorations notees. 

L'avenir 
LUSAID a pris tin engagement i long terme face 1'6duca
tion de base en Afrique, pour la mise en ruvre future de 
ces programmes et pour le choix des domaines o6 il faudra 

concentrer concentrer les efforts pour aider rNducation en 
Afrique, 1IUSAID devra traiter certaines questions importan

tes. 11s'agit des questions suivantes: 

Comment I'6dtcation debase peut-elle rpondre at 
micux aux besoins en matire de comptences (par 
exemple alphabitisation) ainsi que de la survie (par 
exemple se protger contre le SIDA, degradation 
environnementale) d'une population active tradition
nelle ainsi que d'une nouvelle main-d'xuvre moderne en 
train de se mettre en place? 
Comment l'SAI) peut-elle aider i maintenir Ia part 
croissante du financement renouvelable hors-salaire et la 
continuation du changement institutionnel? 
Comment les gouverements africains peuvent-ils faire 
face aux terribles problmes d'accis i I'ducation lies i 
une croissance 6lev&e de la population? 

Aider 'Afrique kparvenir ittine 6ducation de qualit6
quitable et durable pour tous est une tiche complexe. Les 

efforts dcploys par rUSAID sur le plan de l'Cducation de 
base sont en train de rapporter des rcsultats positifs mais ils 
sont ncgligeables compares aux dCfis qu'il faut encore 
relever. Les statistiques stir rNducation restent trs pessimis
tes mais le potentiel humain clans les salles de classe 
africaines confirme limportance de poursuivre les actions 
engagtes. 

47 



U, 

a 

I'effet stir las cutW alimentaire des politiques publiques et 

' des technologies productives (voir Encadr6 5). 
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Investirdans l'agriculture 

PERFORMANCE DU SECTEUR AGRICOLE 

our arriver it tine croissance durable et diversifie en• 
Afrique, ilest capital de miser sur ia croissance du 
secteur agricole. La plupart des mnages africains, 

surtout les manages les plus pauvres, gagnent unc grande 
partie de leurs reventis dans le secteur agricole, soit directe-
ment, soit indirectement. 1)epuis toujours, on pense que 
I'agriculture en Afrique est tin frein au dc&veloppement et on 
pense, de plus en plus, que les africains n'arrivent pas 4 se 
nourrinr. La plupart des documents universitaires et institution-
nels s'accordent sur le fait que lacroissance de I'agriculture it 
6t6 plus lente que celle de lapopulation dans son ensemble. 

Mais cette image pessimiste pourrait itre inexacte. Des 
etudes rcentes faites par I'USAID suggtrent que 
i'agriculture africaine s'st developpe contrairement A 
la regression des services du secteur public. Les ktudes 

sugg~ent que la riforme des politiques et la revitalisa-
tion des services publics monent fAun secteur agricole 

qui croit rapidement, moteur d'une meilleure crois-

sance econon.ique et qui, par ailleurs, aUlge de plus en 

plus la lauvrete. L'expirience faite au Malawi d montre 

Des tudes de I'USAID sur la productivit6 agricole ont t6 

faites aux niveaux macro et micro 6conomiques cn se 

stir les prix des produits alimentaires et la crois
sance de l'cconomie informelle non-agricole. Plusieurs 
conclusions ont &6 tirees: 

•Les analyses conom~triques de l'Organisation des 
Nations Unies pour I'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

indiquent que, pour lap~riode 1983-1988, I'agriculture en 
Afrique subsaharienne sest accrue au rythme de 3,2 pour 
I(H)par an et que laproductivit6 (rendement par unit6 de 
terre et de main-d'euvre) West accrue au rythme de 15
 

'
 pour i00
par an.t
 
* Certains faits indiquent que ladoption de notivelles 

technologies et une efficacit6 plus grande stir le plan 
marketing font augmenter laproductivit6. 

* Les prix des produits alimentaires en temles reels ont 

diminu dans de nombreux pays africains. Ces change
ments de prix ne peuvent s'expliquer qu'au regard 
d'accroissements tris importants dans laproduction. 

Des 6tudes au niveau micro 6conomiclue indiquent que 
les families agricoles librent des proportions importantes 
de main-d'oeuvre au profit des activit~s non-agricoles et 
que la main-d'oeuvre agricole n'augmente, de loin, pas 
aussi vite que lapopulation. En d'autres termes, la 
prodtictivit6 agricole est en train d'atigmenter. 
les donnces provenant des 6tudes de nutrition indiquent 
qu'il n'y a pas de regression gcn ralis&e dans 'tat 
nutritionnel en Afrique et pas d'aggravation de las~curit6 
alimentaire. Bien que de porte limitce, les etudes 
indiquent que IHtat nutritionnel s'est ameliore au 

Cameroun (de 1978 it 1992), au Kenya (de 1977 it 1987), 
au Zimbabwe (de 1984 4 1988) et au Ghana (de 1986 i 
1988). L'tat nutritionnel semble s'ctre aggrav6 en 
Ethiopic (de 1982 it 1992), atuTogo (de 1977 a 1988) ct 
en Zambie (de 1985 i 1988). Les rgressions en Ethiopie 
sont lies au manque de politique agricole et itla guerre 
civile. En Zambie, elles sont imptitables it lacrise 6cono

mique qii a sevi stir lepays pendant iagrande partie des 

annmes 80. Actuellement, iln'y a atictne explication des 

recules au Togo. 

L'argunent fondanmcnial estpresent& tians lMe I'oulallon,. Agrtullureaidi'nlonental ,Vvusin ,Sub-Saiarat,Africa, op. cit., tinedmnt nous tonnerons Icl 
citation classiue "Ces25 dernieres anc.es, laproduction agricolc en Afrique subsaiharienne na augnent6 ci tie 2 pour IiH) par an alors tielacroissanee cinnuice 
de [a population aiteignait 2,Hpour I(K) par an... laconsommailon alintentaire mo)'enne par habitanta tdiniiut ' pendant itsann ces- et80 dans 17 ti's36 pays de 
I'Afrique subsaharienne pour lesiuelson dispose de donnes." p.8 

'"Sieve Block, Th AgriculturaTnnsformatllonin SiSthiaranAfrica,A Progress Report, USAII), APAi'Collaborative Research Report no.3.42, chapitre 5. 
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L'emploi dans le secteur non-agricole en zone niraic (de 
faible envergure) s'est accru rapidement. "ICe secteur est 
surtout axe sur la demande. Cest-A-dire qu'il s'accroit aui 
fur et t mesure que s'accroissent les revenus ruraux. Ues 
revenus ruraux sont d~termin~s en grande partic par 
I'agriculture. 1I est dificile d'associer une 6conomie nmdae 
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d'oeuvre agricole et, partant, les revenus en termes rels ont 

augment6 dans l'6conomie rurale, un des grands d~termi

nants du bien-Etre des menages pauvres. ParallIlement, les 
prix des denr&s alimentaires ont diminu6. Etant donn& que 

les pauvres des zones rurales et urbaines doivent acheter des 

aliments, ces tendances indiquent une certaine reduction de 

la pauvrete. 

Approche de I'USAID 

Les investissements de rUSAID dans I'agriculture se concen

trent sur des accroissements durables de la production 

agricole. Encourager une plus grande productivit6 agricole 
est essentiel pour une croissance 6conomique diversifi~e et 

la sccurit6 alimentaire. Pour arriver i des accroissements 

durables de la productivit6 agricole, les investissements de 

rUSAID sont orientcs vers trois domaines de concentration: 

* 	 marketing agricole et agro-alimentaire (y compris infras

tructure physique et institutionnelle), 
* 	 d~veloppement et transfert de technologic, et 

* 	 gestion des ressources naturelles. 

MARKETING AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 

Le probleme 

Le d~veloppement 6conomique de I'Afrique exige un secteur 
priv6 dynamique. Les gouvernements africains ont 6t6 
m~fiants i regard du secteur priv6 et ont perqu le fait de 
rialiser des b~n~fices comme un signe de comportement 

corrompu. Mais cette attitude est en train de changer. Une 

majorit6 des africains sont des entrepreneurs, g~rant de 

petites fermes ou de petites entreprises avec un ou deux 
employcs au maximum et d~pendant des marches pour les 
clients et les fournisseurs. Par le passe, ces entrepreneurs 

6taient disavantagts par le fait que les gouvemements 
africains prc.fraient contrfler les marchs. Le gaspillage et la 

corruption dans les gouvemements limitaient leurs possibili-
t~s et leurs options alors que les contr6les 6taient censds les 

proteger. 

Au niveau agricole, I'Afrique est competitive sur les marches 

mondiaux, m~me avec son faible niveau de technologie et de 
capitaux." Mais lorsque les produits agricoles sont transpor-

t~s, stock~s, transform~s et commercialisds, les coats 

-

) 

grimpent tr6s vite et repr~sentent un net 6cart entre le 
cultivateur et le consommateur final. Cet ecart pousse A 
la baisse les revenus des agriculteurs, fait augmenter 

les prix au consommateur et represente un goulot 

d'itranglement Important pour 'agrlculture et le 
developpement general en Afrique. Les politiques 

publiques, les systimes et les marches financiers, le 
manque d'information et de competence en matiire de 
marketing et les insuffisances de l'infrastructure font tous 

partie du prohkme. 

Programmes de lUSAID et impacts 
L'USAID a soutenu les efforts dploys par les gouvere

ments africains pour rendre les marches plus comp~titifs et 

plus efficaces, par les moyens suivants: 

* 	 am~liorer le contexte 6conomique par le biais de la 
privatisation et de la d~r~glementation; 

2 
Confcrc P. Kristjanson CLal., I/Vort Crop CompI'tlflaIL'ss.Mratejhsfor ub-.%aharaliAfric, APAP Tchlnical Repor no. 109, IJSAI), (Juill.t 199M), pp. 145-148 
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" am~liorer le fonctionnement des marchds financiers pour __ 

augmenter l'pargne et rendre le credit plus disponible; et ..... __......
 

" am~liorer i long terme l'infrastructure, tout particuli~re- ' p.aae ecu1ai ognd 
ment les infrastructures de transports. grasWiWsaag# , 198,3A*wo tsIde
 

anI'W~4 #maf&m.(NAMVA) pour dionl-

Un contexte favorable. L'USAID a soutenu des programmes nues' Liur Openr fa 4'l.J En
fe a x tesi, 

de r~forme des politiques visant 4 ouvrir lacommercialisation 9i..........C q 0 u "Vies5aiwlet
 
agricole A la concurrence en permettant i des entreprises finnm' w 1,1ai" A uw WorwwAN5itc ii 
privtes de livrer concurrence aux entreprises 6tatiques. En b*eft Ik NA 2de L 'JSI 
outre, I'USAID a soutenu laprivatisation d'un grand nombre Rx 1989, NA VGA a com we 4 
d'entreprises publiques et de leurs fonctions (voir Tableau IV). ng'zzV ou ,u* (24 

En Ouganda, le programme quinquennal de promotion des DmtPntw arqtou 'Nur4Wp . iveMhwaMlan 
exportations agricoles non-traditionnelles de I'USAID, 4 dhwev twe :emmta"mm b*"'"AVGA
 
hauteur de 38 millions de dollars, a aid6 le pays itdiversifier apff.wftes peut roe h===rutb' 4. = 1.
 
ses sources de devises 6trang&es et Eire moins ddpendant aVS.04 do boill *Iard 
 ft.
 
du caf& L'USAID a notamment soutenu les changements de ftd, m!. NAMM... a. aft imitide,
 
politiques et de reglementation pour lib~raliser le syst~me de At x , -na
etift 4Wm dam
 
devises 6trangcres et le systime de marketing agricole; elle a uJi.u W 6#8O A , .a
 
aussi aid6 hrenforcer les institutions et a dirig6 ['assistance ' kgjlb. meP wracc 
technique ainsi que Ia formation dans les entreprises et les C47 ............

associations agro-alimentaires. Cette assistance a aide A now k k M N ot a 

,n, 

accroitre la valeur, en termes riels, des exportations ft"ftiq:dq 'avec Ija*u amv 4 nour I'T1DU,' 
agricoles non-traditionnelles qui sont pass&s d'un . u 0 ' 4 gea 
niveau de 8,1 millions de dollars en 1987 Aenviron 61,4 ks.Wm x do membws en 
millions de dollars en 1992 (voir Encadr6 6). Une grande ME .
 
partie des I neficiaires de ce programme sont des femmes. Par ....
 

exemple, une culture qui a eu de bons r6sultats est ia vanille: 
75 pour 1(X) des producteurs de vanille sont des fenmes, l'effort de r~forme. Dans le cadre du Programme visant it 

restructurer la commercialisation des c¢rdales, le Gouveme-
Les rCformes de politiques ati Mall ont renforc6 i'efficacit6 ment malien a reconnu l6galement le commerce ctr~alier 
du marketing. Par exemple, dans lahaute valise, le transport privC et permet Atpresent, hdes agro-industries privdes, de 
agricole a 6t6 privatis6. En 1989-1990, tout le coton et tout le vendre leurs c&r&ales partout, sur I'ensemble du pays. 
tabac 6taient transport~s pa- des camions priv~s 4 un cofit L'entreprise 6tatique a 6t6 restructure pour faciliter (et non 
inftrieur d'environ 45 pour I(H)i celui de la soci~t6 de pas pour monopoliser) lacommercialisation des cdrtales. En 
camionnage parapublique. Ce gain d'efficacit6 a permis aux outre, un systime d'information stir le march6 c¢rdalier a 6t6 
acheteurs de coton et de tabac d'augmenter le prix qu'ils cr66 pour diffuser des informations sur les prix ii la consom
payaient aux cultivateurs pour leurs produits, mation en vigueur sur les grands marchds cdr~aliers natio

naux. Aussi, le prix pay6 par les marchands atix cultivateurs 
Un autre changement dans le contexte malien concerne la a-t-il Igtrement augment6. L'efficacitE de lacommercialisa
r~forme faite par le gouvernement dI systime de commercia- tion prive et la chance sous forne de bonnes pluies ont 
lisation des c~rtales faite par le gouvernement. L'USAID a contribu6 i des moissons abondantes et ont pernis de 
fourni un soutien de longue haleine et a aid6 AcrCter un diminuer les prix des denr~es alimentaires des mdnages 
systeme d'information des marchts cdr~aliers qui complite ruraux. 1 Par consiquent, les m~nages pauvres qui tendent it

2 

2 
J.M. Staatz etN.N. Dembele,"ls A.l.I).s Investment in Marketing-Facilitating Scrvices had an Impact?" (mimeo), Michigan State ilniversitin M]all Agricultural

Economics Staff Paper no. 92-93, p.6. les aiteurs utilisont une analyse 'conomotrique ctindiquent que les marges de commercialisation sur dcux grandes routes

(lamako-Slrakola ctllanak 7angasso) ont diminut respectivement de 21 pour l(K)elde 17 pour I(X)sur la pidrlode de 19M ii 1992. Cela se traduit par unetconomle

de 20 dollars b rpartir entre les families des produeteurs de miletde sorgho ctles consommatcurs de nil ctticsorgho. Cela pourralit signifier tine augmentation tie I)
 
pour too dans lerevenu en termes rnels des consommateurs pauvres des villes.
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acheter 30 pour 100 de leurs aliments au marchE ont &Een en avait le plus besoin. Malgr les baisse des subventions de 
mesure de mieux manger, de r~pondre k d'autres bcsoins l'Etat, les prix des engrais aux cultivateurs Wont augmente 
urgents ou d'investir dans leurs activit~s productives. que de 30 pour 100 puisque le syst~me parapublic cofitait 

plus de 5 millions de dollars par an, en gaspillage et en 
Au Cameroun, lUSAID 1soutenu la privatisation de la fraude, au gouvernement et aux cultivateurs camerounais. 
distribution des engrais. Par consequent, des ddlais de 
commande et de Iivraison sont passes de 10 mois t 4 mois, et Syst~mes et marchiEs financiers. Pour renforcer les 
ant permis aux engrais d'Etre disponibles au moment o6 on possibilit~s d'emploi et de mobilisation de revenus dans les 
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Inivestirdarts l'agriculture 

6conomies formelles et informelles, I'USAID a cherch6 i
 
renforcer les institutions financi~res dans plusieurs pays
 
africains, se concentrant davantage sur le niveau local que sur I N. *ig b 'M :,.E .
 

le niveau national. Au Cameroun, au Malawi et au Togo, les
 
programmes de I'USAID ont soutenu [a creation d'unions de , .ep P.. ! m.......
 

. credit. Au Kenya, au Tchad, au Mali et au Niger, l'USAID a M "$ Vwiu0 e 
renforc6 les capacitors des ONG .tfoumir du crdit aux m ....
 
petites et moyennes entreprises. Ces efforts ont eu un impact . i4""' e4 aiu "m 

favorable sur le dtveloppement des marches financiers, k .
 
dtveloppement institutionnel et le bien-tre des manages
 

ruraux.
 

Au Cameroun, I'USAID a soutenu tin projet d'union de : iINlt,5 h i 
credit qui a eu un impact trs positif stir le dcveloppement ab"f.i ' iw "ntPiW' E 
du march6 financier rural. Sa r~ussite est due au fait que les . ..... an :
 
unions de credit, affilites ,la ,igue des unions de cr6dit Y' fu a
 
cooperatif du Cameroun (CamCCUL), ont su combler I'cart . d'd P . 
entre les marches informels des zones rurales et les marches I 'n' Aw fa..... U 'wuU 
financiers formels en zone tirbaine. , . ap 

La CamCCUL s'est servie ties associations d'6pargne et de .... aw-,, ,e
 
credit informel qui existaient dans les zones rurales. En
 
cr~ant et en g6rant des mcanismes d'6pargne et de credit i iac&*AC.,i.Pw Soewa
mwP9w 
dans les zones rurales, laCamCCUL r~pond atix demandes
 
des 6pargnants ruraux qui veulent faire des d~p6ts en toute W a 0a
 
sfiret6 ainsi qu' lademande de credit des emprunteurs (voir 

#jU11I5 aPx r̂ Mcvow0' ap.. .Encadr 7). De fait, une des indications de Iar ussite 
enregistr~e par laCamCCUL est que l'organisation a pu 
continuer i foumir des services financiers lorsque le march; 
financier officiel a connu une grave crise de liquidit6 hlafin 
des anndes 80. maintenir un taux de remboursement de 91 pour I() ainsi 

qu'un taux de rentabilit6 de 17 pour 1(H). L'USAID pense 
Au Niger, I'USAID intervient par le biais d'OBP telles que la qu'une telle approche, bien g~r~e avec une perspective 
ligue cooperative des Etats-Unis (CLUSA) pour encourager institutionnelle it moyev et i long terme, peut avoir un 
I'interm~diation financire qui permettra de promouvoir impact majetir stir le d~veloppement des entreprises urbaines 
I'6pargne et un meilleur accis it un credit moins clier. La et nrales au Niger. 
priorit6 est accordee aux petits producteurs et micro
entrepreneurs. La seconde 6tape du projet de CARE pour le Au Mali, lUSAID a travailI6 avec la CLUSA pour renforcer, les 
d~veloppement de ]a micro-entreprise it Maradi vise it mettre capacit~s des villages it g~rer leurs propres institutions 
en place une banque nirale tout it fait autonome itMaradi afin financikres. En mars 1992, le projet USAID au Mali avait 
qu'elle puisse apporter tin soutien aux entreprises. Les pr~ts atteint son objectif, c'est-it-dire crier 228 associations 
sont accordes itdes habitants ruraux solvables dans tous les villageoises et leur apporter tine formation pour qu'elles 
secteurs. Depuis le d~marrage de la seconde 6tape en 1991, puissent fonctionner dans le cadre des institutions bancaires 
534 entreprises privtes ont commenc6 i foictionner, 83 modemes. Quasiment tout le credit accord6 aux associations 
emplois ont 6t6 cr66s et 3 086 pr~ts ont Et6 d6boursks au villageoises venait de banques commerciales et 6tait accord. 
taux en vigueur sur le march6. Paralklement, le projet a su itdes taux d'int r~t comp~titifs. 



De 1988 ii 1991, le credit commercial s'est accru de 140 
millions de FCFA (environ 400 000 dollars) par rapport ikson 
volume initial de 231 millions de FCFA). En mars 1992, plus 
de 100 associations villageoises traitaient directement avec 
des banques privces sans I'assistance du projet financ6 par 
rUSAID. Les taux de remboursement des pr~ts des associa-

tions villageoises dcpassaient les 95 pour 100. 
L'accroissement de 'activit6 commerciale des villages o6 des 

associations ont 6t6 cr66es comporte un certain nombre 

d'avantages suppikmentaires: 

" 	 Les foumisseurs d'intrants agricoles visitent it present 

rcgulirement les associations villageoises pour vendre 

leurs produits (un des marchands d'engrais a offert aux 
repr~sentants des associations villageoises un voyage 

gratuit au Stn~gal pour visiter son usine d'engrais). 
" Une banque commerciale privce a mis en place une filiale 

pour se rapprocher de plusieurs de ses grands clients, et 
" Une banque s'est fixce pour objectif de prater 700 000 

dollars aux cooperatives en 1992. 

Infrastructure. Vu le cofit 61ev6, I'USAID a eu tendance it 
laisser aux banques multilatcrales la mise en place d'infras-
tructures it grande 6chelle. L'USAID s'est concentr~e sur les 
pistes rurales et tout notamment sur les capacit~s de 

renovation, la pdrennitE financire et la privatisation des 
constructions actuelles. 

Au Ghana, I'USAID a soutenu la rehabilitation des pistes 
rurales en utilisant les fonds du Titre Ill de la Loi publique 
480 et les ressources en monnaie locale financces par le 

programme du FDA. L'USAID a 6galement apport un soutien 

it la formation d'entrepreneurs ghanens priv6: Iles entrepre-
neurs ayant ret;u une formation sont passes d'un nombre 
quasi nul avant le programme it 55 en 1992). 

Des programmes de ce type comportent des impacts trs 
vastes. La renovation des routes favorise une plus grande 
circulation de vdhicules et permet le transport en temps 
opportun des produits agricoles vers Ic march&. La diminu-

tion des frais de transport augmente les prix bord- champ et 
permct aux cultivateurs de vendre it des marchands qui ont 
une capacit6 de stockage suffisant, diminuant ainsi les pertes 

sur les cultures. Dans une region du Ghana, 120 vWhicu-
les utlisent tous les jours les routes remises en 6tat 
alors que seuls quatre vehicules peuvent emprunter les 

SUSAID, Evaluation de limpact du programme au Ghana, octobre 1992, p. 12. 

routes qui n'ont pas tk rhabilties. Dans cette meme 
region, les pertes sur les cultures de mais ont diminue 
de 35 A 15 pour 100 et les pertes des cultures de 
manioc sont passees de 32 pour 100 A0. Dans tine autre 
region, la renovation des pistes rurales a permis de diminuer 
de 61 pour 100 les frais de transport. D'aprs les estimations, 

le benefice total par mdnage desservi 6tait de 126 MO cedis 
(210 dollars) par an dans une zone o6 le revenu moyen des 
m~nages s'6&vc i 80 000 cedis (133 dollars) par an.22 

En Tanzanle, rUSAID a particip6 t une restructuration 
importante de 'approche tanzanienne de 'entretien des 

routes rurales. Voici certains des grands changements qui ont 
6t6 possibles grfice au Programme d'assistance aux transports 
agricoles, tin investissement de 40 millions de dollars: 

* 	 Orientation tout it fait diffdrente face it la rehabilitation 

routi~re: passant des capacitos insuffisantes de l'Etat it 
'appel aux entrepreneurs priv~s, 

0 	 Plan 61abor6 par le Gouvernement de la Tanzanie accor

dant la priorit6 it l'entretien en fonction de crit~res 

6conomiques, et 

-	 Accord stipulant que le Gouvernement tanzanien assu
mera toute la responsabilit6 financiire pour l'entretien 

des routes rurales en 1995. 

En 1988, au dcbut du Programme d'assistance aux transports 

agricoles, on ne confiait pas I'entretien des routes it des 
entrepreneurs priv~s. En 1990, les entrepreneurs priv~s 
repr~sentaient 30 pour 100 du nombre total d'entrepreneurs 
qui participaient it la remise en 6tat des routes dans les cinq 

r~gions centrales du programme. En 1992, ce taux avait 

atteint 80 pour 100. 

Une 6tude de l'impact du Programme dans une region, 

Shinyanga, indique les r~sultats suivants: 

-	 Accroissement de 31 pour 100 du nombre de tonnes 
transport(es entre 1989 et 1991, 

0 Accroissement de la valeur des biens transportes pendant 

la mEme p~riode, de 417 000 dollars it 1,1 million de 
dollars, 

0 Diminution de 37 pour 1M des frais d'exploitation des 

v~hicules, 

0 Diminution de 18 pour 100 des tarifs des passagers, et 
• 	 Taux de rendement estim6 de 35 pour 100 d6 it la 

rehabilitation des routes. 
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Investirdanms I'agriculfare 

..- Dans le domaine des syst~mes" 

des marche financiers, 
e' ISAID commence itavoir unebonne expdrience de cc: qui 

r~ussit et de ce qui ne r~ussit 

pas. L'USAID continuera 
6tablir un lien entre les organisa
tions villageoises et les banques 
commerciales privies et 
continuera i soutenir les 
systCmes d'information sur le 
march6. L'information stir le 
march6 permet de s'assurer que 
les marches sont comp~titifs et 
efficaces et augmente les 
possibilites offertes aux 
cultivateurs et aux exportateurs. 
Vu le d~clin des syst~mes 

cooptratifs 6tatiques g~rs d'en
haut, la place est libre pour 
d~velopper des unions de credit 
participatives et des cooperati
ves au niveau local. Partout en 
Afrique (par exemple au 

Par contre, le maintien de ces avantages relve d'un pro- Burundi, au Niger et en Ouganda), ces nouvelles institutions 
bleme. Le budget stipule que le gouvernement prenne Zisa locales cherchent de 'aide pour s'organiser. L'USAID est au 
charge les deux tiers des coits d'entretien courant. Mais le premier plan des bailleurs de fonds qui apporte un soutien A 
pays connait une situation budgetaire trCs serre et les ce type d'institutions. 
montants allouts ont 6t6 rcduits. Comme au Ghana, les 
efforts dtploy~s par I'USAID ont eu des impacts trs positifs Dans de nombreux pays africains, I'infrastructure rurale 
mais le financement continu reste un probleme. continue itse d~velopper. Etant donn6 ie niveau 6lev6 des 

investissements ntcessaires 4 la r~alisation de cette infrastruc
L'avenir ture (certainement plus de 30 inilliards de dollars), la 

Sur les trois domaines analys~s ci-dessus, les progrds les plus participation de I'USAID Ace secteur st concentrera surtout 
notables de IJSAID ont 6t6 r~alis s dans ia mise en place sur les pistes rurales et tout particuli rement sur le cadre 
d'un contexte favorable par la lib~ralisation et de la institutionnel en vue d'une p~rennit de l'investissement 
privatisation du marketing agricole. Partout, sur I'ensemblc (tans linfrastructure. Dans certains pays, IHSAID pourra 
du continent, des systimes comp~titifs de commercialisation investir dans d'autres aspects de linfrastructure rurale, tout 
agricole ont permis une meilleure efficacitE dans le domaine particulirement les telecommunications rurales. 
de I'agriculturc. La lib~ralisation a touit particuli :rcment

de Iagrculure LaWraisaiontot prt cul~reentL'USAID cst d'avis qu'une strat~gie de march6 qui repose surdiminu&les imp6ts pour les cultivateurs, dont la plupart sont 
pauvres, et a augment6 leurs revenus. L'USAID continuera i I'entreprise prive fournit la meilleure base d'une croissance 
soutenir ce processus. 6Iargic et t long terme de ]a productivit6 de I'agriculture 

africaine. 
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DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Le probleme 

L'Afrique subsaharienne n'a pas eu sa "r~volution verte" par 
rtf~rence aux accroissements rapides de laproduction de riz 
et de bl qu'a connus I'Asie.Aussi, pour diverses raisons, les 
experts ne pensent pas que les nouvelles technologies 
resoudront rapidement les problemes de production en 
Afrique. Contrairement 4 'agriculture en Asie, I'agriculture 
africaine comporte de multiples cultures (ce n'est pas une 
monoculture), des cultures pluviales (et non pas des cultures 
irrigutes) et des cultures extensives (et non pas intensives). 
En outre, les difficult~s likes alapolitique publique macro
economique et sectorielle et la d~t~rioration des institutions 
publiques entravent l'application des demiires dtcouvertes 
de larecherche agricole. 

Au fildes ans, I'USAID a soutenu toute ine sdrie d'instituts de 
recherche travaillant pour l'Afriqut: les systi~wes nationaux 
de recherche agricole (NARS), les programmes conjoints de 
soutien i larecherche (CRSP) qui 6tablissent un lien entre 
universits am~ricaines et institutions africaines; r~seaux 
choisis de recherche regionale et centres internationaux de 
recherche agricole (IARC). IIexiste maints exemples de 
progr6s, surtout pour les CRSP, les rtseaux rcgionaux et les 
IARC mais souvent, les NARS n'ont pas Etten mesure de 
repondre aux Evolutions importantes. Al'instar des institu-
tions publiques en Afrique, les NARS sont limitds par les 
El6ments suivants: 

* 	 Capacitd de planification limitt~e, d'oii des efforts non 

concentres et des prioritds mal dtinies; 
" Manque de ressources financires pour le fonctionne-

ment, d'o, une trop grande dcpendance financire face 
aux bailleurs de fonds; 

* 	 Une proliferation des projets des bailleurs de fonds 
rendant difficile ]a coherence; 

" Un manque d'attention i lademande pour des produits de 
recherche; 


" Une collaboration limit~e entre les secteurs public et 


priv62; 
" Une fuite de cerveaux; et 
• Un soutien trop faible pour les institutions agricoles dans 

les domaines des politiques, de la commercialisation, de 
l'offre d'intrants, du cr{dit et de l'infrastructure. 

P 

2 

Ces problimes ont min6 le soutien accord6 par les bailleurs 
de fonds et les gouvernements africains Ala recherche 
agricole. 

Programmes de I'USAID et impacts 
Dveloppement institutionnel. Les programmes de 
rUSAID investissent dans des mtcanismes de dtveloppement 
institutionnel pour amdliorer la ptrennit6, le dtveloppement 
du secteur priv6 et latechnologic post-rtcolte et de transfor
mation agricole. L'USAID apporte un soutien i des riformes 
dans les NARS de plusieurs pays, notamment au Kenya, en 
Ouganda et au Mali. Ces rtformes visent notamment i une 

plus grande responsabilisation face aux clients, i des porme ercecea~ u admne tuepuprogrammes de recherche axt~e sur la demande, hune plus 
grande participation institutionnelle dans larecherche et it 
toute une skrie de dispositions pour lacollaboration entre les 
NARS, les IARC, les organisations rEgionales, les ONG, les 
societs d'intrants et les organisations dans les pays des 
bailleurs de fonds. L'TSAID continuera hsoutenir ces 
rformes et itappliquer les leons apprises hd'autres pays oil 
les rtformes sont en train d'Etre institues. IIs'agit surtout de 
se concentrer sur les avantages cotmnaratifs des difftrentes 
parties du systime - les IARC fournissent larecherche 
fondamentale, les NARS sont le lien essentiel entre cultiva
teurs et chercheurs, les rtseaux relient les deux et les 
entreprises privcs dveloppent et diffusent les rsultats de la 
echerche qui se vendent facilement tels que les semences 

hybrides. 
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in 'estirdrins 1agriculture 

R6Ie du secteur privk. Jusqu'4 une date r&ente, la Les taux positifs de rendement indiquent que les btn~fices 
participation du secteur priv6 local et international au g(n r~s par le d~veloppement et le transfert des technologies 
d.veloppement et au transfert technologique n'a pas requ (tels que mesur~s par une production accrue de certains
 
une attention suffisante dans la majeure partie de 'Afrique 
 produits) d(passent les couts de la recherche, de ]a vulgarisa
subsaharienne. Les monopoles publics dans la recherche, la tion et de l'utilisation de ressources suppk.mentaires part les 
fabrication d'intrants, la distribution d'intrants et l'octroi de cultivateurs. Le taux de rendement est utilis6, aussi bien pour 
patentes de technologic ont restreint l'intrt et la participa- &valuerla rentabilit6 des investissements pasks, que pour
 
tion du secteur priv6. Toutefois, des progrs importants ont guider les choix futurs. Les taux de rentabilit calculus par
 
&6 faits pour ouvrir les syst mes technologiques. Ces l'tude de I'Universit' 
 de I'Etat du Michigan d~passent les
 
d~veloppements, ainsi qu'une meilleure connaissance des taux d'int&r&t en vigueur sur le march&, d'une marge
 
possibilites du march6 pour la technologie amcricaine en importante dans presque tous les cas, indiquant que les
 
Afrique ont suscit6 un plus grand int~rEt des industries investissements en ce domaine soutiennent tris bien la
 
am~ricaines qui cherchent i investir et iin6gocier avec 
 comparaison avec les diverses autres utilisations du capital. 
I'Afrique. L'USAID cherche toujours 6laborer des strategies 
pour aider des instituts de recherche africains travaillant en Vus sous de nombreux angles, ces rtsultats sont remarqua
harmonic avec des entreprises productrices de semence bles si l'on songe "tla faiblesse des syst~mes de recherche et 
privces, des entreprises privies de transformation agricole et des politiques de marketing agricole. Le fait d'avoir des taux 
des instituts de recherche privws. 6lev~s de rendement malgr ces obstacles implique que la 

recherche agricole est un investissement particuli~rement
 
Impacts. La recherche agricole est un domaine ayant un rentable. Les investissements de I'USAID dans le d~veloppe
avantage comparatif bien clair pour rUSAID. Les am~icains, ment et le transfert de technologic ont entrain d'importan. 
les institutions am~ricaines et tout particuli rement les tes amc2iorations mesurables de la productivit6 agricole dans 
africains forms dans des universites amcricaines participent 
depuis Iongtcmps au travail des instituts de recherche de la 
rdgion. La recherche nffre un potentici considerable. Source
 
de pratiques durables et de conservation des ressources, le
 
d~veloppement technologique va de paire avec les initiatives
 
dans des domaines tels que la rdforme de politiques et ]a
 
gestion de ressoorces natorelles en vue d'accroitre Ia C~
 
productivite agricole. L'USAII) a, non seulement contribu. 
 ,
 
aux produits de la recherche, par exemple de nouvelles ..- : .
 

variits agricoles, mais a 6galemcnt aid6 itamdliorer la 
performance ctles capacit6s des institutions nationales, C '. 
regionales ct intemationales, de sorte a soutenir 6galement -- , *- , , 
les activic~s de recherche. '7.~.> 

Des etudes rcentes faites par I'Universit6 de I'Etat du 
Michigan sur les rendements de I'invcstissement dans le. ,u1., 
developpement et le transfert de technologic dans plusieurs ..... 
pays ont indiqu6 que les investissements de I'USAID ont eu 
des impacts trs positifs sur les revenus Ct la productivit -" 
agricole (voir Tableau V).". Cela s'applique tout particuliire
ment "A]a recherche sur le mais ainsi quc sur le nit6l . Des .,,
 
r~sultats positifs ont 6t6 enregistr¢s dans pratiquement tous ' M.. - ,
 
les pays participant i l'tude. 
 . 

11). Oemke, "Teimpact of Agricultural Technolhgy in Sub-Saharan Africa," documcnt technique no.3. IISAII), Bureau de I'analyse., de la rccherche c du soutien 
technique, Bureau Afrique. 
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toute une s rie de pays et pour toute une gamme de pro-
duits, de syst~mes agricoles et de groupements socio-
6conomiques en Afrique. Conjointement avec d'autres 
activits du FDA, ces innovations sont utilisis par un 
grand nombre de families agricoles dans le but d'ame-
Borer leur blen-etre, de lirer des ressources agricoles 
pour la fabrication et d'autres activites non-agricoles, 
pour cultiver sufflisamment pour nourrir une popula-
tion croissante Ades prix abordables et pour renforcer 
leur pouvoir d'achat. Nulle part ne le voit-on aussi bien 
qu'au Malawi oin les nouvelles varistos de mais pourraient 
bien Etre lasolution aux graves problmes de s~curit6 
alimentaire rencontres par les families agricoles du Malawi. 

Une 6tude regionale faite rcemment sur les investissements 
de I'USAID dans larecherche sur le ma's en Afrique indiquait 
que les innovations technologiques, y compris les semences 
ameliorees, ont accru laproductivit6 des terres et de la main-
d'oeuvre pour toute une strie de pays et dans I cadre de 
diverses conditions agro-ecologiques. L'tude a indiqu6 que 
les innovations introduites par la recherche ont permis de 
tris nettes amdliorations dans la production de manis ainsi que 
dans laproductivite des terres et de la main-d'oeuivre en 
Afrique subsaharienne.2 ' Ces amdliorations sont lies itune 
importante expansion de laproduction de ma'is depuis les 
ann~es 60 (accroissement moyen de 2,6 pour 100 par an). 

Au Kenya, on a calcul6 que les taux de rendement du 
d~veloppement technologique avoisinaient les 50 pour (). 
Le Kenya est unipays particulier en Afrique puisqu'il a pu 
maintenir des augmentations moyennes des rendements 
s'1levant i presque 3 pour I W par an pendant les annes 70 
et 80. De fait, sans cette croissance, [a production de 
mats au Kenya serait Ala moitie de son niveau actuel 
(plus ou moins 1,5 million de tonne Ala place des 3 
millions de tonnes pendant une annLe moyenne) et les 
revenus et la nutrition dans les zones rurales seraient 
egalement bien plus faibles. 

L'avenir 

Les exptriences de l'USAIi) au niveau du d~veloppement et 
du transfert technologique offrent plusieurs enseignements 
importants pouvant renforcer les r~sultats itI'avenir: 

DI)Ix-hult etudcs de cas sur I'impact de [a recherche en matirecde Ma ont t6 falics au , 

Reivaluer les approches du renforcement des NARS, 
en accordant une attention speiale Al'ameflioration 
de leurs performances face Ades conditions adver
ses. Les approches classiques semblent toujours exiger de 
meilleurs contextes politiques et socio-kconomiques que 
ne pourra probablement offrir I'Afrique avant [a fin du 
sicle. Les taux d'6chec de larecherche pourraient etre 
rcduits si l'on fait davantage attention it&viterles au 
manque de personnel et de ressources pour des activit~s 
de haute priorit6. 
Deflnir et soutenir les r61es que peut jouer le secteur 
prive en mati~re de recherche et etablir un lien 
entre les instituts de recherche et les utiisateurs de 
la technologie. Renforcer la collaboration entre les 
organisations capables de commercialiser le transfert de 
technologie peut aider itdiffuser bien plus rapidement les 
innovations et, en plus, it am~liorer tris nettement les 
taux de rendement. 
Adapter les programmes des organismes de recher
che aux possibilites du marche. Cela signifie qu'il faut 
donner tine nouvelle orientation aux travaux de recher
che, non plus axle sur l'offre (c'est-it-dire qu'on suppose 
qu'une contrainte inhcrente au dtveloppement se situe au 
niveau de l'offre de biens et que si les biens sont disponi
bles, ils seront consommes) mais une orientation ax& sur 
lademande. II faut une bien plus grande volont6 et un 
sens des priorit~s afin de s'assurer que les investissements 
soient concentrs dans les domaines souhait~s (tant du 
point de vue des productions que des problemes) qui 
repondent mieux aux besoins des int~ressts. 
Elargir les programmes de recherche au-delA des 
contraintes au niveau de l'exploitation agricole A 
des contraintes hors-exploitation, telies que les 
politiques, la transform on, le stockage, les 
marches et une utilisation limltke de la technologie. 
insister sur des systemes de gestion des ressources 
humalnes guidees par le sens de la responsabltk, 
les innovations, [a performance et avant tout, la 
creativitk. Des instituts de recherche nationaux et 
Etrangers peuvent, ensemble, mettre au point des 

innovations qui feront progressr I'Afrique. Acette fin, il 
faut trouver des moyens pour que les meilleurs cher
cheurs africains aient la possibilit6 d'etrc cr~atifs et pour 
acclk:rer le flot d'innovations nccessaires pour le 
d~veloppement. 

ngal, au Nig'ria, au .airr,au Kcnya ctau Malawi. 
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GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
ENVIRONNEMENT 

Le prob~me 

Une croissance 6conomique durable et dillersifi~e est 
inextricablement like dans la plupart des pays africains itune 
gestion responsable de la base des ressources naturelles. Les 
statistiques suivantes suggirent les dimensions du probleme: 

" 	Les terres arables par habitant diminuent de l'ordre de 2,5 
pour 100 par an. En 1965, les terres arables repr6sentaient 
un demi-hectare par habitant. D'ici l'an 2000, on pense 
qu'elles seront infkrieures i un quart d'hectare et, d'ici 
I'an 2030, si les tendances actuelles se maintiennent, elles 
ne seront plus que d'un-dixikme d'hectare par habitant. 

" 	Une 6tude de grande envergure entreprise i la fin des 
ann~es 70 estimait que, si I'on ne change pas les pratiques 
agricoles, la productivit6 des terres en Afrique diminuera 
de I pour 00 par an de 1975 I'an 2000. 

" 	Les donndes indiquent que I'Afrique perd 3,8 millions 
d'hectares de for~t par an suite it l'exploitation de bois et 
it ]'agriculture. Mme si cela signifie qu'il faudra 178 ans 
avant que le demier arbre soit abattu, il n'existe pas moins 
plusieurs regions et pays oii le danger est bien plus 
proche. D'ici l'an 2000, toutes les grandes forfts tropica-
les, i I'exception de quelques parcelles, risquent d'Etre 
d~truites au Nigeria, en C6te d'lvoire et au Burundi. 

" AMadagascar, 53 des 105 esp ces de mammifires 
connues et 28 des 250 espices d'oiseaux connues sont 
menac~es. Et la population des esp&es de flore et de 
faune qui peut foumir les moyens de gudrir des maladies 
redoutables ou des moyens d'amdliorer les cultures 
vivrikres diminue tous les jours de manikre inversible. 

" 	Les parasites (insectes, maladies de plantes et d'herbes, 
oiseaux qui mangent les graines, rongeurs) repr~sentent 
une contrainte tres grave pour une productivit6 Elev& 
des cultures. L'on estime que les pertes annuelles avant 
rcolte sont de l'ordre de 10 pour 100 ii 25 pour 100 du 
rendement potentiel suite aux probies chroniques des 
insectes nuisibles. Les invasions d'insectes entrainent en 
plus des pertes de 15 it 20 pour 100 en moyenne. 

Programmes de I'USAID et impacts 

L'approche de I'USAID i la gestion des ressources naturelles 
souligne les thmes suivants: 

MNI.Tiffen ct al., op. cit. 

Gestion dces ressoilces natiirelles 

* 	 Pratiques agricoles durables, 
• 	 Conservation de la v~gctation et des forts tropicales, et 

0 	Conservation de la diversit6 biologique. 

En dipit des statistiques pessimistes susmentionn~es, il 
existe d'autres exemples, particulikrement ceux du 
Machakos, de Kenya et de Kano au Nigeria o4z les incita
tions, le niveau de contrile local des ressources naturelles 
et l'Nnergie des habitants ont rdussi ensemble it preserver 
(tel que c'est le cas au Nigeria) ou itamcliorer (tel que c'est 
le cas au Kenya) la base des ressources naturelles en dtpit 

'du nombre croissant d'habitants. 

L'assistance pour la 
gestion des ressources 

6 naturelles doit &tre 
. offerte it tous les 

niveaux - national 
(tout particulkrement 
en ce qui conceme la 
politique 6conomique 
et les ressources 
naturelles), communau
taire (en ce qul 
conceme la gestion 
communautaire des 
ressources communes), 
et au niveau du mdnage 

ou de I'exploitation agricole (c'est-i-dire I'adoption de 
meilleures pratiques de gestion). 07Ia signifie qu'il faut 
travailler avec des gouvemements, des collectivites locales, 
des ONG et diverses associations cherchant a promouvoir 
un diveloppement durable. 

Par exemple, it Madagascar, la stratkgie de IWUSAID 
consiste itamliorer la gestion des ressources naturelles 
ainsi que les incitations conomiques influenqant l'utilisa
tion durable des ressources ligneuses. Le programme de 
IUSAID en matikre de biodiversit et de gestion amdlior~e 
des ressources naturelles s',&ve itplus de 100 millions de 
dollars et intigre des dons faits aux OBP pour ddvelopper 
des parcs et rdaliser des projets intgr~s de conservation et 
de d~veloppement, un systime national d'information 

g~ographique, des r~formes de politiques, un soutien pour
 
la mise en place et I'application du Plan national d'action
 
environnementale et la dotation d'une fondation locale.
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le programme comprend trois interventions axtes sur trois 

domaines en vue de supprimer les grandes contraintes 4 
rcHtablissement d'c6co-syst~mes humains et naturels durables, t 

savoir: 

* 	 Renforcer [a capacit6 de I'Office National de I'Environne-

ment pour mettre en place une politique environnementale 
et pour traduire la politique en actes; 

" 	 Faciliter les initiatives locales de gestion des ressources 

naturelles; et 
" 	 Foumir des directives concemant la mobilisation des 

recettes issues des ressources naturelles, les d~penses et les 
politiques de prix des ressources. 

Voici des exemples des impacts des programmes de I'USAID 
sur le producteur rural: 
" 	Au Lesotho, des associations d'OIeveurs ont augment6 la 

productivit6 des terrains de parcours et de rIc1evage en 
plaqant une partie importante des terrains de parcours sous 
le contr6le de plans d'am6nagement. 

* 	 Au Niger, des centaines de btcherons ont augment6 leurs 
revenus issues de labattage des arbres grace i une 
meilleure gestion des terres forestiires marginales. 

" 	Au Malawi, les cultivateurs associent ii leurs pratiques 
agricoles intensives des pratiques d'agro-forcsterie qui 
renforcent les perspectives de gains de productivit6 durable. 

" 	 En Gamble, grace it de meilleures pratiques de gestion des 

terres, les producteurs ont converti des centaines d'hectares 
de terres salkes en terres rizicoles productives. 

Au Mall, dans le cadre du Projet USAID de ddveloppement 

de l'investissement dans I'agriculture (DHV), uine transforma

tion conomique est en train de se faire qui conceme des 
milliers de cultivateurs. Le Projet DHV apporte un soutien 
aux cultivateurs dans la zone de la haute vallte du Niger 

grfice i un renforcement des services de vulgarisation 
agricole et de gestion des ressources naturelles, i la creation 
dassociations et de coop.ratives villageoises autonomes, la 

construction et it 1'entretien de pistes rurales, a 'alphab~tisa
tion fonctionnelle et 4 tin plus grand role du secteur priv6 
pour la foumiture des intrants, du credit agricole et du 
transport de produits agricoles. 

La transformation est manifeste chez les cultivateurs qui 
adoptent des technologies de gestion des ressources 

naturelles qui augmentent la productivit6 et protegnt ]a 

capacit6 productive des sois, des for-ts et des terrains de 
parcours. Depuis qu'il a dkmarrE en 1988, le Projet DHV 
a introduit 16 technologies, et environ 8 000 cultlva

teurs les ont adopt es (voir Encadr&8). La diffusion de 

ces technologies est un rsultatde la prioritk qu'ac

corde le Projet DHV au renforcement des capacits des 

associations villageolses pour qu'eles puissent grer 
leurs. 

Certains des avantages du Projet DHV sont moins tangibles, 
mais pas forcqment moins importants. Par exemple, I'annme 

derniire, 12 associations de villages ont ntgoci6 des protoco
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Gesliol de.,; ssolIrces iiatiirelles 

les avec le Gouvemement malien pour qu'il leur confie la 
gestion des terres forestiires villageoises. Ces protocoles 
d'accord sont en fait larcponse des associations .ila d~tcrio-
ration rapide des for~ts due itun abattage commercial tr~s 
6tendu de la part des exploitants de Bamako. La plupart des 
protocoles incluent un plan de gestion informel visant 4i 
maintenir lacapacit6 productive des ressources foresti~res. 
La mise au point de ces protocoles d'accord, impensables ily 
a encore quelques annies lorsque toutes les ides et r~gles 
6manaient des autorites centrales est possible i4present car 
les associations villageoises ont les capacit~s de ncgocier 
avec des parties extcrieures. Cette capacit6 a &6 trs 
nettement renforc&e grace au Projet DHV. 

Au Zimbabwe, les terres sont rang~es en grandes categories, 
soit comme terres communales (42 pour 1(M), fermes 
commerciales (42 pour IX)), soit comme rcserves et for~ts 
domaniales (16 pour 100). La chasse reste un domaine 
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r scrv6 .l'Etat. Le service des parcs et de lafaune a fix6 des 
quotas de rEcolte mais les propri~taires ont 6t6 encourges a 
utiliser et t profiter de lafaune sur leurs terres. Au fur et t 
mesure que les propritaires ont acquis plus de terres et plus 
de ressources pour conserver "leur" gibier, les populatins de 
faune se sont accrues. Au milieu des ann2es 80, les propritai

res ayant des animaux sauvages et du botail ont constat6 que le 
gibier 6tait une entreprise plus fiable et plus rentable que 
!'6levage de bovins. Cela a permis d'inverser ]a tendance 
pr~c~dente d'un levage empihtant stir les habitats sauvages. 

La Loi stir les ressources naturelles au Zimbabwe a c¢d6 le 
contr(le de ses ressources aux institutions locales telles que 
les conseils de district. La mission de rUSAID au Zimbabwe 

concourt aux efforts susmentionns par le truchement du 
projet regional de FLUSAID pour lagestion des ressources 

naturelles en Afrique atustrale. Cc projet est r~alis6 dans un 
certain nombre de domaines et permet de trs nets accroisse
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6avenlr Barrieres fondamentales itone meilleore diffusion des 
l.'xp~rience de N'(JSAII) au niveati de la motivation pour un pratiqoes appropriwes de gestion des ressoorces natureiles 
chiangenient local est encoir-ageante. IDans certains cas, des - celles qui aogmentent la productivit6 tout en sauvegar
chiangements locaux ahootissent ii des changements natlo- dant la base de ressoorces natorelles; 
naux. Mais dans 1[ensemble, les t6conomies rurales de la *Options programmatiqoes poor venira btoot des barrkres; 
plopart des pays africains oii tratvaille ITISAII) continuent itse * MWcanismes poor changer les politiques de sorte it 
d&t~riorer. Est-ce-quei lIJSAII) petit aider it transformer des promoovoir le controle local des ressoorces naturelles; 
r~ussites locales en des changenients aui niveaoi g~n~ral? Est- * Conditions nienant it oin changement -Igrande Cchelle. 
ce-que des centaines de milliers o0 nrnme de millions de 
cohtivateors, d'6leveurs, de hficherons, de pftcheors et de Ce progres permet iil'USAII) davoir confiance dans le fait 
chasseors africains aoront oine meilleure existence parce qoc les impacts des programmes de sativegarde des ressoor
qo'ils poornont se predndre en charge atlinstar des prodoc- ces natorelles financ6s par le FD)A s'6tcndront 
teors dans les exemples ci-dessos. exponenticliement doune mankire dorable. 
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( 	 des strategies efficaces pour le d~veloppement (oii le 
d~veloppement est d~fini comme une croissance polyvalente 
combattant ]a pauvretO). Le rapportde la Banque mnondiale 
sur ieddveloppement dans le monde de 1991 situe dans 
cinq grands domaines I'essentiel du consensus 6clectique: 

Une bonne gouvemance. L'Etat doit stimuler le 
developpement 6conomique par le biais d'un partenariat 
avec le secteur priv6. L'Etat dolt assurer la stabilit6 
politique, 'tat de droit, un ensemble stable et transpa
rent de r~glementations r~gissant le comportement 
6conomique, un terrain plus ou moins 6quitable pour tous 
et une fourniture suffisante des principaux services 
publics tels que l'infrastructure et l'Education publique. 

0 Stabilit macro-kconomique. Le dcveloppement exige 
des previsions economiques. II ne peut pas se faire en 
pcriode d'inflation galopante ou lorsque lamauvaise 
gestion macro-&onomique entraine des ing~rences

La vertueuse spirale du fr quentes dans I'6conomie ou des changements fr6loD~ mentfiltablequents des r~glementations (par exemple I'imposition de
developpem ent durable taxes complementaires ou de quotas). 

0 Investissement en ressources humaines. Le develop-
LA THEORIE ET LA PRATIQUE DU DEVELOPPEMENT: pement est avant tout un processus qui permet aux gens 
CONSENSUS ECLECTIQUE d'Etre en meilleure sant, d'etre mieux instruits et plus 

I Ia6t6 dit que "le ddveloppement durable est un d~velop-

productifs. C'est l'acquisition de comp~tences humaines 
qui fait que Singapour est infiniment plus productif que
les forts denses du Zaire. Et, chose tout aussi importante, 

pement qui rcpond aux besoins du present sans compro rinvestissement dans les ressources humaines est la 
mettre lacapacit6 des futures g~ndrations Atr~pondre A meilleure mani~re d'6liminer la pauvret6. 

leurs propres besoins. ' " 6Au ceur des besoins du present en 0 Priorite A 'entrepreneurpriv et aux marchs 
Afrique se situe une croissance gdn~rale d'au moins 3 pour priv~s. Croissance et ddveloppement se produisent 
100 par habitant et par an. Ce n'est qu'it ce taux de crois- surtout grace au travail ardu, hl'conomie et itla prise de 
sance qu'on pourra 61iminer, en 35 ans, les pires ramifica- risques par des millions d'individus. Le march6 de la 
tions de lapauvret6 en Afrique et poser les fondements pour concurrence traduit ces millions de dtcisions quotidien
un dcveloppement durable Atlong terme. De tels taux de nes en choix dans I'ntfr~t de 'conomie en g~nral. 
croissance sont sans precedent dans l'histoire 6conomique de 0 Ouverture sur le monde. L'6conomie mondiale offre de 
I'Afrique. Mais il n'y a aucune raison de croire que, si de tels nombreuses possibilit~s de croissance. Les &hanges 
taux sont possibles dans des pays qui, par le passe, ont 6t6 mondiaux s'accroissent de mani~re bien plus rapide que 
jug~s sans espoir - Cor~e du Sud, Chine et de grandes le rendement mondial et, itpresent, 1'6conomie mondiale, 
parties de I'lnde par exemple - ils ne peuvent pas ktre est plus intcgre que jamais du point de vue 6change, flux 
r~aliscs en Afrique grace AI'engagement et Aune vision de capitaux et transfert de technologie. L'ouverture 
positive des africains. economique encourage les diverses economies a se 

Par le biais du travail de I'USAID, de laBanque mondiale et 
concentrer sur des activits qui utilisent leurs ressources 
les plus abondantes (en Afrique, lamain-d'oeuvre). Aussi, 

d'autres bailleurs de fonds et grice it une grande partie de la en Afrique, ouverture 6conomique augmente-t-elle 
recherche universitaire, un consensus 6clectique 6merge sur 

6I.Serageldin, "Agriculture and Environmentally Sustainable Development," discours liminaire au 136me Symposium agricole, Banque mondiale, janvier 1993. 



lentement les rendements de la main-d'oeuvre. Enfin, t-on, les faire vivre 4 un niveau de vie au moins deux fois 
ouverture signifie livrer concurrence aux meilleurs, d'oi sup~rieur que le niveau actuel. La majorit6 de ces personnes 
investissement, changement technologique et meilleure vivront dans les villes (et pour le moment il n'existe pas de 
efficacit6. structure institutionnelle pour faire face aui problime de 

l'environnement urbain au si~cle prochain). L'agriculture 

Ce consensus 6clectique guide toute l'assistance des bailleurs devra Etre au moins trots fois aussi productive qu'elle ne 
de fonds en Afrique, y compris celle de I'USAID. Les gouver- 'est actuellement. Pour cela, il faudra des investissements 
nements africains acceptent eux-aussi le consensus et trs importants dans le d~veloppement et le transfert 
accordent une grande importance 4 une bonne gouvemance, technologique, tout particulirement des technologies 
k la stabilit6 macro-conomique, h l'investissement dans les faible utilisation de main-d'oeuvre afin d'accroitre le rende
ressources humaines, a la croissance dirige par les lois du ment par hectare et des technologies utilisant les terres de 
march6 et 4 l'ouverture. Ces actions ont entrain, lorsqu'elles faqon efficiente qui valoriseront les investissements dans la 
6taient appliqu~es, une rdvolution politique et 6conomique fertilit6 des sols. L'Afrique connait des exemples, m~me s'ils 
puisque les gouvemements se sont ddtoumrns des Economies sont en petit nombre, de population qui s'accroissent 
6tatiques et fermdes dont les marques ont &6 l'instabilit6 rapidement de mani re qui ne nuit pas Ail'environnement. 
macro-Economique, ]a corruption des gouvernements et le Ces exemples doivent Etre 6tudi~s de prs pour pouvoir 
gaspillage. 	 reproduire ailleurs des 61lments fondamentaux. 11est clair 

que, sans croissance 6conomique, les terres existantes ne 
pourront plus nourrir la population croissante et les 

PERENNITE EN AFRIQUE pressions exerces sur ces terres pousseront les cultivateurs 

vers les paturages, le b~tail sur les terres semi-arides fragiles 
et au del~i, les deux groupes seront r~pousc~s vers les for~ts 
existantes et les zones de diversit;s biologiques.

Toutefois, la mise en pratique du consensus 6clectique n'est 


que la moiti6 du chemin parcourir. L'autre moiti6 consiste
 

kle faire sur une base durable. 1iexiste quatre grands Perennite poitique
 
l~ments concemant le d~veloppement durable en Afrique:


(1)ennt cenronnemetale(2penit pableenritque(3)( 1) p~re nn it 6e n v iro n ne me ntale , ( 2) p~renn it 6polit que , (3) 	
IIexiste quelques exemples r~ussis de pays qui ont entreprisp r ~ e e t u e r v l t o oi i u t 6 o o i u . D 

p~rennit6 financiire et (4) p~rennit6 de la gestion. paralllement une revolution politique et conomique. Du 
point de vue 6conomique, l'ajustement structurel est tr~s 

PrenniW environnementale douloureux, surtout pour un certain nombre de groupes 
politiquement puissants - politiciens, ouvriers qualifi~s,

lefrese rappour nitueeonn dameaeI'fiqul pese1sur fonctionnaires et 6tudiants. La transition ddmographique en 
Ia fragile base de ressources naturelles de duer e Afrique na pas toujours abouti k une dmarche politique qul 
quasi certain que cette base de ressources devra doubler deenobtusesmnsdeapplti.Deinds 

tous les 616ments de la population. De bien desprodctiit6danles25 nn~s kvenr. Sns ucu doteenglobeproductivit dans les 25 'nn~es it venir. Sans aucun doute, manikres, les nouvelles d~mocraties restent contr61les par 

certains domaines critiques seront perdus. Mais si nous avons esnies les ussi,fati re en ce des st 
Pppd qulqu chse nn~e, 	 les Elites urbaines. Aussi, faut-il mettre en place des institucs dx drn~es cestquelesappris quelque chose ces dix derni~res ann~es, c'est que les oslcesapbederpsntresitrsdeI 

les cultivateurs et les entrepreneurs du 
syst~mes humains aussi bien que les systemes cologiques 	 majorit pauvre 

mjrt ave-lscliaer tlseternusdarrivent i s'adapter aux temps ardus. D~jAt on assiste k unarrvetdei adpter auxtep rds. delao lastion secteur informel, tout particulirement les femmes. Ces gens 
dbut debse des taux de croissance de a population, sont les principaux b~n~ficiaires de I'ajustement structurel 

baise asolmentn~cssarea prenit~et, it moins qu'on ne leur donne effectivement voix auour 
onqunn lrdneefcivmtvixaenvironnementale.11 Mais ce nWest que pendant la secondeetAenironndusementae Maisneque endaentr 'Ima ~ede 	 chapitre politique, il ne fait aucun doute qu'avec le temps, 

mo d u kle proch.6an fra populat rles structures politiques reviendront aux pratiques visant itque s eresetir 
de cette baisse. L' lan d~mographique des populations taxer le cultivateur pour subventionner l' lite urbaine. 

croissantes signifie que I'Afrique subsaharienne devra faire 

vivre entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes et, esp~re

" Confere pp. 5962
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Cela s'applique, non seulement lconomie dans son 
ensemble, mais galement i un grand nombre d'institutions, 
qu'il s'agisse des syst~mes de soins de santE, des systimes de 
recherche agricole ou des systimes de gestion des ressour-
ces naturelles. Pkrennitksignifie qu'on repond aux 
besoins des clients et des parties intresses. Chaque 
institution de developpement dolt devenir plus 
participative et plus orientee vers le client. 

PKrennit flnancire 

A la fin, un simple calcul arithmttique de la croissance 
signifie que les economies doivent investir 25 i 30 pour 100 
de leur rendement. Mais peu de pays africains approchent de 
ce niveau. Et, chose plus importante, peu ont une 6pargne 
qui dtpasse les 10 pour 100. Aussi, leur portefeuille d'inves-
tissement est-il entiirement assur6 par les bailleurs de fonds. 
Confier H'dpargne i des sources locales et non- trangires est 
un aspect fondamental du d~veloppement durable. Dans laun apec fodametaldu Ia(I)~velppeentdurale.Dan 
plupart des cas, cela signific tin changement structurel 

fondamental dans presque toutes les institutions de dcvelop-

pement, dont la plupart sont trop grandes et non-viables. 

Dans le domaine de l'6ducation, cela signifie engagement 

face it la qualit6 et non it la quantitti. Dans le domaine de la 
recherche agricole, cela signifie faire moins de choses mais 
mieux les faire et pour les soins de santo, cela signifie se 
concentrer sur les vaccinations plut6t que stir les greffes de 
foi. 


Totut ie monde sait que les ressources des bailleurs de fonds 

accodeediinueontitl'Afiqu pet-ete d ma~redant. 
drastique dans les annes itvenir. Que les gouvemements et 

les soci~ts en Afrique soient prts ou non; on va leur retirer 

le filet de sauvetage des bailleurs de fonds. Si les bailleurs de 

fonds diminuent leur r6le de manire responsable, les 

r~sultats peuvent Etre salutaires, mais s'ils quittent prcipi-

tamment r'Afrique, les r~sultats pourraient :tre dtsastreux, 

PerennitE de la gestlon 

Enfin, les institutions africaines doivent avoir les capacitos 
ndcessaires pour concevoir et rcaliser des politiques et des 
programmes de d~veloppement. Pendant trop longtemps, le 
d~veloppement en Afrique a &6 contr6k par des bailleurs 
de fonds, aussi bien financizrement qu'intellectuellement. 
Un dtveloppement durable signifie la cremation d'une 
capacit6 autochtone de gestion de tous les aspects. C'est une 
d~marche essentiellement b6ncfique. Le temps est venu 

La vertuettse spiraledii dcyeloppement durable 

pour les africains d'tre les maitres de leur dtveloppement. 
Une grande partic des quatre 4 cinq milliards de dollars 
ddpens~s annuellement pour I'assistance technique pour
raient ktre mieux utilists pour la formation. Mais l4 aissi, le 
dsengagement des bailleurs de fonds doit se faire progressi
vement et de maniire humaine. 

LE ROLE DE L'USAID 

LUSAID a iintention de maintenir son engagement en 
Afique. Cest le defl du dkveloppement des 50 pro
chaines ann&s. Les dologis des mouvements de 
l'Indtpendance ont t mises de c6t6 et it leur place est n6 
un nouveau pragmatisme t un nouvel engagement aux 
droits de lindividu. L'Afrique est ii un toumant. Nous fous 

naes ouniledvopmntemnir
durable du point de vue environnemental, (2) durable du
 

point de vue es(drabledpnt de u
 

financier et (4) durable du paint de vue gestion. 

Nous le ferons en soutenant des programmes qui se concen

trent sur quatre domaines: 

Dmocratie et gouvernance. L'USAID continuera
 
soutenir le ddveloppement d'institutions ddmocratiques
 
et de socitcts civiques en Afrique. Nous apporterons un
 
soutien aux elections, autx nouvelles I~gislatures, ii Ia
 

nouvelle presse libre et it un systime judiciaire ind~pen-
Nous aiderons itam~liorer Iaresponsabilisation et Ia
 

tansparence de s eatio o l ememntals Nous
 

stenos a ratione goupes a es de 

nature diversifiu~e - coope~ratives, groupements ftdminins,
aations comme raes, groupentedts de
 

ahomme, groupements environnementaux, associations
 

villageoises, etc. Nous continuerons 6galement accroitre 

la participation des btn6ficiaires it la conception des 
programmes et des projets. Le but final est de confier aux
 
africains la responsabilit6 du dcveloppement en Afrique.
 
L'environnement. L'USAID continuera itsoutenir les
 
gouvemements africains et les ONG africaines qui
 
cherchent h am~liorer I'utilisation de la base de ressour
ces africaines de mani~re durable. Nous insisterons sur les
 
changements de politiques (6liminant celles qui minent i
 
une sur-utilisation des sols, des for¢ts et de l'eau), sur le
 
contr6le local des ressources naturelles, sur le dtveloppe
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ment institutionnel et le d~veloppement de technologies 

qui permettent une utilisation durable des ressources 

naturelles, profitables pour les 6leveurs, les cultivateurs et 

les forestiers. 

" 	 Population et santE. L'USAID continuera itEire I 
principal bailleur de fonds soutenant les programmes de 

planification familiale en Afrique. L'USAID continuera At 

Etre le donateur bilateral de premier plan pour la proven-

tion du SIDA. L'USAID continuera son soutien aux 

programmes de survie de l'enfant et aux programmes qui 

am~liorent le statut des femmes (tout particuliirement 

'ducation des filles) car toutes ces activitcs sont, non 
setlement importantes en elles-mtmes, mais sont 

6galement ntcessaires pour diminuer le taux de crois-

sance de la population et, partant, garantir un d~veloppe-

ment qui puisse durer, aussi bien financiirement que du 

point de vue environnemental. 
" Croissance &conomique.L'USAID continuera itsoutenir 

une croissance economique diversifi~e comme pr~alable it 
la russite dans tous les autres domaines de notre 

programme. L'aide de I'USAID portera sur les 0lments 

suivants: 

(1) 	 continuer it soutenir la creation de capacit~s 

techniques et administratives locales pour g~rer I 

processus de d~veloppement; 

(2) 	 soutenir des r~formes qui rendent les operations 

du gouvemement plus efficaces, plus efficientes et 

plus Equitables; 

(3) 	 soutenir des r~formes qui permettent aux marches 
d'etre plus ouverts et plus compktitifs; 

(4) 	 soutenir le dtveloppement de la capacit6 hu
maine, tout particuliirement dans le domaine de 

I'ducation de base; et 

(5) 	 faire des investissements qui amcliorent la 

productivit6 agricole, tout particUtikrement des 

investissements dans la technologie agricole. 

Mais, en fin de compte, I'avenir de I'Afrique est dans les 

mains des africains. Ce sont eux qui devront crier des 
gouvemements dtmocratiques et efficaces. Tous les pays 

africains ne seront pas forc~ment capables de s'engager it 

faire des changements structurels ntcessaires pour un 

d~veloppement durable. Continuer comme par le pass6 les 

entraine dans one spirale vicieuse de stagnation economi

que, de pauvret6 plus prononcee, de troubles politiques, de 

guerre et, en fin de compte, de famine - one Somalie i la 
puissance 10. Certains pays semblent se diriger vers ce sort. 

Mais la bonne nouvelle c'est que: il y a 6galement une spirale 

vertucuse, celle qui mne Ala croissance 6conomique, it 

I'all~gement de la pauvret6 et ii Ia stabilit6 politique. De 

nombreux pays africains posent les premiers pas h~sitants 

sur ce chemin. C'est une route oii il n'est pas ais6 de 
marcher, il faut tre guid6 par une vision et un leadership 

ferme. Elle demande 6galement un soutien continu de la part 

des partenaires africains. 

IIne fait aucun doute que les Etats-Unis seront lit, quel que 
soit le chemin pris. Mais quelle difference entre un parte

naire de la croissance it la place d'un policier ou d'un 
dispensateur de charitO! 

S4 
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