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PREFACE

The PVOINGO Initiatives Project (PIP) is a multi-year project funded by the Africa Bureau
to promote collaboration and foster closer working relationships between USAID, PVOs, and
NGOs. It has sought to do this, in over 20 sub-Saharan countries, by facilitating increased
dialogue between them, acting as a catalyst in forming new partnerships, building the technical
and institutional capacity of NGOs, and by developing comprehensive informational databases.

An integral part of PIP has been the development of research papers and case studies
commissioned for seminars and workshops. All of these have been accomplished by African
researchers and form the research paper series. Under PIP, two important studies were
completed: the umbrella study which examines the design and implementation aspects of
umbrella projects, and the registration study which examines the impact of the registration
requirements on African NGOs. Finally, the impact reports look at the effect of selected project
(pIP) and non-project activities on NGOs.

We are very pleased to have been able to publish these and to provide them to you. Please note
that the views expressed herein and those of the author(s) and are not necessarily those of the
Agency for International Development, nor of Datex, Inc.

DATEX Inc., an international management consulting firm, currently holds several long-term
contracts with the Agency for International Development. These include ENRIC (Environment
and Natural Resources Information Center), PIP (the PVO/NGO Initiatives Project), the gender
specialist and social analysis portion of DESFIL (Development Strategies for Fragile Lands),
and the financial and grants management portion of the Democracy Enhancement Project in
Haiti. In addition, Datex also manages two worldwide IQCs: the Food Aid Programming and
Management IQC, and the Health Financing IQC; a Mission-based IQC with USAID/Haiti;
and has recently been selected for the Monitoring and Evaluation of Policies, Programs, and
Projects IQC and (by the Department of State) for the Refugee Programs IQC. Datex has
carried out numerous other short and long term assignments for USAID, the World Bank, and
for the United Nations, throughout the developing world.
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CREATING THE GLOBAL VILLAGE
AGENDA FOR ACTION

As Creating the Global Village came to a close, the participants shared their ideas and
came up with a series of recommendations.

The recommendations fell into five categories: first, the need for an NGO communication
strategy and the means to implement it; second, the importance of African governments to
provide all development partners with access to technologies for communication and systems of
information; third, a request that donors accord NGOs and grassroots organizations with the
means to establish information networks; fourth, that importance be given to traditional methods
of sharing information; and fifth, the need for specialized institutions to recognize and share with
each other.

On July 27 to 31 1992 a seminar was held in Dakar, Senegal on the support provided to
NGOs in the management of information and communication. About forty men and women
representing NGOs and several northern and southern countries' institutions participated in the
proceedings.

Very rich and diversified papers and the interest shown by participants have allowed for
the identification of the actual communication and information needs of African NGOs and
communities. However, it is regrettable that the communication and information dimension is
hardly ever taken into account in development programs/projects. This deficiency is due mostly
to lack of human resources and also especially to the lack of interest shown by financing
sources. Improved disseminate of information is one of the conditions for better integration of
women in development. These are the basis for the following recommendations by the
participants at the Dakar seminar.

1. It is imperative to consider communications as an intrinsic, and not as a marginal
aspect, of the development process. The participants have identified the absence of adequate
communication strategies, the required means and inadequate information collection and
dissemination impedes the development of deeper relationships between NGOs and communities.

2. The participants urge African states to facilitate access to information and
communication technologies for NGOs and local groups by establishing legal and fiscal
environment for imports as incentives. The democratization of access to information is one of
the key conditions for successful community participation. African states should facilitate access



to the media for NGGs and communities so that they can express themselves and share their
numerous local development initiatives.

3. The participants urge donors to take an increased interest in communication, a
fundamental dimension of the development process. They should support NGGs and local
groups in the establishment of information and communication plans and networks.

4. NGGs must support communities to develop their own means of communication
and traditional networks.

5. Finally, the participants urge NGGs and research institutes to establish and/or to
reinforce their collaboration so that local development partners have better access to appropriate
research and researchers can further integrate development issues into their studies.

Editor's Note

The case studies and papers presented at the seminar have been lightly edited for inclusion in
this report. In addition, synopses of most of the papers have been prepared, in English, so that
Anglophone readers can also get the gist of the proceedings. These synopses precede the French
case studies and papers.
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RAPPORT GENERAL

Du 27 au 31 juillet 1992, s'est tenu a Dakar Ie seminaire sur l'appui aux DNG dans la
gestion de l'information et de la communication. Dne quarantaine d'hommes et de femmes
representant des DNG et des instituts de plusieurs pays du Nord et du Sud ont pris part aces
travaux.

Des communications et ateliers tres riches et diversifies ainsi que Ie vif interet manifeste
par les participants, ont permis de mettre en relief les besoins reels des DNG et des populations
africaines en matiere de communication et d'information. Cependant it est a regretter que la
dimension de la communication et de l'information ait ete rarement prise en charge dans les
projets et les programmes de developpement. Cette insuffisance s'explique en grande partie par
Ie manque de ressources humaines, mais aussi et surtout par Ie peu d'interet que les bailleurs
de fonds manifestent a l'egard de cette question. Une meilleure circulation de l'information est
aussi une des conditions en vue d'une meilleure integration de la femme dans Ie developpement.
C'est pourquoi les participants a la rencontre de Dakar ont formule un ensemble de
recommandations dont voici les plus essentielles:

1. nest devenu imperatif de concevoir la communication comme une dimension
intrinseque du processus de developpement et non comme un aspect marginal de celui-ci. Les
participants ont mis l'accent sur Ie fait que l'absence de strategies adequates de communication,
et des instruments qui les accompagnent, ne favorise pas des relations profondes entre les DNG
et les populations -- tant la collecte que la diffusion d'une information de qualite axee sur Ie
developpement.

2. Les participants exhortent les Etats Africains a faciliter l'acces des DNG et des
groupes de base aux technologies de l'information et de la communication par l'instauration d'un
environnement juridique et fiscal incitatif en ce qui conceme les importations. La
democratisation de l'acces aux systemes et moyens d'information est une des conditions-de de
la garantie de la participation populaire. Les Etats Africains devraient faciliter aux DNG et aux
populations l'acces aux media afin qu'elles puissent s'exprimer et diffuser les nombreuses
initiatives et experiences menees dans Ie developpement a la base.

3. Les participants exhortent les bailleurs de fonds a accorder plus d'interet a la
communication, dimension fondamentale du processus de developpement. Ils devraient appuyer
davantage les ONG et groupes de base dans la mise en place de systemes et reseaux
d'information et de communication.

3
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4. Les ONG doivent aider les populations a valoriser leurs propres moyens de
communication ainsi que leurs reseaux d'echange traditionnels.

5. Entin, les participants exhortent les ONG et les instituts de recherche a etablir
etlon renforcer les bases de collaboration afin que d'une part les intervenants dans Ie
developpement ala base puissent mieux s'approprier les acquis de la recherche, et que d'autre
part les chercheurs integrent davantage les problemes de developpement dans leurs
preoccupations.

FAIT A DAKAR LE 31 JUILLET 1992

LE SEMINAIRE
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L'APPARTENANCE AUN SEXE DONNE

EN MATIERE

D'INFORMATION, DE COl\1MUNlCATION ET DE DEVELOPPEMENT
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par:
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Maitre assistant charge de cours it la Radio
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B.P.30197
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PARTICIPATORY INFORMATION PROGRAMS FOR RURAL PEOPLES

by Mary N'Gechu
African Association for Literacy and Adult Education (AALAE)
Nairobi, Kenya

In 1989/90, Mary Ngechu, a Radio Lecturer from the University of Nairobi carried out
a study to better understand the information needs of rural poor people in two rural districts of
Kenya. Her study revealed two important elements for development workers. First, both poor
rural men and women farmers have limited access to essential information (knowledge, skills,
attitudes, values) related to their daily activities such as farming and livestock keeping.
Secondly, supporting earlier research, Ngechu found that some of the human and media
communication strategies that have been targeted to poor rural communities have failed. She
concludes that both NGOs and Governments must re-evaluate past communication strategies and
their practices and come up with participatory structures and programs.

In addition, this study revealed that poor illiterate rural farmers in general and women
farmers in particular need special attention and focus from communications specialists. This
population has been marginalised by main stream communications strategies and development
workers.

Strategies used are unsuitable to both young and old women. Most strategies failed to
consider culture, farming activities, timing of extension services, and venue of public meetings
among others.

Ngechu's research revealed that small scale farmers were in desperate need of
agricultural information that could help them to increase their crop yield. They were aware of
the role and benefits accrued from an effective communication (extension) system but had no
faith in existing programs which they believed to be discriminatory on the basis of gender,
education, status and material wealth. The people whom she interviewed had never before been
contacted by extension workers or researchers.

This study revealed that males own more radios and listen to more radio programs than
do women. Males members of families control radios and women only have access to them
when the male members are away.

Women farmers are seldom visited by extension workers most of whom are men. When
women were asked to state sources of new information they responded that they never received
information from public meetings (44.2%), posters (71 %), pamphlets (83.6%), farmers training
centers (86.7%), films (90.2 %), television (82 %). These are the very communications channels
mostly favored by donors, NGOs and governments.

7
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One 70 year old female respondent when asked whether she gained new ideas from
posters in the co-operative where she buys feeds and fertilizers said:
"Father, you see (posters) because you are literate. You expect to see something to read, so you
spend time observing the poster. Me, I am illiterate. I never even see them. If you ask me,
I can tell you, I have never seen posters in the local co-operative shop where I buy new seeds
and fertilizer".

This lack of visual literacy extends to the literate women farmers as well. Less that 5%
of female farmers said that they looked at posters.

The study revealed that radio programs could be designed to support grassroots
communications. Nearly 2/3 of the men and 3/4 of the women listened to radio on a regular
basis. Woman said that they would listen to programs which would assist them with farm
output. They would negotiate time with male family members to listen to specially targeting
programs.

Ngechu believes that a well designed radio program could well support information
dissemination among grassroots rural female and male farmers. She is currently conducting a
follow up study to test the viability of radio listening groups to assist woman.

8
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De 1989 a 1990, j'ai effectue une recherche approfondie prenant en compte
l'appartenance aun sexe donne dans deux districts ruraux du Kenya, a savoir Embu et Nyeri.
lis ont ete choisis parce qu'on y trouve tous les climats du monde allant du climat desertique au
climat montagneux pluvieux. On y pratique des cultures sensibles aux temperatures, notamment
les fruits, asavoir les pommes, les poires, ainsi que Ie ble, l'orge, les cultures tropicales, les
legumes, Ie cafe, Ie the, les haricots, les oranges, Ie mais, les cultures semi-desertiques, et on
y eleve des animaux du desert (chevres, chameaux, vaches, etc.).

Cette recherche a pour objectif de determiner de quelle fac;on les cultivateurs et
cultivatrices:

- obtenaient de nouvelles informations dans Ie domaine agricole, particulierement les
resultats des recherches,

- communiquaient entre eux,

- partageaient des informations lires al'agriculture et des messages.

Le deuxieme objectif etait d'etudier les agriculteurs hommes et femmes:

- leur taux d'ecoute des emissions de radio locales, nationales et etrangeres,

- leur frequence de lecture des revues locales, nationales et etrangeres, des journaux
specialises dans un certain type de nouvelles, des affiches et des journaux,

- leur participation aux emissions locales et programmes de formation, qu'aussi bien les
instructions agricoles locales que nationales denommaient "CENTRES DE FORMAnON DES
AGRICULTEURS" ,

- leur taux d'inscription ades programmes educatifs pour adultes.

Le troisieme objectif etait de determiner dans quelle mesure les cultivateurs et
cultivatrices collaboraient avec les vulgarisateurs locaux, partageaient des informations avec les
agents oeuvrant pour Ie developpement, les ONG, et les pouvoirs publics. Le quatrieme objectif
etait de determiner dans quelle mesure les resultats des recherches dans Ie domaine agricole
faisaient l'objet d'une vulgarisation al'intention des cultivateurs et cultivatrices specialises dans
l'agriculture vivriere.

Un nombre total de 241 agriculteurs (89 femmes et 152 hommes) ont ete se1ectionnes au
hasard dans vingt villages se1ectionnes eux aussi au hasard. Cette technique de 1a selection au
hasard s'etait averee tres utile dans la mesure ou des cultivateurs et cultivatrices qui n'avaient
jamais ete pris en compte par les chercheurs, les agents oeuvrant pour Ie developpement et les
vulgarisateurs risquaient d'etre selectionnes. Ceci etait dO au fait que la plupart des chercheurs
ont tendance aentrer en contact avec les agriculteurs vivant pres des routes. Ils ont egalement

9
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- placee sous Ie controle des cultivateurs,

- economique,

- visant la diffusion des resultats de recherche pertinents et dont les tests se sont averes
probants par Ie biais d'un echange d'informations utile et approprie parmi et entre cultivateurs
et cultivatrices.

Cette recherche a montre que les communicateurs et les chercheurs specialises dans la
communication doivent accorder une attention particuliere aux cultivatrices et aleurs fiUes lors
de l'elaboration des strategies de communication axees sur Ie developpement rural.
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- un systeme de mise en reseau des cultivateurs axe sur Ie developpement,

Le chercheur essaie de determiner dans queUe mesure les femmes peuvent avoir acces
et controler les informations pouvant contribuer au developpement, en rendant plus facile
l'elaboration de strategies de communication endogenes et la transmission d'informations. Les
cultivateurs tant hommes que femmes controleront Ie developpement en utilisant la technologie
de communication ainsi elaboree:

tendance as'entretenir avec des cultivateurs plutot qu'avec des cultivatrices. Ceci est dO au fait
que la plupart des cultivatrices ne se trouvent jarnais dans leurs foyers. Elles sont generalement
occup6es atravailler dans les fermes, les marches ou dans la foret ou eUes vont chercher du bois
de chauffage. Grace a cette technique de selection, les chercheurs se sont adresses a des
cultivateurs particuliers representatifs de leurs semblables. Ce sont eux qui tirent l'integralite
de leur revenu de l'agriculture. Us sont egaux dans la mesure ou leurs fermes faisaient un demi
hectare aun hectare. Ces fermes etaient exploitees par un homme, ses femmes, ses fils et ses
fIUes. Les resultats de Ia recherche se sont averes tres interessants. En premier lieu, cette
recherche a montre que les cultivatrices etaient mises a l'ecart de tous les aspects de
l'information et de la communication. Ceci etait dO au fait que seuls 42 % d'entre elles etaient
instruites. En consequence, les informations transmises par la presse ecrite ne parvenaient pas
a58% des cultivateurs. En second lieu, seules quelques-unes d'entre elles disposaient d'un poste
de radio en etat de fonctionnement. Ceci signifiait que les messages transmis a la radio a
l'intention des cultivatrices ne parvenaient pas ala majorite d'entre eUes. Par ailleurs, les
femmes qui disposaient d'un poste de radio ecoutaient rarement les emissions qui leur etaient
adressees, les postes de radio etant sous Ie controle des membres de la farnille de sexe masculin.
Ainsi, meme dans les endroits ou il y avait un poste, les cultivatrices ecoutaient rarement les
emissions de radio qui leur etaient adressees. Et celles qui Ie faisaient avaient tendance a
ecouter les emissions religieuses. Ce qui etait etonnant, c'est Ie fait que les cultivatrices et leurs
filles ecoutaient rarement la radio, meme quand une cultivatrice possedait et avait Ie controle
d'un poste de radio. Ceci etait dO au fait que les membres de sexe masculin (Ie mari, les freres
et les fils) ecoutaient leurs emissions preferees qui n'interessaient pas la cultivatrice et ses fiUes.
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- ce que les cultivateurs veulent en matiere d'information et d'education.

Ainsi, l'ensemble des emissions constitue une contribution dans la mesure oil elles
transmettront:

- les technologies traditionnelles rurales afin de faciliter Ie partage des connaissances
des agriculteurs parmi et entre eux,

- un modele de developpement, de communication, d'education des adultes, de partage
d'informations au sein des cultivateurs axe sur la participation,

/Lf
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En consequence, l'on peut supposer qu'une emission qui foumirait a l'agriculteur des
informations qu'il souhaite obtenir renforcerait Ie taux d'ecoute.

Par ailleurs, la majorite d'entre elles declare qu'elles sont rarement entrees en contact
avec des vulgarisateurs travaillant aussi bien pour les pouvoirs publics que les ONG. Dne
emission de radio en langue vemaculaire etait Ie souhait de la plupart des cultivateurs.

- l'ensemble des besoins en information et en communication des cultivateurs et
cultivatrices membres des groupes d'ecoute.

Bon nombre d'entre eux ont choisi la radio parce qu'ils l'ecouteraient si on leur faisaient
savoir qu'une emission particuliere leur foumirait des informations appropriees pour leurs
activites, leurs souhaits et besoins.

Les groupes d'ecoute (OER) ont ete choisis en tant que modele necessitant un surcroit
de recherche, en raison du fait que 28% des cultivateurs interroges ecoutaient quelquefois la
radio. TIs lisent rarement la presse ecrite, participent rarement aux emissions locales et se
rendent rarement dans les institutions de formation mises en place al'intention des cultivateurs.

Ceci constitue une experience en matiere de communication et d'echange d'information
dans laquelle les cultivateurs hommes et femmes, etant egaux, controlent leur developpement par
Ie biais d'une technologie de communication inter-active, un groupe d'ecoute. La radio est
utilisee comme un simple vehicule permettant de transmettre des informations et des
connaissances, la competence technique, I'appreciation et les reactions des experts a des
cultivateurs particuliers. lci la radio sera testee afin de determiner dans queUe mesure elle peut
contoumer les vulgarisateurs et transmettre des informations provenant d'un service donne, d'un
agriculteur, d'un chercheur ou de toute autre personne possedant des connaissances ace sujet
au beneficiaire ayant demande ce genre d'informations.
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Pour de plus amples informations concernant la recherche prenant en compte
l'appartenance aun sexe donne, veuillez contacter:

Le Conseil Africain pour la Communication et Ie Developpement (ACCE), sous couvert
de l'Universite de NAIROBI

B.P.30197
NAIROBI, KENYA

L'ACCE a publie un livre sur les methodes de recherche en information et en
communication. Les methodes de recherche sont fondees sur les communications et experiences
enregistrees en Afrique orientale, centrale et australe aI'exclusion de I'Afrique du Sud qui n'est
pas membre de I'ACCE.
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DU CROIX D'UN SUPPORT PRINCIPAL DE COMMUNICATION:

Le Cas du Bulletin de Liaison "ENTRE NOUS"

RODALE INTERNATIONAL ET SON CENTRE SENEGALAIS DES
RESSOURCES POUR UNE AGRICULTURE REGENERATRICE

CRAR-SENEGAL
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A CHOICE FOR SUPPORTING COMMUNICATION:
The Newsletter "Entre Nous"

by Pape Kane Diallo
Senegalese Resource Center for Renewable Agriculture (CRAR)
Thies, Senegal

The CRAR, created by Rodale International (RI), both collects and disseminates
information in the field of renewable agriculture.It works closely with all development partners
to appreciate their experiences and the results of their efforts while at the same time informing
them of each others activities in the field of renewable agriculture.

The Center is initiating programs to assist grassroots organizations with identifying and
solving the problems encountered by rural food producers. The techniques are essentially based
on the research and experiences of the farmers of the sub-region. Its works with rural
communities and the various development actors who support renewable agriculture objectives.
The three components of the program include: research and development, training, and
communications.

To accomplish this, CRAR has created a national information network and encourages
better collaboration between national and international information networks.

The communications program was established to improve the circulation of information
and to facilitate good information exchange to support the aims of renewable agriculture.

Services provided by the communications program include:publication of an annual
directory, (also is also available on computer), dissemination of information brochures,
production of a newsletter, facilitation of information exchange between electronic networks, a
documentation service, and training.

Analysis: The principal support requires the following characteristics; production of
research based materials in a language comprehensible to all; personnel must be able to engage
both rural people and researchers; personnel must be able to provide a good translation service;
researchers who are in contact with rural people and provide them with a platform from which
to be heard; regular feedback; awareness of the material constraints in rural milieus and respect
the role of facilitators who work there.

The entire program is based on the newsletter which is named "entre-nous" in keeping
with the idea of sharing information. This bi-monthly newsletter is limited to 8 pages to assure
that it will be read by development personnel. The use of color and layout are intended to
encourage the reader.This newsletter is the principal support of the communications program and
500-750 copies reach the 265 subscribers.

15

17



The objective of the newsletter is to share experience and results of field work and
research in the field of renewable agriculture. The newsletter is a simple and viable tool which
encourages development players to share their message with others. The major concern is
keeping information simple and available to all readers regardless of their capacity.

However, problems remain to be addressed such as national languages, the difficulty in
providing in-depth information, a newsletter that is intended as an information and not a
communication tool and the need for network members to meet and discuss on a regular basis.
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RODALE INTERNATIONAL AU SENEGAL

QUELQUES REPEREs

L'Institut Rodale est une organisation americaine, etablie aEMMAUS en Pennsylvanie
(USA). n est compose d'un centre de recherche et d'une division internationale ayant pour but
de promouvoir l'agriculture regeneratrice.

Rodale International (RI), ONG americaine abut non lucratif, branche de la Division
Intemationale, a ere creee en 1985. Elle beneficie de son experience (Centre de Recherche et
Agence de presse de l'Institut). Son but est d'appuyer les communautes de base aconcevoir,
tester et mettre en pratique des techniques regeneratrices appropriees, avaloriser leurs ressources
et leurs capacires internes pour une prise en main effective de leur propre developpement. La
division intemationale de l'Institut essaie de rendre plus effectif l'echange d'informations et
d'experiences dans Ie domaine de l'agriculture regeneratrice.

PROBLEMATIQUE

- degradation progressive de l'environnement des pays du Sahel,

- baisse de fertilite des sols, et de degradation du couvert vegetal,

- utilisation abusive des ressources naturelles,

- erosion hydrique et eolienne,

- faibles ressources du paysan moyen,

- croissance demographique non maitrisee,

- mauvaise circulation de l'information d'une maniere generale.

PROGRAMl\1E

Rodale International est en train de mettre en pratique differentes techniques tout en
favorisant une participation active des populations de base aussi bien dans l'identification des
problemes que dans la recherche des solutions. Ces techniques sont essentiellement issues de
la recherche et d'experiences v6cues par des agriculteurs de la sous-region. Elle a elabore un
programme impliquant non seulement les communautes rurales, mais aussi les differents acteurs
du developpement, convaincus des potentialites de l'agriculture regeneratrice. Deux objectifs
principaux ont ete definis:
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1. developper des techniques de conservation des sols et des eaux,

2. ameliorer la fertilite et la productivite des sols en integrant l'elevage al'agriculture
et en encourageant une meilleure gestion des ressources naturelles.

Le programme a trois composantes:

- la recherche!developpement,
- la formation,
- les communications.

ACTIVITEs

Conservation des eaux et du sol:
- mise en place d'ouvrages anti-erosifs
- formation

Integration agriculture!elevage:
- mise en place de cultures fourrageres

fenaison
techniques d'embouche
amelioration du fumier
compostage
formation

Agroforesterie:
- cultures en couloir
- association de cultures
- criblage legumineuses
- formation

LES COMMUNICATIONS

CRAR-Senegal gere une structure de collecte et de diffusion d'informations. Cette
structure est ala disposition des divers protagonistes du developpement pour faire connaitre leurs
experiences, leurs resultats, et s'informer sur les activites de recherche et de developpement des
uns et des autres.

Pour cela, les objectifs suivants ont ete etablis:

- etablir un reseau national d'echange d'experiences et de resultats avec les acteurs du
developpement,
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- amorcer une liaison des reseaux nationaux et internationaux d'echange d'informations.

JUSTIFICATION

Le volet communication a ete mis en place pour deux raisons essentielles:

- Ie constat de la mauvaise circulation de I'information,

- la necessite d'une bonne circulation de l'information, inherente ala nature meme de
I'agriculture regeneratrice.

Voici les contraintes dont la resolution devrait fixer sur Ie choix du support principal du
volet communications:

- Ie mauvais acces aux resultats de la recherche scientifique,

- la meconnaissance des experiences paysannes,

- les contraintes technologiques,

- les problemes linguistiques,

- la faible disponibilite d'informations,

- Ie cout des supports de communication.

Maraichage:
- protection naturelle des cultures,
- engrais vert,
- formation, encadrement.

Recherche/Developpement:
- collaboration avec l'ISRA, IITA, SODEVA, ONG,
- recherche participative avec groupements villageois
- projets de developpement.

Communications:
- confection d'annuaires,
- Micro Edition (publication assistee par ordinateur),
- informatique (appui, conseils),
- diffusion de brochures sur des techniques agricoles,
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- bulletin d'information et de liaison,
- service de documentation,
- mise a disposition d'informations obtenues par Ie biais des reseaux informatiques

CARINET et CGNET,
- mise adisposition de personnes-ressources,
- diapositives,
- formation.

Coordination et Reseaux:
- Cellule inter-ONG de Thies (Rodale International),

Conseil des ONG d'appui au developpement/Senegal,
CONGAD,
Reseau Environnement Developpement,
Reseau senegalais d'Agriculture durable,
Reseau sur la Fixation biologique de l'azote-NIFTAL,
Forum international pour Ie Developpement de systemes durables d'utilisation des
terres-INFORUM.

A) Le mauvais acces aux acquis de la recherche:

Dans les stations de recherche, il existe des acquis qui ne sont cependant pas
immediatement appropriables par les producteurs. II y a plusieurs raisons a cela, et en void
quelques-unes:

- les services de vulgarisation des centres de recherche des pays du sud ont rarement
des services de vulgarisation performants,

- les centres de recherche sont d'acces difficile,

- les resultats sont publies dans un style difficilement comprehensible par un lecteur de
niveau moyen,

- la plupart de ces travaux sont en anglais,

- faibles relations entre les chercheurs et la base,

- peu de relations entre les ONG et la recherche.

B) La meconnaissance des experiences paysannes:

- necessite de l'acceptation du principe de l'existence de connaissances positives en
milieu rural,
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- absence de volonte de donner la parole aux paysans,

- reticence des detenteurs de savoir sur une technique aIe diffuser,

- absence de canaux permettant aux paysans de communiquer en-dehors de leur
environnement immediat,

- l'information etant un avoir en milieu rural, elle implique la necessite de garantir un
feed-back profitable al'emetteur,

- multiplication des cas de "recuperation".

C) Les contraintes technologiques:

- les cibles eventuelles disposent de peu de ressources,

- grande disponibilite d'informations au niveau international, mais faible acces au niveau
local,

- les supports existants essayent de traiter de divers themes dans differentes zones
ecologiques (problemes de fidelisation des lecteurs),

- contraintes materielles, economiques et sociologiques a l'utilisation des supports
modernes de communication en milieu rural,

- necessite de considerer "Ie saut technologique" de la communication orale a la video
ou al'informatique.

D) Les problemes linguistigues:

- Ie faible taux d'alphabetisation en milieu rural,

- les problemes de traduction de l'anglais/espagnol en fran<;ais,

- Ie recueil des experiences paysannes et leur diffusion.

E) Le coilt des supports de communication.
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ANALYSE

Le support principal achoisir devrait done avoir un certain nombre de caracteristiques,
parmi lesquelles:

- pouvoir traiter en des termes simples les acquis de la recherche scientifique agricole,

l'organisme qui prendrait en charge la gestion du support devrait avoir un bon acces
au monde rural et aux instituts de recherche,

- ces memes personnes devraient pouvoir assurer un bon service de traduction,

- mettre les chercheurs en relation avec la base en leur donnant la parole,

- garantir un feed-back regulier,

- servir de reference et done etre materiellement conservable,

- assurer une idee de reseau dans la forme et Ie contenu,

- etre financierement et techniquement accessible pour les cibles,

- tenir compte des contraintes materielles du milieu rural,

- tenir compte du role des animateurs de base, et/ou valoriser ce role.

LE BULLETIN DE LIAISON

Au bout de ce processus, Ie principe d'un bulletin de liaison a ete adopte. II a r~u Ie
nom de "Entre-Nous" pour promouvoir une certaine idee de Reseau. Bimestriel, il ne comptera
que 8 pages pour s'inserer facilement dans Ie flot de publications que rel;oivent les personnes
qui s'occupent de developpement. Cependant, la couleur et sa mise en page devraient l'aider
ase particulariser.

"Entre-Nous" est devenu Ie support principal du volet Communications de Rodale
International. Son tirage oscille de 500 a750 exemplaires dont 265 destinataires abonnes.

Le but principal du bulletin est done de faire connaitre les experiences et les resultats
obtenus dans Ie domaine de l'agriculture regeneratrice, sur Ie terrain et en station. Les articles
proviennent de diverses regions du monde mais sont tous orientes vers les potentialites de
l'agriculture durable en Afrique sub-saharienne.
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Ce bulletin est aussi un outil de liaison qui invite les acteurs du developpement aenvoyer
des articles, des photos et des suggestions, afin de les partager avec les autres lecteurs. Le
bulletin se veut un support simple et performant pour tous les acteurs du developpement. Notre
principal souci est d'ecrire pour des lecteurs de niveaux et d'horizons differents.

En matiere de moyens de communication, i1 n'existe pas de support pouvant constituer
une panacee. D'oll la necessite de mettre en place d'autres canaux pouvant combler certaines
lacunes du bulletin de liaison:

- Ie probleme de I'utilisation des langues nationales,

- l'impossibilite de reellement approfondir un sujet,

- un bulletin de liaison, de par son essence, est d'abord un outil d'information et non
de communication,

- la survie et Ie renforcement d'un reseau exige que ses membres puissent parfois se
rencontrer.

n devrait donc etre soutenu par un certain nombre de supports:
- brochures, annuaires, livrets,
- photos, diapositives et posters,
- seminaires paysans.

Pour les sources d'information de "Entre Nous" et ses cibles, veuillez vous reporter au
graphique en anglais.
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LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Par:

Aziz Diop Bogon
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INTRODUCTION

J'ai ete saisi par la Direction du CESTI pour faire aux seminaristes que vous etes un
expose suivi de debats sur Ie theme combien important de la collecte et du traitement de
l'information.

Journaliste de la presse ecrite, j'ai accepte volontiers de vous parler du theme qui est,
si j'ose dire, la premiere lettre de l'alphabet du journalisme. J'ai ete aussi frappe par votre
noble mission d'encadrer, de suivre et meme d'impliquer les populations rurales dans un
developpement participatif de vos pays respectifs.

Votre mission est aussi celle du joumaliste africain. Elle n'est pas de tout repose Elle
est un supplice de jour et de nuit.

Les medias jouent un role de trait d'union entre les citoyens et les autorites; its font
desormais partie de notre milieu ambiant. Curieuses de savoir comment stelabore l'information
dont elles se nourrissent quotidiennement, les populations sont de plus en plus attentives a sa
qualite.

Ainsi, pour plus d'efficacite, les journalistes et en general tous ceux qui vehiculent
l'information doivent favoriser l'elargissement du savoir pour qu'enfin ceux qui obtiennent peu
d'information en r~oivent davantage. n importe dans ce cas de s'efforcer de produire des
messages et des programmes originaux plus conformes anotre identite culturelle et plus aptes
arepondre aux besoins reels et aux aspirations profondes de nos peuples.

L'heure est donc venue pour Ie journaliste de mettre non seulement l'accent sur sa
formation professionnelle mais aussi sur une culture necessaire ason plein epanouissement.

LES QUALrrEs D'UN BON JOURNALISTE

1) la curiosite
2) Ie sens d'observation
3) Ie sens critique

La curiosite, premier critere du joumalistet suppose que Ie journaliste ne doit pas rester
sur place. II doit aller chercher les informations ou elles se trouvent. Une fois l'information
trouveet it doit varier ses sources et les verifier.

Le sens de l'observation et les details viennent ensuite. Generalement lejournaliste, sauf
dans Ie cas du reportage programme, doit faire preuve d'initiative de la recherche de
I'information. A. ce titre, it doit se documenter, lire les joumaux notamment les joumaux
concurrents.
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nne faut egalement pas negliger les receptions, les services de presse et d'information
des ministeres et services diplomatiques, de surete. Une bonne source d'information pour Ie
journaliste consiste egalement au contact avec les personnes bien informees, des informateurs
dans les ports, aeroports, compagnies aeriennes et autres lieux de rencontre.

DEFINITION DE L'INFORMATION

L'information est un renseignement ou un evenement porte a la connaissance d'une
personne? d'un public. Informer c'est mettre en forme, relier tous les elements amettre ala
disposition d'un public. Toute information n'est pas information de presse.

LES INFORMATIONS DE PRESSE

Seules les informations dans lesquelles dominent ala fois l'idee d'emergence (caracteres
exceptionnels des faits) et celle de large difference sont valables pour la presse. Les
informations qui viennent d'arriver, les informations dites fraiches (scoop en anglais) sont
toujours les informations prioritaires. C'est pourquoi en journalisme on va, dans bien des cas,
vers les informations. Mais l'information de presse est differente des rumeurs, des bruits confus
dont la source est difficilement identifiable. Les informations sont destinees aun large public
qui est aussi l'emetteur de cette meme nouvelle.

L'information de presse, nous l'avons vu, est done bien structuree dans un circuit ferme.
Du public, elle retourne au public.

LES SOURCES DE L'INFORMATION

La source d'une information n'est pas unique mais multiple et d'inegale importance. Les
sources selon qu'il s'agisse d'informations r~ues ou d'une information recherchee. Pour la
collecte de I'information, nous pouvons identifier quatre criteres de base.

A. La rarete

Le banal, l'ordinaire n'est pas matiere ainformation. Le journaliste s'interesse au
possible, atout ce qui a un caractere exceptionnel.

B. L'interet pour Ie public

L'information destinee au public doit etre une information qui interesse ce meme
public. Le journaliste, en livrant l'information, doit se mettre ala place du public.
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C. L'importance

L'importance du sujet determine pour une large part Ie travail de collecte du
journaliste.

D. La proximite geographique de l'information

Elle se superpose ou se substitue au crilere de l'interet. En matiere de presse et
pour illustrer l'importance de la proximite geographique ou par Ie meme dans notre jargon de
la "regIe de mot kilometrique".

Nous voyons qu'en matiere d'information, la collecte repose sur l'observation, Ie
discernement et Ie sens critique.

Dans tous les cas, Ie journal doit etre independant de ses sources et ne pas se laisser
entrainer dans ce qu'il est convenu d'appeler Ie piege des institutions (gouvernements, syndicats,
partis politiques, etc.).

11 convient donc, pour eviter toute manipulation, de disposer de plusieurs reseaux
paralleles de diverses sources, pour ne pas etre ala merci d'une seule information.

11 faut aussi signaler que certaines institutions et certains groupements ont l'habitude de
proceder ala retention de l'information ou ason conditionnement.

SELECTION ET VERIFICATION DE L'INFORMATION

Informer, c'est choisir. Ce principe conduit Ie journaliste aoperer une hierarchisation
de l'information collectee dans Ie cadre de la preparation d'un article. Ainsi Ie reporter doit
mettre en exergue les criteres de l'importance pour Ie public, de la rarete de l'information. II
faut egalement jouer les lois de la proximite geographique et effective.

Mais avant toute hierarchisation des informations, Ie journaliste doit voir les informations
qu'il re<;oit, en procedant a un recoupement des sources, ce qui explique la necessite d'une
diversification des sources.

Dans Ie cadre d'un conflit, Ie journaliste doit interroger toutes les parties prenantes au
different, confronter les informations re<;ues. Au besoin, il peut completer les informations
collectees sur Ie terrain par d'autres informations de sources documentaires.

La politique de l'information est definie par la direction du journal en concertation ou
non avec l'equipe redactionnelle. De fait, Ie role de l'information est souvent la traduction de
la volonte des dirigeants de faire tel type de journal plutot que tel autre.
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Le journal r~oit, par les agences et ses correspondants, une masse importante de
depeehes, d'informations, de nouvelles. Le journaliste se trouve donc chaque jour confronte au
probleme suivant: comment faire tenir une masse de nouvelles si importante dans un espace si
restreint. La decision doit etre rapide. Certains faits s'imposent dans Ie journal (la mort du
Pape, un coup d'Etat, un tremblement de terre).

Ainsi, toutes les depeehes seront lues rapidement mais attentivement. Le journaliste
retiendra les faits essentiels, ecartant toutes les nouvelles qui n'interessent pas les lecteurs ou qui
n'affectent en aucune maniere leur vie ou leur bien-etre. Reste ce qui doit passer et qui peut
eventuellement etre utilise. Les nouvelles sont classees par categories ou rubriques:
intemationales, societe, politique, sports, etc.

Les grandes lignes du journal se dessinent alors; Ie choix se fait; il reste aresumer, a
condenser certaines autres entre elles, amettre des sous-titres, des inter et des titres.

Ces nouvelles sont soumises a de multiples causes d'erreurs: la fragilite des temoignages,
certains obstacles economiques ou politiques, les lois sur la presse et l'anonymat presque habituel
du premier temoin du fait, quand il ne s'agit pas d'une depeehe transmise par un envoye spatial
ou un correspondant particulier ayant assiste lui-meme a l'evenement.

Une verification severe s'impose donc. Mais par quels moyens? II y en a deux: la
critique interne et la critique externe de l'information.

Nous verifierons d'abord les nouvelles par la critique interne, c'est-a-dire du texte lui
meme tel qu'il nous est fourni. En premier lieu, la date. Une nouvelle vieille de quarante-huit
heures risque, pour un quotidien, d'etre infirmee ou dementie par une information plus recente.

Ensuite, Ie lieu: si la depeehe vient du lieu meme ou Ie fait s'est produit, elle a plus de
chance d'etre authentique que si elle est distante du lieu de l'action. Exemple: si une depeche
de Conakry annonce un accident a Conakry, elle offre plus de garanties qu'une depeche de
Dakar indiquant Ie meme fait aConakry. Si une revolution en Cote d'Ivoire est annoncee de
la capitale Yamoussoukro, elle est plus credible que si elle provient d'un pays voisin, Ie Mali
par exemple. Quand un fait interessant un pays et surtout si les interets de ces deux nations
s'opposent dans Ie meme temps, il convient de se mefier.

Les nouvelles que nous aurons selectionnees ainsi soigneusement pour I'edition en cours
de fabrication vont devoir subir un nouveau controle avant leur mise au point definitive: Ie
journaliste doit se livrer a un controle permanent par quatre sortes de preuves a sa disposition:

1) Ie recoupement qui controle les faits,
2) la comparaison qui confirme les diverses relations,
3) l'etude de la valeur du temoignage, et
4) dernier ne des controles, celui de l'ecoute radiophonique.
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TRAITEMENT DE L'INFORMATION

1. L'ecriture journalistique

n s'agit de mettre en forme les informations collectees, verifiees et hh~rarchisees

de maniere lisible, c'est-a-dire comprehensible par Ie lecteur moyen. L'ecriture journalistique
ou de presse se resume essentiellement a la redaction des articles. n s'agit d'abord de connaitre
son public, ses centres d'interet, ses choix. Une fois la cible identifiee, on choisit l'axe du
papier autour duquel s'organisent les messages qu'on veut transmettre au public. Avant d'en
arriver a cette etape, Ie journaliste doit se rappeler qu'il doit selectionner et hierarchiser les
informations en commen~ant par celles qui lui semblent les plus essentielles. Dans la redaction
d'un article, un soin particulier doit etre accorde a l'attaque et a la chute.

L'attaque c'est Ie debut de l'article. 11 est question ace niveau de susciter l'interet du
public par une formule, une information tres interessante, un effet de style. En fait, l'attaque
d'un article doit amener Ie lecteur a lire tout l'article.

La chute constitue la fin d'un article: Ie journaliste va chercher aresumer l'impression
fmale qu'il souhaite laisser au lecteur. Autant la chute et l'attaque sont importantes dans la
redaction de l'article, autant l'angle est important dans la construction, la maniere de fa<;onner
Ie message. On pourrait definir l'angle comme la fa~on d'aborder Ie sujet traite. Plus l'angle
d'un article est precis, plus on a de chance d'avoir un contenu informatif interessante Outre
l'angle, la redaction d'un article doit obeir acertains messages bien con<;us qui se transmettent
facilement. La precision, la clarte, la simplicite et Ie style alerte commandent la redaction.

Le journaliste doit veiller afaire des phrases courtes, achoisir des mots courants. II doit
aussi eviter les repetitions, les tournures trop compliquees, les mots savants. Berire simple ne
veut pas dire verser dans la vulgarite, la banalite, la platitude. L'objectif etant d'informer Ie
public sur les evenement qu'il n'a pas vecu directement, Ie journaliste gagnerait aetre concis
dans la relation des faits. II depend bien entendu du genre redactionnel choisi pour delivrer Ie
message. S'il s'agit d'un reportage vecu, Ie journaliste doit se comporter comme un
photographe, raconter avec Ie maximum de precision ce qu'it a vu ou entendu. Dans Ie cadre
du commentaire par contre, il se trouve dans la position de quelqu'un qui veut faire partager ses
idees ou opinions.

FORMULATION DU SUJET

Guide par les principes et criteres pour la bonne redaction d'un article, Ie joumaliste va
s'efforcer de repondre avec la plus grande precision aux questions suivantes: "que vais-je dire
amon lecteur? de quoi doit-il retenir?"

Le bon article tourne autour d'un fait principal, d'une idee. L'attention du public ne doit
pas etre dispersee par la faute du journaliste. Ce dernier doit centrer Ie fait major ou l'idee
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centrale qu'il veut traduire dans son message. Parfois, desjournalistes inexperimentes negligent
cette reaIite. L'exemple qui suit est bien probant. II est tire d'un journal italien.

"Apres s'~tre evade d'un asile psychiatrique, un homme arme d'un pistolet
a ete pris aujourd'hui de folie homicide. II a tue trois personnes et en a blesse
six autres avant d'~tre maitrise. La police italienne a fini par coincer Ie meurtrier
dans Ie centre de Milan... "

Les lecteurs ont dO attendre pres de 30 secondes avant d'apprendre que les meurtres
avaient eu lieu aMilan et non ailleurs.

L'effort de formulation du sujet permet au redacteur de l'article de se clarifier les idees,
de delimiter avec precision Ie noyau autour duquel il va batir son article, de fixer la ligne
directrice de son reportage ou de son argumentation.

S'il s'agit d'un commentaire, il a tout inter~t, pour que son message passe, a eviter la
confusion, la dispersion et la perte de temps. II doit avoir pour ligne directrice d'enoncer
clairement pour mieux concevoir.

PLANS REDACTIONNELS

lls servent a la construction de l'article. Ce sont des techniques utilisees par Ie
journaliste pour faire passer son message. La maitrise du plan facilite la tache du journaliste.
Nous pouvons distinguer plusieurs plans:

1. Le plan chronologique

C'est une technique qui consiste aexposer les faits, les informations, les elements
en partant des plus anciens aux plus recents.

2. La pyramide inversee

C'est Ie plan redactionnelle plus utilise en journalisme, notamment en journalisme
d'agence. Les faits y sont exposes par ordre d'importance. C'est un ordre decroissant. La
methode comporte de nombreux avantages. En effet, ce procede est commode pour Ie
journaliste qui va d'abord commencer son article en donnant les informations qu'il juge les plus
importantes. Pour ce faire, il met au debut ce qu'il aura choisi de plus apte a repondre aux
questions de reference. Ce plan est efficace pour Ie secretaire de redaction, qui peut couper
dans l'article s'il est long par rapport a la place qui lui est reservee dans Ie journal, ainsi que
pour Ie lecteur qui a toute la suite des informations dans Ie premier paragraphe.

3. Le plan demonstratif ou analytique
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n s'articule autour d'assemblage de faits qui s'emboitent dans un ordre logique.
Ce plan est souvent utilise dans les conversations et analyses.

4. Le plan dialectique

Ce procooe de construction epouse les contours de la dissertation fran<taise avec
l'elaboration d'une these, l'expose d'une antithese, et une synthese generale. Ce plan est utilise
dans les grandes enquetes.

5. Le plan historique

n peut etre combine et ala limite se confondre avec Ie plan chronologique. II se
construit apartir des faits, des preuves, et des causes et consequences.

LA DETERMINAnON DES METHODES ET LES LIMITES DE LA COLLECTE

Les methodes se resument pour l'essentiel a l'observation directe, a l'entretien ou
interview, et a la recherche documentaire. A ce stade, il convient de choisir la meilleure
methode, celle qu'il faut privilegier en fonction de l'objet du reportage. II faut aussi fixer les
limites, les cadres de la collecte en fonction de l'objet, mais aussi du plan choisi.

On peut distinguer en matiere de limites:

- les limites de temps. Ace niveau, Ie joumaliste doit savoir combien de temps il
dispose; en fonction de celui-ci seront fixees les heures de rendez-vous, Ie timing du travail.

- les lieux. Le joumaliste doit en effet savoir de maniere precise dans quel champ il
doit circonscrire sa collecte.

- les limites de personnes. n s'agit d'arreter Ie nombre de personnes ainterviewer ou
acontacter, l'echantillonnage des collaborateurs et les informateurs autiliser.

ORGANISAnON ET MOBILISATION DES MOYENS

Une fois ces prealables realises, il reste au reporter de mettre en place Ie dispositif
materiel de reportage, aprendre des contacts, et aorganiser rapidement les lieux avec Ie reseau
de ses informateurs.
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RECOM:MANDATIONS

Une fois Ie sujet defmi, il s'agit de savoir ce qu'on va dire; pour ce faire, il est conseille
au redacteur de jeter sur Ie papier les idees en vrac, les faits, les images qui lui reviennent a
l'esprit, les souvenirs.

En effet, une memoire bien exercee retient et selectionne l'essentiel. Toutefois, Ie
joumaliste doit se referer ases notes pour verifier si sa memoire est fidele ou si ses notes ont
ete bien precises.

LE REDACTEUR DOlT GARDER AL'ESPRIT QU'IL FAUT:

- ecrire pour etre compris,
- se mettre ala place de son public,
- ecrire pour informer.

Beaucoup d'informations s'obtiennent plus facilement, en phase de collecte, si Ie
joumaliste prend la precaution de "descendre" d'un degre au-dessous du niveau ou l'evenement
s'est produit. Exemple: un reporter est charge de couvrir un accident de la circulation qui a fait
plusieurs blesses graves. Dans sa phase de collecte, Ie reporter sera oblige de se rendre a
l'hopital ou ont ete evacues les malades. Son premier reflexe sera d'interroger Ie medecin chef
de l'hopital. Si d'autres responsables sont disponibles, il doit les rencontrer mais pas a tout
prix. .

Toutefois, Ie reporter qui aura contoume I'obstacle devra proceder aux verifications
indispensables de l'information foumie par les agents places a un degre au-dessous du
responsable.

Le reporter ne doit pas "bruler" l'information. On dit dans les salles de redaction qu'il
vaut mieux perdre une information qu'un informateur.

Dans Ie travail du reporter, seull'honnetete paie.

Pour terminer cet expose, retenons qu'informer est la fonction premiere du joumaliste.
II s'agit d'apporter des elements de connaissance inedits, rares ason public.

Que Ie joumaliste sache que l'ecriture de presse consiste a faire des phrases courtes,
simples, avec des mots courants, compris du lecteur moyen, si Ie joumaliste bien entendu
travaille pour un journal populaire. II faut faire attention aux adjectifs et aux adverbes qui
n'apportent rien au sens general mais encombrent souvent Ie texte de lourdeurs. Le journaliste
doit eviter les cliches et les expressions toutes faites. Le journalisme n'est pas du roman ni de
la litterature. Le journaliste doit avoir de la rigueur et la serenite du temoignage historique.
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Le joumaliste qui relate un fait n'est pas semblable al'historien qui decrit l'histoire passee. II
est, a dit Camus, "l'historien de l'instant".

35



I
1
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
t
t
I
I

REPENSER LE DEVELOPPEMENT PAR LA COMMUNICATION

Par:

Fran~ois MILLIS

FormAction
B.P. A-216

Thies, Senegal

76A Montagne St. Job
B.1180 Bruxelles

Belgique



I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
f
I
I
I
t
t
I
I

RETHINKING DEVELOPMENT THROUGH COMMUNICATION

by Francois Millis
FormAction
Thies, Senegal

Over the years much has been said concerning communications and information, most
often from the top down and linked to projects. The emphasis has been placed on the vacuum
of knowledge among peasants and the importance of the trainers knowledge. The peasant is seen
essentially as a passive participant who must be provoked into action.

We are beginning to discover the importance of a concept in which communication is a
process of sharing and discovery which is linked to the horizontal process of communication
among groups of peasants. This form of communication is developing gradually as we become
aware of its impact. It is an approach which recognizes all strata of the population, not only as
beneficiaries, but as full partners in the development process.

Real communication in a relationship is not a one-way street as in traditional information
dissemination. This process requires an equal exchange which is the basis of a true development
relationship.

We often struggle with the problem of power sharing. Development comes from the
bottom and from all of the innovative peasants who are a part of it. It is not the trainers who
develop it but rather it develops of its own accord. This new approach to development proposes
to stimulate communication among peasants by placing a value on their experiences and their
knowledge. Once done, we stimulate the factors of internal change of rural societies, which
favor an expanded concept of development. Rural people are becoming organized, independent
and are building their own structures, by relying on their own strength. This is fundamentally
changing their rapport with authorities, who must now rethink their modes of intervention.

Take, for example, a communications project based on the use of rural radio entitled
"Strategies for Development in the Region of Fantene" in Senegal. This project was undertaken
with the peasants in the region by ENDA-GRAF, a rural radio program DISOO and Radio
Television Senegal.

Consultation with the peasants indicated that radio programs needed to be divided into
three parts; resource management, social organization and exchange with the outside. The
programs were planned, taped and broadcast with the peasants, thanks to a listening committee
which had been created. Generating their enthusiastic participation was one factor of the
development process, but the main objective of the project was to put the peasants in contact
with one another after the broadcasts.
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Our role as developers or guides was primarily to stimulate communication among the
peasants. This support role allowed us to propose new techniques while the peasants remained
at the center of the analysis and were free to decide whether or not our suggestions were
worthwhile.

Through this experience we have learned that rural people have identified many original
ideas which ironically remain at the village level due to lack of communication. Those in charge,
instead of constantly reinventing the wheel, could place more value on the rich sources of local
knowledge. The process of communication takes on its full meaning when it become interactive.
Through the broadcasts the groups make contact with each other, exchange ideas, and are
meeting to restructure their own activities. This process requires a reevaluation on the part of
the authorities who must rethink their position.

Naturally, favoring a bottom-up approach to development presents numerous problems.
Certain hierarchical structures which possess real power in the peasants milieu because they are
the go-betweens between peasants and Northern institutions, have attempted to stop the processus
of adopting these by-laws, thus controlling regional assemblies. They inhibit the initiative of
these grassroots efforts as they do not wish to lose control of the design and management of
projects. This suggests that authorities in the south as well as being a support may also repress
peasant initiatives.

If development is going to allow for new players, authorities must support the
development of peasants whose power is very ill defmed to express their own needs and develop
powers which will lead to a participatory democracy. Must we not rethink the future role of
development workers?
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INTRODUCTION

Toutes les formes de "communication ne sont pas equivalentes. Durant des decennies,
on a beaucoup parle de la "communication-information", Ie plus souvent "descendante" et liee
a des projets de vulgarisation. On y ~ettait l'accent sur les lacunes du savoir paysan et
l'importance des connaissances de l'encadrement. Acette epoque, on considerait qu'il fallait
"animer" Ie paysan, et on voyait essentiellement en lui un acteur passif.

On decouvre de plus en plus l'importance preponderante qu'a la "communication-partage
decouverte" liee a des processus de communication horizontaux entre groupements paysans.
Cette forme de communication met davantage l'accent sur la richesse des savoirs paysans. Elle
s'est develop¢e au fur et a mesure que l'on a pris conscience de l'impact que peut avoir une
approche "a echelle paysanne" qui considere les populations non plus seulement comme des
beneficiaires mais comme des partenaires apart entiere.

Ces deux approches de la communication sont radicalement differentes. Le
developpement de la seconde forme supplantera-t-il un jour la premiere?

En effet, une vraie relation de communication n'est pas asens unique comme dans les
methodes de vulgarisation traditionnelles, mais necessite un echange. Plus on mise sur les
lacunes paysannes --en disant implicitement que seull'encadrement peut les combler-- plus leur
relation s'apparente aune relation sujet-objet. S'il y a un echange sur pied d'egalite, on entre
dans une relation sujet-sujet qui peut devenir a proprement parler une relation de
"developpement" .

UNE PROBLEMATIQUE DE PARTAGE DE POUVOIR

Le developpement vient de la base et de tous les paysans novateurs qui la composent.
Ce n'est pas l'encadrement qui la developpe mais elle "se" developpe. Une nouvelle approche
du developpement propose de dynamiser la communication intra-paysanne en valorisant avant
toute chose les experiences et les savoirs-faire innombrables qui se trouvent au sein du terroir.
Ce faisant, on dynamise les facteurs de changements internes aux societes rurales, ce qui
favorise un developpement endogene. Ainsi, Ie monde rural s'organise, s'autonomise, se
structure en comptant d'abord sur ses propres forces, et change fondamentalement son rapport
avec l'encadrement. Ce dernier, s'il y a veritablement developpement, est tres vite amene a
repenser fondamentalement son mode d'intervention.

Illustrons notre propos par l'exemple.
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UNE ETUDE DE CAS:
UN PROJET DE COMMUNICATION BASE SUR

L'UTILISATION DE LA RADIO RURALE,
"STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DANS LA ZONE DE FANDENE"

\

Ce projet a ete mene avec les paysans de la zone de Fandene, Enda Graf --comme
structure "d'encadrement"-- et de Disoo, emission de radio rorale de la Radio Television
Senegalaise.

Notre regard s'est porte sur trois villages de la zone de Fandene pres de Thies: Poneen,
Ciali, et Fandene (qui est lui-meme une mosaique de villages).

Les paysans de Fandene sont sereres nonnes-catholiques, les paysans de Poneen et de
Ciali essentiellement wolofs-musulmans; ces differences culturelles rendaient l'echange encore
plus fecond.

Toute la region de Thies avait connu une grande secheresse durant les vingt demieres
annees. Les populations avaient vu leur revenu decroitre, les rendements des cultures diminuer
et les difficultes se multiplier. "La vie etait devenue dure pour eux".

Chaque village avait reagi "a sa maniere" aux phenomenes d'appauvrissement generalises
que connaissait la zone:

Ciali avait ete mange par la ville de Thies et s'etait donc converti essentiellement aux
activites du commerce et de la transformation de produits.

Les deux aUtres villages s'etaient specialises dans la production agricole: certains
utilisaient Ie manioc comme haie vive pour proteger les cultures des animaux en divagation (Ie
manioc contient du cyanure), d'autres s'etaient specialises dans la culture du ronier, son
exploitation et sa valorisation (par la vannerie, la menuiserie, etc.).

De nouvelles organisations sociales etaient nees pour faire face aux nouveaux modes de
production. Des marches nouveaux s'etaient aussi ouverts.

Tres vite, la concertation que nous avions avec Ie monde paysan nous a montre qu'il
fallait structurer l'emission en trois parties: la gestion des ressources, les organisations sociales,
et les echanges avec I'exterieur.

Les emissions ont ete structurees avec les paysans et enregistrees et diffusees avec eux
*ils avaient mis sur pied un comite d'ecoute). Leur enthousiasme a lui seul etait deja un facteur
de developpement. Mais l'objectif du projet etait atteint quand, apres diffusion, les paysans
prenaient contact les uns avec les autres.

42

I
I
I
I
1
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
t
I
I
1



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
f,
I

Notre role de "developpeur" ou "d'accompagnateur" etait essentiellement de dynamiser
la communication intra-paysanne; ce role d'accompagnateur nous permettait aussi de proposer
de nouvelles solutions techniques en laissant Ie paysan au centre de la reflexion, libre de decider
si nos propositions valaient la peine.

Ce processus nous montrait deux choses:

1. I.e monde rural fourmille d'initiatives originales mais qui paradoxalement restent
localisees au niveau du village par manque de communication. Plutot que de constamment
"reinventer la roue", l'encadrement pourrait choisir de valoriser d'abord les richesses du terroir.

2. I.e processus de communication prend toute sa force quand it devient interactif. C'est
a-dire qu'a la suite de l'emission, les groupements prennent contact les uns avec les autres,
echangent des idees, se rencontrent et restructurent leurs activites; ceci, par effet boomerang,
impose a la structure d'appui de se repositionner face ades groupements paysans renforces.

Aplus grande echelle, on peut etudier l'experience d'un reseau (Ie RESAD ou Reseau
Senegalais d'Agriculture Durable) qui desirait lui aussi faire de la communication son axe majeur
de developpement pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement.

UNE TENTATIVE D'INSTITUTIONNALISER LA COMMUNICATION
ENTRE LE MONDE PAYSAN ET L'ENCADREMENT:

LE RESAD

L'idee de creer un reseau senegalais d'agriculture durable (RESAD) n'est pas neuve.
Elle s'est concretisee lors de la derniere reunion de l'IFOAM (Federation Internationale des
Mouvements d'Agriculture Organique) a Budapest Oll se sont retrouvees de nombreuses
structures de developpement africaines et en particulier, pour Ie Senegal, Rodale, Aspab et Enda.

De retour au Senegal, ces trois structures ont convoque une reunion de constitution qui
s'est tenue du 14 au 15 juin 1991. Tres vite les 30 membres du nouveau reseau (associations
paysannes, ONG d'appui, structures d'encadrement etatiques, bailleurs de fonds, organismes de
recherches et prives) ont manifeste un tres vif interet pour la communication. Ils desiraient
profiter du "reseau racinaire" tres important du RESAD pour valoriser les savoirs des uns et des
autres et promouvoir la communication entre les membres.

Des la reunion de constitution, on divise Ie reseau en cinq zones ecologiques (Nord, Sud,
Est, Ouest et Centre du Senegal), zones qui representent la diversite ecologique de l'Afrique de
1'Ouest. Chaque zone nomme un coordinateur; trois coordinateurs nationaux sont aussi elus en
assemblee generale.

43



L'auteur de cet article a propose d'ecrire "un projet de communication pour la
valorisation des techniques d'agriculture durable".

Dans ce projet, il s'agissait d'abord de definir une structure et un reglement interieur qui
soient participatifs. Si l'on voulait en effet que Ie reseau ne soit pas bloque ason sommet, il
fallait mettre en oeuvre une structure tres participative qui permette a la "communication de
circuler librementtl et achaque niveau du RESAD de se sentir implique dans Ie projet.

Apres de nombreuses concertations pour la redaction des statuts et du reglement interieur,
des assemblees de zone devaient permettre a la base de defmir elle-meme les projets de
developpement (et principalement de communication) dans lesquels elle desirait s'investir. Les
zones (reunies en assemblee de zone) etaient appelees a definir les programmes de
communication et les outils qu'elles voulaient utiliser (radio rurale, sessions. paysannes de
terrain, films video, etc.).

En d'autres termes, nous cherchions institutionnellement aremettre Ie monde paysan au
centre de son developpement et Ie monde de Pappui asa juste place: celIe d'appui. Ce projet
pouvait permettre de lancer des idees neuves (au niveau des modes d'organisation sociaux, des
formes d'appui technique, des experiences d'agriculture durable a developper, etc.) que les
structures d'appui pouvaient s'approprier. II aurait ainsi servi de lieu de concertation
privik~giee, de "poumon institutionnel" du paysage senegalais.

Naturellement, il y a eu des blocages. Favoriser des processus de developpement
"ascendant" pose de nombreuses difficultes. Certaines structures d'encadrement (qui possedent
un reel pouvoir sur Ie monde paysan puisqu'elles sont un intermooiaire entre lui et les structures
du Nord) ont cherche a freiner l'adoption des statuts, la tenue des assemblees de zone --qui
enracinaient la dynamique dans la base-- car elles ne voulaient pas perdre Ie controle sur la
gestion et la formulation des projets.

Cet exemple est pour nous revelateur du fait que Ie monde de l'encadrement au Sud (c'est
un phenomene qui malheureusement existe aussi dans certaines structures paysannes) peut aussi
bien avoir un role d'appui que de tutelle du monde rural.

Si Ie developpement passe par I'entree en scene de nouveaux acteurs sur la scene du
developpement, l'encadrement pourrait favoriser l'emergence de contre-pouvoirs qui
permettraient aux acteurs paysans, dont Ie pouvoir reste actuellement marginal, de s'exprimer
et de "se developper". Mais ces contre-pouvoirs, indispensables al'emergence de la democratie
participative, se resument en fait aun partage de pouvoir, ce qui est intolerable pour beaucoup.
Peut-etre faut-il repenser Ie rOle du "developpeur"?
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REPENSER LE ROLE DU "DEVELOPPEUR"

Le "developpeur" n'est pas a proprement parler IIacteur II mais "co-acteur" ou
"accompagnateur" du developpement rural. En recentrant Ie developpement sur son veritable
acteur, on peut quitter "la culture de l'assistanat" qui s'est developpee dans de nombreux
villages. Peut-etre s'est-on jusqu'ici trop souvent trompe d'acteur? On a trop fait pour ou ala
place du paysan. Le "developpeur" devrait, a notre avis, envisager son role de maniere moins
interventionniste et plus dynamique.

Les structures d'encadrement (principalement les ONG du Sud) doivent se structurer et
s'organiser Oa communication institutionnelle est un moyen de concertation privilegie) pour etre
mieux a meme d'aider les populations, mais elles doivent sans cesse garder cette ecoute et cette
forme de dependance de la base qui fait leur specificite.

Si la base se prend en mains (en terme analytique on dirait si Ie "transfert" a lieu),
l'encadrement devra sans cesse s'adapter a un partenaire paysan mieux organise et dont la
demande sera mobile, dynamique; c'est pourquoi Ie "developpement reussi" met souvent
l'encadrement dans une situation inconfortable.

Sans cela, Ie monde paysan est "l'otage" du developpement institutionnel des structures
d'encadrement. L'environnement lui-meme est menace parce que les paysans ne s'engageront
pas de la meme fa~on dans un projet qui est a leur image que dans un projet OU ils sont les
manoeuvres agricoles des IIdeveloppeurs-decideurs".

Finalement, "Repenser Ie developpement par la communication II , c'est chercher a creer
des conditions de changement du systeme actuel en favorisant un dialogue sur pied d'egalite
entre les differents acteurs en presence.

Actuellement, les ONG du Sud connaissent les projets "qui marchent" aupres des ONG
du Nord (les projets de protection de l'environnement, de promotion de la femme, de
technologies appropriees, etc.). En meme temps, beaucoup d'ONG du Nord continuent a
presenter une image miserabiliste de l'Afrique pour obtenir des financements aupres de leur
grand public. Des "jeux d'image" tres puissants sont emis par les structures d'encadrement du
Nord et du Sud ou chacun renvoit a son partenaire des images apaisantes pour ne pas desamorcer
la pompe a finance. Seulle paysan, coince dans un rapport de forces qui lui est defavorable,
est IIsans voix".

Ne faudrait-il pas se mettre ensemble autour de la table et que toutes les composantes du
developpement (ONG du Nord, ONG du Sud, groupements paysans) etudient --sous l'oeil attentif
des societes civiles du Sud et du Nord-- les jeux que Ie systeme actuelles oblige a jouer et
cherchent ensemble aen changer pour que chacun puisse pleinement jouer son role?
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Le theme general du present seminaire et les deux objectifs assignes aux participants de
cette rencontre se supportent mutuellement. Le theme lui-meme est formule comme suit:
"Creation d'un Village Global: Support des ONG et Gestion de l'Information et de la
Communication en Afrique". Quant aux objectifs, ils s'enoncent en deux temps:

(a) ameliorer l'approche et la comprehension des participants en ce qui concerne les
defis et les opportunites crees par l'explosion des technologies de la
communication et de l'information al'echelle mondiale;

(b) aider les ONG africaines dans leurs efforts visant aapporter une contribution
decisive ala realisation des politiques et programmes nationaux et regionaux de
developpement.

Dans Ie cadre de reflexion ainsi degage, il est possible de mettre l'accent sur trois
caregories conceptuelles (elles-memes recoupant trois reaIites dynamiques) et qui, ensemble, me
semblent constituer Ie point focal de ce seminaire. Ces trois concepts et reaIites sont:

o les Organisations Non-Gouvernementales
o les technologies digitales (numeriques)
o les societes africaines

Chacune de ces trois entites s'articule en de nombreuses et complexes sous-categories.
Chacune d'elle englobe davantage que ne peut etre dit dans Ie cadre de ce papier ou dans Ie
temps imparti a ce seminaire. Entin chacune d'elle recouvre de vastes faisceaux d'activites
economiques, sociales, politiques, culturelles et intellectuelles. Dans les pages qui suivent, je
m'efforce d'identitier certaines des questions fondamentales basees sur la trilogie ci-dessus. En
mettant l'accent sur les trois notions centrales proposees ace seminaire, Ie papier souligne en
meme temps l'unicire profonde qui existe entre Ie theme et les objectifs de la rencontre de
Dakar.
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Premiere Partie

Le phenomene ONG

Outre les secteurs etatique et prive, lIes ONG ont acquis, aux yeux d'un nombre
croissant d'observateurs, Ie statut de troisieme force motrice du developpement en Afrique.
Cependant, un tel role pourrait n'etre qu'un voeu theorique ou au mieux une generalisation
prematuree. En tout etat de cause, il reste a prouver d'un pays al'autre, d'une region a I'autre.
En attendant, l'entree de plein pied des ONG comme collectifs actifs dans Ie combat pour Ie
developpement, ne saurait qu'etre benefique aux pays africains.

lei il est difficile de resister ala tentation d'ouvrir une breve parenthese pour faire une
remarque cursive sur la nature meme du nom generique des groupes et associations a propos
desquels nous sommes reunis en seminaire. L'etiquette Organisation Non-Gouvernementale
et son acronyme ONG frappe par son cachet particulier. EUe denote une formulation negative
et un mode non-inclusif de fonctionnement. II semble que I'expression ONG soit Ie reflet du
besoin et du desir des communautes sociales et de groupes de production de se demarquer autant
que possible. L'appeUation ONG chercherait a contre-balancer Ie role traditionnellement
hegemonique de l'Etat, ou du moins aattenuer sa presence souvent envahissante. Le nom ONG
viserait a etablir une distinction claire entre Ie Gouvemement central et ses ramifications
territoriales, d'une part, et des institutions benevoles operant en-dehors de la structure interne
de PEtat, d'autre part. Dans ce sens, Ie phenomene ONG procede d'une tradition profonde de
solidarite, que l'on retrouve, atravers l'histoire, dans toutes les societes humaines. Car en effet
l'idee d'une concertation suivie, d'un echange d'experiences et du partage d'efforts individuels
et collectifs --au niveau des couches inferieures-- dans Ie but de s'entraider et d'ameliorer les
conditions d'existence, une telle idee n'est ni nouvelle ni recente. Toutefois, telles qu'elles
existent aujourd'hui, les ONG fonctionnent davantage comme des institutions formelles et
bureaucratiques. II s'agit evidemment 130 de systemes calques sur un modele originaire des
industriels. n y a lieu de fermer la parenthese sur la nature du phenomene ONG en Afrique en
posant les questions ci-apres:

o Tel quel, ce modele est-il adapte al'Afrique?
o Dans quelle mesure est-il positif et/ou negatif?
o Quel est acourt et a long terme leur impact reel sur les communautes de

base?

I Les relations entre Ie secteur d'Etat et Ie secteur prive sont encore ambigues et souvent negatives en Afrique.
AIors meme qu'une partie de la societe objecte, parfois violemment, sur ce qui reste de la legitimite de l'Etat post
colonial, Babar N'Diaye, president de la Banque Africaine de Developpement, affirme que "Le developement du
secteur prive doit necessairement corriger la mauvaise gestion des 30 annees ecoulees. Ce n'est pas I'affaire du
gouvernement d'etre dans les affaires". (Cite par Richard Synge, "In Search ofa private sector, " in Institutional
Investor, Vol. 26, No.4, April 1992, p. 113.) Cependant, it faudra du temps et bien des efforts a~ant que
I'Afrique ne batisse un secteur prive competitif et libere des entraves regulatrices de l'Etat.
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Ce sont la autant de points d'interrogation qui reviennent dans Ie debat sur Ie rapport entre les
DNG et Ie developpement des pays africains dans la periode post-coloniale.

Les reponses a ces questions sont loin de faire l'unanimire. Chercheurs et auteurs
soulignent~ et Ia les avantages et les inconvenients des similitudes structurelles et fonctionnelles
entre les DNG africaines et leurs homologues des pays industriels. lci Ie dilemme se ramene
au point de savoir comment les DNG africaines peuvent-elles resoudre les problemes de leur
integration harmonieuse aux realites locales, nationales, regionales et contribuer, en meme
temps, a la creation et au succes d'une voie authentique, c'est-a-dire endocentrique, de
developpement des communautes de base.

Sans tomber dans Ie piege du determinisme technologique, je pense qu'il est vital pour
les DNG de prospecter les technologies digitales pour ce que celles-ci presentent comme des
defis reels certes (etant donne Ie passe africain), mais aussi comme solutions pratiques ou
prometteuses pour l'accomplissement de la mission principale des DNG, a savoir catalyser
l'auto-developpement des communautes de base rurales et urbaines.

Technologies digitales: un Sesame prometteur?

Le terme global technologies digitales designe un ensemble d'activites dotees d'une
incroyable complexite. nest possible toutefois de simplifier cet univers en constante expansion
en l'organisant autour de quatre categories fondamentales:

o recherche et developpement (R&D), fabrication,
o materiel (hardware),
o logiciel (software),
o communications digitales.

Passons-Ies brievement en revue.

(a) Recherche et developpement (R&D), fabrication. Relevent de cette categorie
les realisation inouies de l'industrie micro-electronique, qui reposent sur la conception et la
production de microplaquettes et de pieces toujours plus complexes et plus performantes, grace
a l'utilisation de methodes comme l'integration a tres large echelle (VLSI), l'integration a ultra
large echelle (ULSI), etc. pour la miniaturisation des composants informatiques.

(b) Materiel (hardware), par exemple, l'unicite de traitement central (CPU), les
systemes informatiques ainsi que la myriade d'appareils peripheriques qu'ils controlent.

Ces deux premieres categories sont a tres forte intensite de capital. E1les demeurent
hautement competitives et, des lors, restent pratiquement hors de portee pour les economies
africaines sous-developpees.
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Tel ne devrait pas etre Ie cas cependant pour les deux demieres categories.

(c) Logiciel (software). Jusqu'au debut des annees 1990, ce terme designait
exclusivement les instructions composees dans des langages specialises de programmation
(BASIC, FORTRAN~ LISP, Pascal, C, APL, SmallTalk, etc.). Le logiciel etait alors divise en
deux classes fondamentales:

o logiciels de systeme: UNIX, CP/M, DOS, MacOS, NeXTStep, etc.
o logiciels appliques: tableurs, traitement de donnees, traitement de texte,

communications de donnees, etc.

Cette classification reste encore largement populaire. De fait, les logiciels ainsi mentionnes
continuent d'apporter la principale forme d'intelligence a un materiel (hardware) qui, autrement,
ne serait qu'une pile impotente et "idiote" d'appareils de silicone. Cependant, durant les deux
annees ecoulees, I'acceptation du terme logiciel a ete semantiquement et economiquement
revisee. Desormais, Ie logiciel designe tout ce qui peut etre echantillonne numeriquement et
converti dans l'idiome binaire, qui est la langue natale de l'ordinateur. Une telle extension
terminologique a des implications considerables puisque, a travers elle, Ie logiciel s'impose
graduellement comme Ia commodite supreme du 21eme siecle. II integre des a present des
activites naguere rigoureusement separees (voir Tableau de I'Association de I'Industrle de
I'Information--IIA).2 En somme Ie logiciel represente l'information digitale, qui, dans unfutur
pas tres distant, pourrait etre systematique au point de se substituer a la culture et e la
civilisation tout court. Ainsi conc;u, Ie logiciel emerge comme une source de plus en plus
abondante de profit pour les entreprises informatiques et comme un atout strategique pour les
Etats. Car Ie logiciel a deja transforme la forme et Ie contenu des arts, des sciences et des
professions. Son impact se fait sentir dans des secteurs aussi divers que Ia musique, Ie chant,
la litterature, la peinture, Ie dessin, la sculpture, l'architecture, la photographie, Ie cinema, la
television, la vidoographie, la gestion bibliothecaire, 1a publication des nouvelles, l'edition des
livres, Ie showbusiness~ la telephonie, Ie courtier postal, Ia manufacture, la genetique, Ia
biologie, la medecine, l'agriculture, I'hydrologie, la protection de l'environnement, etc.

(d) Communications

Le materiel (hardware) peut stocker d'enormes quantites d'information digitale
(software), relevant de l'un ou I'autre des domaines enumeres ci-dessus. Toutefois aussi
Iongtemps que de tels tresors sont immobilises et ne sont pas mis en circulation, ils demeurent
virtuellement inutiles. L'information en general, et l'information digitale en particulier, doit etre
communiquee et partagee pour reellement meriter son nom. En ce qui concerne les technologies

2Cet exemple est significatif a plusieurs egards, car bien que ses membres proviennent d'industries abase a la
fois analogique et digitaIe, l'Association pour l'Industrie de l'Information, basee aWashington, D.C., englobe tous
les aspects (hardware, software, communications, entertainment, etc.) de collecte et de distribution de I'information
largo sensu connus de notre epoque. La structure de cette organisation presage aussi de I'evolution decrite ici mais
amorcee depuis quelques annees.
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digitales, l'information est d'autant plus sujette a la mobilit6 qu'elle peut etre reproduite
infmiment sans que les copies perdent la qualite de l'original. D'ou la necessite de creer des
reseaux de communication de couverture differente, locale, urbaine, etendue (LAN, MAN,
WAN), qui s'interconnectent a travers Ie monde. Le nombre de ceux-ci s'accroit
quotidiennement. Ils etablissent une liaison permanente entre les bureaux (irresistiblement voues
al'ubiquite), les usines, les domiciles, les ecoles, les universites, etc. Organisant l'information
en paquets de donnees de taille variable, leurs ordinateurs peuvent "parler" entre eux, soit par
voie terrestre (lignes telephoniques ordinaires ou dediees) soit par voie celeste (satellite). De
la sorte Us peuvent echanger l'information a des vitesses qui defient l'imagination et qui sont
impossibles a egaler par nous autres humains.3 Ces reseaux transportent et communiquent
presque tout: de la simple note de rappel aux rapports volumineux, en passant, entre autres, par
des encyclopedies, les transactions bancaires et financieres, les resultats en laboratoire, etc.

Finalement, de par leur fiabilite et leur rentabilite, les reseaux digitaux de communication
constituent un pOle d'attraction exer~ant une forte pression sur l'industrie informatique pour
l'amelioration des technologies de stackage de donnees. Ils constituent une gigantesque mais
invisible mallIe qui progressivement enserre Ie globe dans Ie fameux Village Electronique
Global, dont il est important de survoler I'historique.

Le Village Electronique Global

Lancee par Marshall McLuhan4 en 1962, cette expression frappante etait censee annoncer
la fin de l'ere de l'imprimerie et de !'invention de Gutenberg. Dans l'esprit de son auteur, elle
signalait Ie debut de la civilisation electronique. Toutefois, en depit de son elegance, la
metaphore sur Ie Village Electronique Global contient des ecueils et des generalisations
mystificatrices (Schrage, 1990).S lci on se limitera seulement aquelques-unes des conclusions
hatives de McLuhan. .

Premierement, Uetait premature al'epoque de faire l'eulogie de la civilisation livresque
et de la culture ecrite. De nos jours encore, et comme en temoigne Ie succes prodigieux de la
publication assistee par ordinateur, il n'est toujours pas reaIiste de faire une telle prediction.

3Vevolution de la performance et du cOlit des modems confirment cette realite. Au milieu des annees 1980,
l'industrie offrait 300 et 1200 bps a I'usager moyen. Aujourd'hui les appareils depassant 2400 et 9600 bps munis de
standards de correction et de compression des donnees col1tent cinq fois moins que leurs predecesseurs de moindre
capacite. Au niveau des compagnies, les vitesses quasi-astronomiques allant jusqu'a. 1 Gbls sont a. l'horizon. Dans Ie
meme ordre d'idees, la dependance vis-a.-vis du reseau telephonique conventionnel (a base de fils de cuivre) peut etre
desormais attenuee par l'utilisation de technologies d'alternatives (commutation de paquets radiophonique, VSAT, etc.).

~arshall McLuhan, 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of the Typographical Man, Toronto.

SMichael Schrage, 1991. Shared Minds: The New Technologies of Collaboration. New York: Random House.
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Deuxiemement, s'agissant des societes africaines, deux inevitables contraintes servent
de rappel a ceux qui seraient tentes d'opter pour la metaphore futuriste sur Ie Village
Electronique Global. McLuhan en effet prenait la lecture et l'ecriture pour des reaIites acquises.
Malheureusement, apres plus de trente annees d'independance, ces deux aptitudes manquent
toujours ala majorite des Africains.

Troisiemement, la metaphore de McLuhan semble ignorer que meme dans les pays
industriels, a faible taux d'analphabetisme fonctionnel, la dactylographie et Ie savoir-faire
informatique (computer literacy) sont des conditions preaJ.ables al'usage competent des moyens
de communication digitale. n se trouve que de nos jours encore la majorite des habitants de ces
pays ne remplissent pas ces conditions.

Comme on Ie voit, l'heure du triomphe universel de l'homo electronicus n'a pas encore
sonne. Elle reste un objectif que contrecarrent des obstacles historiques, socio-economiques,
culturels et politiques. Le paradoxe est que ces haies n'empechent pas par ailleurs Ie progres
irresistible de l'aspect materiel (hardware) des technologies digitales. En attendant, la
communication des donnees depend etroitement --et impose a son tour-- d'une certaine
competence redactionnelle doublee de la familiarite avec l'espace represente par Ie clavier. Ce
qui n'est pas un deft banal car Ie clavier, herite de rere de la machine aecrire, est configure
differemment selon Ie pays, la langue et la culture, et il requiert une bonne formation et une
discipline rigoureuse pour etre exploite de fa<;on optimale.6 Des lors, et comme en temoigne
la popularite croissante du courtier electronique (e-mail) et de la nouveaute prometteuse de
l'edition electronique (e-books) parmi les couches lettrees, Ie code ecrit reste Ie domaine
privilegie de la communication des donnees. Basee sur Ie texte, elle continue de se developper,
inflrmant partiellement la prophetie de McLuhan. Cependant, une telle communaute
informatique exclut d'emblee les masses africaines, qui utilisent plutot 1'interaction audio-visuelle
pour communiquer. Cette situation resume Ie defi que la revolution digitale pose aux ONG
africaines. Comment devraient-elles reagir face aune telle situation?

Les ONG africaines et la revolution digitale

Comme indique ci-dessus, les societes africaines n'ont pas la patemite de la formule
ONG. Elles n'ont pareillement pas participe directement a la genese et a la maturation de la
revolution digitale. Des groupes dynamiques comme les ONG peuvent cependant decider
d'exploiter la flexibilite et la puissance offerte par les technologies digitales. Au cas ou elles
opteraient resolument --et non pas superficiellement-- pour une telle approche, Ie temps, pour
une fois, aura agi en faveur de I'Afrique. Car les couches mobiles de notre continent ont la
possibilite de se saisir de ces nouvelles technologies au fur et amesure qu'elles miirissent. En
effet ces couches ont l'avantage de pouvoir eviter les exces et les errements qui ont marque les

6navid L. Altheide, 1985. "Keyboarding as a Social Form", in Computers and the Social Sciences, Paradigm
Press.
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debuts et I'evolution de l'informatique. Evidemment un tel avantage n'est que potentiel. De
plus, il ne saurait proceder du miracle. Au contraire, il exige des Africains et des ONG, par
exemple, qu'ils agissent resolument dans Ie sens du changement. nleur faudra de l'audace pour
renverser Ie statut quo technologique et pour mettre les technologies digitales au service de
l'Afrique. Dans la poursuite d'un tel ideal, les ONG devront servir:

o de relais efficaces des technologies etrangeres,
o de facteurs catalytiques de l'adaptation de ces technologies,
o de forces innovatrices oeuvrant, de concert avec I'Etat et Ie secteur prive, pour

la creation d'une industrie digitale africaine.

npeut sembler superflu d'insister sur la necessite d'agir de fa~on concertee. On reiterera
ici toutefois cet imperatif car seule la solidarite active peut conduire ades resultats positifs face
aux mythes inhibiteurs --comme celui de l'arrieration technologique de l'Afrique-- qui
encombrent Ie chemin.

L'Afrique est-elle technologiquement arriert~e?

Pour mieux comprendre la portee de cette question, il convient de la placer dans la
perspective du traitement de la technologie dans Ie passe en Afrique. Les experts de tous
horizons (anthropologues, historiens, economistes du developpement, sociologues, etc.) n'ont
eu cesse, au cours des decennies ecoulees, de s'interroger sur les courants technologiques
(exogenes ou endogenes) qui ont traverse l'Afrique. De toutes les questions abordees, aucune,
en dernier ressort, n'est aussi embrouillee et tendancieuse que celIe sur la pretendue arrieration
technologique du continent africain. Pourquoi, se demande-t-on, des technologies repandues
dans d'autres parties du monde n'ont-elles pas pris racine en Afrique? Certains auteurs (Austen
& Headrick, 1985f blament les elites dirigeantes, qui isolent, enclavent et monopolisent ou
confisquent aleur niveau l'utilisation des technologies de pointe (locales ou importees). Ainsi,
au lieu d'encourager la propagation de ces technologies au sein des couches sociales
productrices, Ie pouvoir en place aurait choisi plutot de les confiner ades usages de prestige et
ala raison d'Etat. Bien que les remarques faites par Austen & Headrick soient fondees, les
deux auteurs survolent cependant Ie fait que dans toute societe, les nouvelles technologies
(qu'elles soient empruntees ou inventees localement) sont rarement ouvertes. Au contraire, elles
sont toujours jalousement controlees, c'est-a-dire fermees a l'acces public.8 Leur divulgation
et leur popularisation sont generalement Ie resultat de la pression exercee par les groupes non
dirigeants sur la classe (ou groupe) au pouvoir. C'est en tout cas par un tel processus que la

7Austen, Ralph A. & Daniel Headrick, ~The Role ofTechnology in the African Past, ~ in African Studies Review,
Vol. 26, Nos. 3/4, Sept./Dec. 1983, 163-185. -

SOn peut citer I'ecriture, dont Ia maitrise a toujours fait I'objet d'une contestation entre groupes sociaux, ou encore
de l'imprimerie, qui vit Ie jour en Coree feodale mais ne se repandit que bien plus tard en Europe, sous I'impulsion d'une
bourgeoisie opprimee par la meme feodalite.
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micro-informatique a vu Ie jour aux Etats-Unis d'Amerique apres que des bricoleurs et ~es
amateurs soient parvenus a arracher les secrets de l'informatique centralisee des mains de l'Etat
federal et des compagnies multinationales.

Pour illustrer les reflexions precedentes, je soumets donc dans la seconde partie de ce
papier une proposition, un plan sommaire sur la technologie multimedia. L'objectif vise a
travers cette proposition est de sensibiliser et d'encourager les ONG a se placer a l'avant-garde
du developpement de logiciels educatifs, liberateurs et, en verite, potentiellement lucratifs.

Deuxieme Partie
ONG africaines et Logiciels multimedia

II serait inapproprie de vouloir traiter iei des complexires inherentes au couple de termes
analogique vs. numerique (digital). On se contentera seulement de souligner qu'ils
appartiennent a des paradigmes seientitiques et techniques differents dont Ie paradoxe est qu'ils
s'excluent et se completent tout a la fois. Est analogique tout ce qui n'est pas numerique, et
vice-versa. Chronologiquement l'analogique precede Ie numerique dans l'histoire du progres
humain. L'analogique accepte les nuances et les etats intermediaires; Ie numerique, lui, opere
sur la base de la discretion, ne tolerant aucune transition dans son systeme de compte binaire,
qui commence a 0 et tinit a 1.

Closons-Ia l'enonciation de ces truismes pour rappeler que la technologie analogique
(extraction de matieres premieres animales, minerales et vegetales, industrie lourde, chimique,
pharmaceutique, industrie legere, etc.) n'a que tres peu servi les soeietes africaines. Massive
et difticile amanier, exclusive et couteuse, elle n'a conduit qu'a une industrialisation symbolique
du continent. Pis, elle favorise l'elargissement du fosse entre l'Etat africain de lettres et les
populations orales africaines (tant urbaines que rurales). Cet ecart est aujourd'hui a la fois la
cause et la consequence de disjonctions et de malentendus entre les politiques gouvemementales,
les programmes d'assistance bi- ou multilaterale, d'une part, les valeurs et l'experience
historique de societes africaines pluriethniques et multilingues. En consequence, des decennies
d'economie du developpement se traduisent de nos jours par Ia deterioration des conditions
d'existence et la persistance de tensions sociales generalisees.

Comme indique plus haut, jusqu'a une periode recente, Ie Iogiciel etait Ie domaine
exclusif de programmeurs specialises dans la conception et Ie developpement d'applications
scientifiques, techniques, bureautiques, professionnelles modemes. Resultat: les efforts de
Iaboratoires de ces experts et d'autres pretres de l'informatique ont donne naissance aux tableurs,
au traitement des donnees, au traitement de texte, au CAD/CAM, etc. Ces applications
constituent Ie fondement des deux premieres decennies de la micro-informatique. Cependant,
la technologie digitale evolue graduellement au-deIa des limites de Ia typographie, des
spreadsheets et du graphisme. Elle cherche a inclure desormais les types de donnees dites
dynamiques et atemps variable, c'est-a-dire Ie son et l'image mouvante. Connue sous Ie nom
de multimedia cette evolution ouvre a I'Afrique des perspectives sans precedent. Le multimedia
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digital cree en effet de nouveaux modes d'expression et de communication. n rend possible
l'integration du savoir-faire moderne avec les valeurs et les normes traditionnelles ainsi que les
reaJ.ites concretes de l'Afrique contemporaine. Le multimedia digital offre potentiellement des
moyens d'impulser la participation des communautes de base aux politiques et programmes de
developpement.

Dans ce qui suit done, j'ebauche un plan d'utilisation de la technologie multimedia pour
la recherche de modeles de visualisation et de dissemination de ressources informationnelles et
de bases de connaissances culturellement adequats et significatifs pour les communautes orales
africaines. L'approche liminaire proposee ici aux ONG devrait conduire a la fabrication de
prototypes dans lesquels les communautes paysannes notamment interviennent tout a la fois
comme donneuses et comme receveuses d'information: socio-economique, technique,
scientifique, culturelle et politique.

Par ailleurs, un tel plan est rendu necessaire aujourd'hui d'autant plus que les pays
africains ne peuvent pas supporter les couts eleves decoulant des multimedia analogiques, qu'il
s'agisse des mass-media (television, radiodiffusion) et de leur infrastructure aforte concentration
de capital ou de l'industrie cinematographique requerant des couts de production en milliards de
devises. Le plan propose ici opere donc resolument un depart paradigmatique de la technologie
analogique vers lila puissance du microcosme".9 11 s'appuie sur la micro-informatique, qui
devient de plus en plus performante et de moins en moins couteuse. 11 recommande l'utilisation
judicieuse d'outils compacts et portatifs de cette industrie pour degonfler une fois pour toutes
Ie mythe de l'arrleration technologique de l'Afrique. Les ONG peuvent employer ces
instruments fiables dans Ie cadre rural meme. Du coup, elles se feront les apotres de
l'evangelisation informatique et de la revitalisation des communautes africaines de base.

Aujourd'hui, les systemes informatiques et les reseaux de communication de donnees
operant en Afrique traitent presque exclusivement de l'information abase de texte redigee dans
des langues etrangeres (fran«;ais,' anglais, espagnol). Ce faisant, ils refletent les fonctions
imparties aleurs homologues des pays industriels et des IIanciennes II metropoles coloniales. Le
destin qui guette une telle pratique de la technologie digitale en Afrique est celui de
l'enclavement denonce plus haul. Face a l'analphabetisme dominant, une telle politique est
inadequate et ne resout que les besoins des elites. Le plan suggere ici prend Ie contre-pied de
cette pratique mimetique. La premisse fondamentale du plan est que les societes africaines
fonctionnent comme des mega-systemes logiciels. Le plan avance l'idee que l'heritage africain
vivant et multi-seculaire s'accommode parfaitement de la revolution digitale. Les deux ne
s'excluent pas. Au contraire, elles s'accordent et peuvent se supporter mutuellement.

90eorge Gilder, 1989: Technology and Economy. Cambridge University Press.
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Methodologies pour un logiciel multimedia

A elles seules l'acceptation et la volonte des ONG africaines d'investir leurs ressources
ne suffrrait pas pour la reussite de la strategie suggeree ici. II faudrait incidemment adopter une
methodologie appropriee de recherche et de developpement de logiciels multimedia. Une
approche par laquelle les communautes de base joueraient Ie role de partenaires et de consultants
collectifs. Investies d'un tel statut, les communautes de base pourraient contribuer a la
realisation du plan multimedia. Elles interviendraient, par exemple, pour en aider aexpliciter
Ia hierarchie entre Ies donnees, I' information, et Ie savoir. En effet, les membres
culturellement com¢tents des communautes de base sont bien places pour evaluer et se
prononcer sur la veracite des donnees, la validite de 1'information et l'adequation des
connaissances ainclure dans Ies documents multimedia. Leur input est vital pour permettre de
visualiser la dissemination des idees et des methodes modernes de production a travers la
formation, l'instruction et l'education pour Ie developpement. Pour renforcer leurs liens avec
les communautes de base, les ONG devront prioritairement utiliser les langues locales et d'autres
systemes de communication indigenes. De tels outils sont irrempla~ables pour integrer Ie savoir
faire moderne (gestion des ressources energetiques, aquatiques, forestieres, maritimes, du sol,
developpement de la sante publique, production, stockage et distribution de produits alimentaires,
etc.) ases equivalents africains traditionnels. En utilisant Ie repertoire culturel des communautes
de base comme fondation et cadre dynamique de reference, Ie plan pour les logiciels multimedia
pourra fusionner la technologie moderne avec les normes culturelles africaines de production,
qui souvent melangent Ie sacre et Ie seculaire, Ie spirituel et Ie tempore!.

Equipement et logistique

Du materiel micro-informatique capable de traiter les symboles ecrits, sonores et visuels
offre l'equipement requis pour la realisation de ce plan. 'A travers un nombre croissant de
realisations, Ie traitement digital des signaux (DSP) est en train d'abolir Ie cloisonnement
conventionnel entre les telecommunications, l'informatique et les mass-media. Des micro
ordinateurs bon marche existent avec une configuration DSP. Dans ces systemes, l'unite de
traitement central (CPU) est assistee par des co-processeurs specialises, l'un dans Ie son, l'autre
dans l'image, un troisieme dans l'entree/sortie (input/output), etc. Dotes de microplaquettes
DSP, ces micro-ordinateurs et stations de travail ont aujourd'hui meme la puissance requise pour
echantillonner les donnees audio-visuelles, generalement exigeantes en bande passante. En
conjonction avec des logiciels specialises disponibles sur Ie marche, ce type de materiel peut
servir de laboratoires mobiles assez performants pour transformer en donnees binaires les signes
et symboles multi-culturels et multilingues. Une fois assuree la conversion du signal analogique
continu en unites digitales discretes, celles-ci peuvent etre organisees et manipulees al'infini.
Pour parachever leurs efforts, les ONG devraient explorer l'etablissement de reseaux satellites
it terminaux de tres faible aperture (VSAT). Cette technologie de communication leur
permettrait de partager idees et experiences relatives au progres de leurs multimedia respectifs.
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Importance du plan multimedia et resultats probables

L'importance du plan multimedia ebauche ici decoule du fait que les pays africains ne
devraient plus servir de reservoirs de matieres premieres, ni continuer a sevir sous l'economie
de subsistance. fis doivent chercher a devenir membres a part entiere de la "virtuelle"
organisation des pays exportateurs de bits (OPEB), qui est l'autre nom, plus concret, pour Ie
village electronique global d'aujourd'hui.

Les ONG peuvent deriver plusieurs avantages de l'application d'une strategie
informatique tournee vers Ie logiciel multimedia. Parmi eux, notons les aspects suivants:

o avec l'equipement micro-informatique decrit ci-dessus, les ONG auront une
autonomie dans la production de documents multimedia;

o les ONG pourraient developper et enregistrer sur CD-ROM les resultats de leurs
efforts;

o avec la numerisation inevitable des communications (television, radiodiffusion,
enseignement, e-mail, etc.), les ONG seraient pretes afournir la programmation
adequate des mass-media du 21eme siecle;

o les documents multimedia offrent une integration souple de l'information ecrite
et audio-visuelle pour soutenir les politiques africaines de developpement.
Essentiellement, Ie projet multimedia indique l'une des voies a suivre pour
transformer Ie paysage africain pauperise en centres de production et de
prosperite;

o la strategie de logiciels multimedia offre un terrain fertile pour Ie dialogue de
toutes les parties concernees par la "modernisation" de l'Afrique. Ce faisant elle
pourrait contribuer a combler l'ecart entre elites et communautes de base,
reconcilier les groupes hostiles, et aplanir les tensions sociales.

En guise de conclusion

Les ONG africaines ne peuvent se permettre Ie luxe de retracer et de repeter les phases
qui ont caracterise l'evolution de l'informatique. Un tel exercice serait futile et ruineux. n
s'agit done pour les ONG de se depasser en depassant les lacunes et les limites artificielles
imposees --par I'appat du gain-- a la technologie digitale. 11 leur faut chercher a sauter les

etapes. Elles peuvent Ie faire en se detournant du marketing d'arriere-garde et du mimetisme
qui affligent l'informatique en Afrique. En exploitant leur position privilegiee, qui les place au
point de rencontre de l'Afrique traditionnelle et de la technologie digitale de l'information et de
la communication, les ONG peuvent mettre en oeuvre cette proposition de logiciel multimedia.

59



La revolution micro-electronique et sa composante Iogicielle donnent a l'Afrique I'avantage de
devenir un "computerless computer continent", pour utiliser la formule paradoxale de Rappaport
& Haveling,10 c'est-a-dire un continent informatise sans industrie de materiel (hardware)
informatique.

l~ppaport, Andrew S. & Samuel Haveling, 1991. -The Computerless Computer Company, - in Harvard Business
Review, 69 (4), pp. 69-80. L'abstract de leur article controverse affirme: -Building boxes is bad business. Thefuture
belongs to 'The Computerless Computer Company,' the computer company that competes on how computers are used,
not how they are built. The new rules will define this new focus. Compete on utility, not power. Monopolize the true
sources ofadded value; create vigorous competition for enabling components. Maximize the sophistication ofthe value

tklivered; minimize the sophistication ofthe technology consumed. -
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DEVELOPMENT OF A COMMUNICATION NETWORK

by Pauline Akoele Akakpo
African Regional Center for Technology (ARCT/CRAT)
Dakar, Senegal

ARCT/CRAT is an intergovernmental institute created under the auspices of the
Organization for African Unity (OAU) and the Economic Commission for Africa (EECA). The
institute has considerable experience in the field of network communication.

The objectives of the ARCT/CRAT are to assist governments with the formulation of
policy on technical developments based on a needs analysis; create data banks of technical
institutions and specialists; facilitate member states access to technological resources; encourage
members states to work with national organizations in all sectors to enable them to access
appropriate information which they may apply in the development process.

Among ARCT/CRAT's various resources are a computerized information and
documentation center, a telecommunications system with member states, and experience in
network development. Information is exchanged, formally and informally, both with individuals
and institutions.

A network can be seen as a process in which documentation services of various
institutions are put in touch with one another's to better understand each others programs and
services. In this way they can complement one another efforts and work collaboratively in the
process of social progress and development. We are seeing a proliferation of research
institutes.

Computerized communications systems and electronic mail facilitates the work of these
networks. By participating in computerized conferencing systems ARCT/CRAT is able to
communicate easily with member states, Canada, Europe and the United States.

The African Regional Center for Technology System (ARCTIS) is both an information
system and an information network. Its purpose is to promote and support the development and
the utilization of new technologies, especially automated networks, between national institutes
of technology, research and development. Another important role of ARCTIS is to encourage
the technical and industrial development of Africa while respecting and encouraging the
promotion of traditional technology.

ARcns, which covers a good part of the African continent works, with the means at
its disposal to improve cooperation with African Countries.
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1. INTRODUCTION

2. OBJECTIFS DU CRAT

Le CRAT remplit, entre autres fonctions specifiques, celles:

o d'etablir des banques de donnees et d'information sur les institutions et les experts
specialises dans la recherche et Ie technodeveloppement,

Ct
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o de promouvoir l'application dans les Etats membres des technologies de
l'information au benefice des institutions nationales et des organes de base
(groupements foumis, cooperatives paysannes et agents du secteur informel) pour
leur permettre d'acceder a l'information appropriee et de l'utiliser pour Ie
developpement des capacites.

o de faciliter aux Etats membres l'acces en ligne al'information sur les ressources
technologiques,

Dans ce domaine, l'experience du Centre Regional Africain de Technologie (CRAT), une
institution inter-gouvemementale creee sous les auspices de l'Organisation de l'Unite Africaine
(QUA) et de la Commission Economique pour l'Afrique (CCEA) n'est pas negligeable.

o d'assister les gouvemements dans la formulation des politiques S&T, l'evaluation
de leurs besoins, la planification et la formation de strategies en vue de
l'application de la technologie au service du developpement,

Von ne saurait parler de communication sans parler de l'information. Si l'on se retere
a Alvin Toffler dans son celeste ouvrage intitule Le Choc Futur, la memoire de l'humanire,
c'est-a-dire la communication d'une ville aune autre, n'existe que depuis tres reremment si l'on
considere les 50.000 ans d'existence de l'homme sur la Terre. Toujours selon Ie meme auteur,
c'est seulement durant les six demieres vies que les hommes ont pu voir des mots imprimes ainsi
que la grande majorite de tous les biens que l'on utilise aujourd'hui, y compris les technologies
nouvelles de la communication (audiovisuelle, telematique, informatique, etc.). Moyen de
communication speeifique, la documentation traite de communication specifique. Elle traite et
diffuse un certain type de message: l'information scientifique et technique, qui est aujourd'hui
devenue un outil indispensable pour la simple raison qu'on ne peut plus concevoir de recherche
solitaire. La communication en reseaux s'impose de plus en plus.
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3. LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION AU CRAT
ET DANS LES PAYS MEMBRES

A. L'informatique

La croissance de l'information scientifique et technique fait considerer comme hautement
favorable Ie developpement des moyens susceptibles de la maitriser.

La Division de l'Information et de la Documentation du CRAT est bien equipee. Le
logiciel utilise dans Ie traitement des informations documentaires est Ie CDS/ISIS, mis au point
par l'UNESCO. Ceux qui sont utilises pour la communication sont KORTEX COM2 et Front
Door. Le systeme d'information technologique informatise est oriente vers les utilisateurs tant
du secteur public que prive.

Etant donne I'orientation du Centre, les contacts reels avec les Etats membres sont
d'abord assures par Ie biais des reseaux sur la technologie, l'energie et l'alimentation. Dans les
pays membres, les unites documentaires participent aces reseaux, disposent des equipements
technologiques appropries leur permettant d'assurer une bonne gestion de leurs bases de donnees
et de leurs systemes.

B. La telematigue

Les telecommunications et l'informatique sont de plus en plus etroitement liees et elles
permettent la mise en place de reseaux de transport modernes et fiables, indispensables a la
circulation de l'information et aux communications.

L'existence, dans nos pays, d'infrastructures de communication adequates doit faciliter
la liaison entre les unites d'information de divers pays a l'echelle regionale ou continentale. Les
systemes africains de telecommunication souffrent d'un serieux probleme de maintenance. En
fait, les problemes de communication telephoniques deviennent critiques etant donne qu'ils
entravent serieusement la dissemination de l'information scientifique et technique entre les
individus a travers Ie continent. Neanmoins, certains pays africains sont maintenant en train
d'installer des services de transmission de donnees par paquets qui utilisent Ie protocole standard
X.25. 'A ces difficultes il faut ajouter celles causees par la rigidite de certaines politiques
gouvernementales qui ne facilitent guere la communication en Afrique. Des etudes analytiques
critiques doivent etre entreprises de maniere a faire ressortir les faiblesses sur lesquelles se
pencheront les industries de telecommunication. Parallelement, des recherches techniques
doivent etre menees afin d'offrir aux utilisateurs de meilleurs services de telecommunication, car
sans eux il est impossible aujourd'hui de faire des interrogations en ligne de bases de donnees
etrangeres.
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4. ECHANGE D'INFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES REsEAUX

A. Les echanges d'informations s'effectuent au niveau des individus ou des institutions de
maniere formelle ou informelle.

Au niveau individuel, les chercheurs et decideurs arrivent a echanger entre eux les
informations atravers:

o les conversations entre collegues appartenant aux memes associations
professionnelles, lors des rencontres, reunions, seminaires ou colloques,

o les echanges de lettres, de manuscrits, de rapports d'etude ou de recherche, des
publications auxquelles ils sont abonnes,

o les appels telephoniques.

Au niveau institutionnel, d'une institution aune autre, l'echange de l'information utile
se fait aussi bien par Ie biais des appels telephoniques et des correspondances que par les
rapports, les monographies, les CD-ROM, les disquettes et les interrogations en lignes.

B. Un reseau peut etre pen;:u comme un processus par lequel des institutions, des unites
documentaires sont mises en contact, de falt0n a pouvoir apprendre les uns des aUtres,
renforcer leur action, se completer, agir de concert, mobiliser et deployer les ressources
et les energies potentielles dans un but de developpement et de progres social.

De nos jours, on voit proliferer des reseaux de recherche dans toutes les disciplines du
savoir prenant en compte la documentation de leurs membres: individus ou institutions.

Les systemes de communication par micro-ordinateurs (computermediatedcommunication
systems - CMC) et Ie courrier electronique facilitent Ie travail en reseau. Citons l'exemple des
systemes de conference par ordinateur (COSY) et les systemes d'interrogation en ligne de bases
de donnees. Le CRAT est membre de plusieurs reseaux de ce type tels que COSY (Canada),
Telesystemes QUESTEL, ESA; European Special Agency (Rome) et DIALOG (Californie).

Les CMC recouvrent essentiellement deux choses. D'une part la communication
d'ordinateur a ordinateur via Ie systeme international de telecommunications (ITS): cette
messagerie ou echange de donnees est la messagerie electronique (E-Mail). D'autre part, les
CMC signifient Ie partage des ressources, un ordinateur pouvant acceder ades programmes ou
bases de donnees d'un ordinateur distant. Pour acceder aux CMC, i1 faut un telephone, un
micro-ordinateur, un logiciel de communication et un modem pour convertir les donnees binaires
de l'ordinateur en signaux analogiques transportes par ligne telephonique et a nouveau
reconvertir ceux-ci en format numerique une fois parvenus al'ordinateur.
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C. Reseaux particuliers d'information

Le Systeme d'Information du CRAT (ARCTIS)

Le Systeme d'Information du Centre Regional Africain de Technologie (ARCTIS) fut
cree dans Ie cadre de I'Atelier du CRAT sur Ie traitement des informations technologiques
factuelles et numeriques ayant trait au developpement socio-economique de I'Afrique. C'est un
systeme regional qui beneficie de l'appui du PNUD, du CRDI et des Etats membres. ARCnS
(the African Regional Centre for Technology System) est a la fois un systeme et un reseau
d'information. Son role est de promouvoir et soutenir Ie developpement de l'utilisation des
nouvelles technologies de 1'information, specialement Ie developpement des reseaux automatises
entre les institutions nationales a caractere technologique et industriel et les institutions de
recherche et de developpement. Un autre role non moins important d'ARCTIS est de
promouvoir les echanges d'information qui revetent un interet particulier pour Ie developpement
technologique et industriel de l'Afrique. Cette action prend en compte Ia promotion des
technologies traditionnelles existantes par I'exploitation des informations en rapport avec Ia
technologie alimentaire, la production d'energie et les techniques de traitement et de conservation
des aliments.

Les principaux reseaux d'ARCnS couvrent une bonne partie du continent; tels
qu'illustres ci-dessous, ce sont:

o Ie reseau des services d'information sur les ressources technologiques,
o Ie reseau sur I'alimentation,
o Ie reseau local.

Grace au soutien du CRDI et du PNUD, Ie systeme d'information du CRAT est
aujourd'hui lie a plusieurs sources d'information nationales, regionales et internationales.
Certains equipements du systeme ont ete mis en place dans Ie but de la realisation des priorites
comme: l'etablissement et la promotion des systemes de creation et de gestion de bases de
donnees, Ia collecte et Ie traitement des donnees analogiques et numeriques.

La configuration informatique d'ARCTIS se compose d'un serveur de 760 MO disque
durs, 8 MO RAM et un LAN de 10 stations de travail connectes en reseau, plus un WAN de
20 micro-ordinateurs dans 18 pays membres en Afrique.

RITA (Reseau d'Echange d'Informations en Technologie Alimentaire)

RITA est un projet initie par Ie CRDI et gere par Ie CRAT. Ce projet vise aameliorer
la communication et Ie travail en reseau dans Ie domaine de la technologie alimentaire. En tout,
cinq pays participent ace reseau: Ie Cameroun, Ie Kenya, Ie Maroc, Ie Nigeria et Ie Senegal.
Les objectifs du projet sont:
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o de mettre en place un reseau fonctionnel en matiere d'echange d'informations en
teehnologie alimentaire,

o d'assurer aussi bien la formation en gestion de bases de donnees, en telematique,
dans les systemes de transmission et de communication des donnees automatisees
de l'information,

o de faciliter la circulation d'information en technologie alimentaire a travers les
institutions participant au reseau.

Le projet a ete mis en oeuvre en 2 phases selon Ie niveau des infrastructures existant dans
les pays concemes.

La premiere phase s'est occupe de l'installation des ordinateurs et des equipements de
communication au CRAT, al'ITA (Senegal) et al'Institut de Recherches Medicales et d'Etudes
des Plantes Medicinales (IMPM) au Cameroun. Une liaison a ete etablie entre Ie CRAT et
l'ITA utilisant Ie protocole X.25 via SENPAC. N6anmoins des problemes de communication
existent toujours entre l'institution camerounaise IMPM et les institutions se trouvant au Senegal,
acause de la rigidite des regulations qui gouvement l'utilisation des modes de transmission des
donnees.

La deuxieme phase conceme l'etablissement d'une liaison entre Ie CRAT, Ie KIRDI
(Kenya Industrial Research and Development Institute), Ie FIIRO (Federal Institute ofIndustrial
Research) au Nigeria, et l'IAVH II (Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II) au Maroc.
Le Kenya a installe un reseau de transmission des donnees par paquets a la fin de 1990 et les
tests de raccordement de KIRDI au CRAT ont ete probants.

Seulle cas du Nigeria pose un probleme pour l'instant. Le systeme de transmission des
donnees par paquets (COSIT) du Nigeria n'est pas accessible.

Les differents points focaux du reseau ont mis en place d'importants systemes
d'information dans Ie domaine des sciences et technologies alimentaires, avec des travaux de
Recherche et Developpement (R&D) en cours dans les domaines suivants: chimie, biochimie,
microbiologie, biologie, conception technique d'equipement de traitement des denrees
alimentaires, methodes traditionnelles de transformation des aliments. Les informations sont
cOllectees et traitees au niveau de chaque point focal, puis communiquees au point focal central
(CRAT) pour d\~ventuelles recherches en lignes par les membres du reseau.
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5. CONCLUSION

A. 1'heure actuelle, !'information est un facteur determinant du rythme du changement
social et economique. Pour profiter au maximum de l'experience des autres, Ie travail en reseau
devient une necessite. nfaut donc regulierement se poser des questions telles que les suivantes:

o qui d'autre travaille dans mon domaine?

o que font-ils?

o leur activite vient-elle en surcrott ou en complement de nos propres efforts?

o interviennent-ils de la meme maniere que nous ou autrement?

o de quelles ressources ou equipements disposent-ils?

o dans quel environnement travaillent-ils?

Dans ce cadre, et pour ce qui Ie concerne, Ie CRAT oeuvre, par les moyens dont il
dispose, al'amelioration de sa cooperation avec les pays africains.
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TECHNOLOGY AND COMMUNICATION NETWORKS

by Fountiere Bamba
Groupement de Recherche d'Application Techniques (GRAT)
Bamako, Mali

In order to defme a global strategy for a communications policy it appears necessary to
first improve information management among African NODs. This requires a clarification of
communication needs but also the need to clarify existing resources and identify what must be
created.

GRAT, a Malian NOO, has established an Information and documentation center which
contains research information, reference books, and background documents. This collection of
documents addresses a broad range of development players needs. ORAT strives to distribute
in a timely manner all available information.

The idea for the Center came from the founding members of GRAT who realized the
importance of becoming better informed as to developments around the world. While analyzing
the diversity of its involvement in development its role in the transfer of appropriate technology
became clear.

The establishment of a library was not sufficient to meet its obligations at the national
and international level, thus during the Annual General Meeting in June 1992, the idea of a
Documentation and Communications Center was developed.

To meet the demands for all the information required to support applied research, we
have launched a newsletter which will be published three times yearly, to exchange information
on appropriate technologies. Need may influence the frequency of this publication. We have
emphasized the importance of the library equipment and its management for it is on this that we
will build our documentation network which will be connected with other documentation centers
throughout the sub-region.

GRATis presently seeking financial partners to support this project. Our strategy is to
become self sufficient once we have become established ~ith outside financial support.

Experience has shown that even when local networks exist, they either function badly or
not at all, because they fail to collaborate with grassroots organizations. This absence of
coordination between NGO networks works against their efforts in the field. Their seminars and
workshops constitute a fundamental building block with which they can accomplish their
objectives.
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I. INTRODUCTION

n va sans dire que les deux mots information et communication vont de pair. Dans un
contexte general, on ne peut pas informer sans communication ni communiquer sans information.
Cependant on peut faire de l'information sans arriver a etablir une veritable communication.

La defmition d'une strategie globale pour les politiques et instruments de communication
s'avere necessaire pour ameliorer la gestion de l'information entre les DNG africaines. Ceci
necessite une defmition des besoins en communication mais aussi leur satisfaction, d'oll la
necessite de creation de structures et cadres pour ce faire.

Pourquoi un Centre d'Information et de Documentation?

Le Centre d'Information et de Documentation joue un role de:

o recherche d'information sur les documents, les ouvrages de reference, les
documents de base ou les documents specialises,

o collecte de documents (ouvrages de reference, documents de base, documents
specialises) satisfaisant les besoins des acteurs du developpement,

o diffusion en temps utile de la bonne information collectee.

ll. CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION DU GRAT

2.1 Origine et etat actuel

Vu la diversite des domaines d'intervention du GRAT dans Ie developpement, sa mission
de transfert de technologies appropriees sur Ie plan national et international, i1 a ete mis en son
sein un centre de documentation.

L'idee du centre de documentation est venue des membres fondateurs du GRAT qui
avaient pris conscience de la necessite de s'informer pour savoir comment les choses evoluent
a travers Ie monde, a travers les documents de tous genres. Pour satisfaire aces besoins, les
membres du GRAT se sont mis a la tache en achetant, en financ;ant et en ecrivant par-ci et par-Ia
pour rassembler des documents. Ce rassemblement a ete fait et continue al'etre de la maniere
suivante:

o apport de documents personnels par certains membres du GRAT,

o achat de documents par des membres du GRAT (generalement remis au GRAT
a titre de don),

o documents des rencontres auxquelles Ie GRATa participe,
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o appui de certains organismes (lIED, GTZ, CTA, Banque Mondiale, OMS, FAO,
Ministere de la Cooperation Franc;aise, etc.),

o abonnement du GRAT a plus de 32 publications periodiques d'information,
directement etlou atravers ses membres.

Le nombre de documents et d'abonnements (revues, bulletins d'information) croissant,
pour ne pas etre egoistes, les membres du ORAT se sont donnes comme mission la mise en
place d'une bibliotheque au service des acteurs du developpement. La bibliotheque fut mise en
place, mais n'accomplit pas sa fonction de servir les acteurs du developpement eu egard adivers
problemes:

o meconnaissance de la richesse de la bibliotheque en matiere de developpement par
Ie public (a nos jours plus de 2.500 documents et plus de 32 abonnements),

o manque de local approprie pour recevoir les clients (lecteurs),

o Ie local de la bibliotheque est aussi utilise comme bureaux par des agents du
GRAT,

o manque de materiel de classement des documents et publications periodiques,

o mise en pile de la plupart des documents, rendant leur exploitation difficile,

o manque d'un documentaliste specialise.

2.2 Perspectives

Vu que ses objectifs sont peu atteints, Ie GRAT dans son ambition de transferer les
technologies appropriees sur Ie plan national et international a mis en place une Cellule
Documentation et Communication lors de son Assemblee Generale (Instance Supreme) en Juin
1992. Les objectifs de cette Cellule sont:

o la diffusion, la vulgarisation et Ie transfert des technologies mises au point par Ie
GRAT ou recueillies par Ie GRAT atravers d'autres partenaires,

o la fourniture des informations aux partenaires du developpement et de la
recherche sur les rencontres d'echanges d'experiences,

o la mise sur pied d'un centre de documentation fiable au service des acteurs du
developpement et de la recherche.

Les activites du programme 1993-97 de la Cellule se resument comme suit:
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En Information:

o lancement d'un bulletin trimestriel d'echange et d'information sur les technologies
appropriees dont la frequence peut etre modifiee au besoin,

o sources d'alimentation du bulletin:

dans chaque numero, une page sera reservee ala presentation du GRAT atravers
ses experiences dans les differents domaines d'intervention,

les articles sur les technologies appropriees au niveau du GRAT peuvent venir des
differentes Cellules ou membres du GRAT ou d'autres structures et personnes
ressources en-dehors du GRAT,

les resumes de seminaires etfou ateliers organises par Ie GRAT ou ayant fait
l'objet de participation d'un membre ou partenaire du GRAT ou collaborateur du
bulletin,

les informations sur la tenue de seminaires et/ou ateliers de formation au niveau
national et international,

toute information necessaire pour faire avancer la recherche appliquee servira a
alimenter ce bulletin.

o l'abonnement sera fonction de l'appreciation de nos lecteurs, du cout de la production et
des moyens disponibles au niveau du GRAT.

En Documentation:

o equipement de la bibliotheque en:

documents (ouvrages de reference, documents de base, documents specialises,
rapports, revues, bulletins d'information, etc.),

materiel (tables de lecture, chaises, photocopieuse, ordinateur pour coder les
documents, fichiers pour classement, etc.),

o gestion de la bibliotheque:

l'exploitation de tout document est permise dans l'enceinte de la bibliotheque,

la permanence d'un ou d'une bibliothecaire pour suivre et veiller sur l'entree et
la sortie des documents qui sera autorisee en consequence,
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creation d'un reseau documentaire avec d'autres centres de documentation.

2.3 Comment rmancer ce programme?

Le GRAT est a la recherche de partenaires financiers pour un appui a son projet de
centre d'information et de documentation. Une strategie sera mise en place de maniere ace que
Ie centre puisse s'autofinancer apres l'appui du ou des partenaire(s) financier(s).

m. CONCLUSION

La formation adequate du personnel pour mener abon port ces activites est indispensable.

La meilleure gestion de l'information et de la communication en Afrique necessite la
creation de reseaux de communication et d'information entre ONG aux niveaux local, sous
regional et regional.

L'exp6rience a montre que meme si les reseaux locaux existent, lis fonctionnent peu ou
meme lis ne fonctionnent pas. Dans les cas ou ces reseaux locaux fonctionnent, lis collaborent
peu sinon pas du tout avec la base. Le manque de coordination entre les reseaux des ONG est
prejudiciable pour leurs actions sur Ie terrain. Les rencontres (ateliers, seminaires, forums)
constituent une base fondamentale de solution a ces handicaps des reseaux nuisant a
l'accomplissement correct de leur mission fondamentale.

Les reseaux constituent des supports de base pour l'echange de documents, de references,
d'informations et de methodes.
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ROLE DES AGENTS CHARGES DE
L'INFORMATION ET DE LA

COMMUNICATION
DANS LES PROGRAM:MES D'ONG:

L'EXpERIENCE DU RADI

Par:

M. Ousmane SOW
Responsable de la communication

RAnI
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ROLE OF NGO INFORMAnON MANAGERS

by Ousmane Sow
African Network for Integrated Development (ANID/RADI)
Dakar, Senegal

RADI which was created in 1985 looks upon development as a global process by which
people put their resources and their knowledge to work to solve individual and collective
problems according to their own cultural values. They want to improve the condition of their
lives in the long term.

Activities carried out by RADI in Mali, the Central African Republic, Guinea Bissau,
Guinea, Senegal, and Burkina Faso are guided by the following components; feasibility studies,
implementation in a participative manner, information and training of grassroots organization
and small producers, and introduction of appropriate technologies. RADI extends an invitation
to the people of the world to become equal partners in solidarity with Africans and the people
of developing countries.

All RADI activities are conceived, developed and implemented with interested parties
through structures which encourage interaction both nationally and internationally.

According to RADIs training policy information and communication should stimulate the
initiative of people. This provides technical support and training which guarantees the follow-up
of activities by the people themselves after the gradual withdrawal of RADI personnel. The
principal is that grassroots groups and RADI staff work towards generating income during one
growing season (6 months). Thus, it is necessary that a good system of information and
communication be established. Everything is centralized with a computerized data-base which
provides monthly feed-back to villagers and calculates their income at the end of six months.

Information from RADI enables grassroots organizations to plan long term production
which reflects targeted markets. RADI informs peasants of current trends, initiates collaboration
among international suppliers and distributors and furnishes personnel with information
concerning the free market.

Literacy experts, sociologists, facilitators, and educators centralize information which is
focused on concepts linked to socio-economic life which are identified by RADI together with
peasant groups. Implementation and organization of projects is the objective of ongoing
communication between RADI and its grassroots partners.

The monthly newsletter "Jef-Jel" provides personnel with a tool in which they can share
experiences in sustainable development from the perspective of their discipline. It is targeted
to reach staff who are less well educated or who do not share a common language. This factor
is also taken into consideration by the information managers.
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Access to information reinforces the participation of both the poorest and specialized
personnel. To participate one must fIrst know in what one is participating. To achieve this
objective information managers must include such information in their work with Northern
partners to make them more aware of grassroots initiatives.
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Le Reseau Africain pour Ie Developpement Intc5gre (RADI) a ete cree en 1985 par des
cadres africains convaincus que la prise en charge par les populations elles-memes, de leur
developpement, est la condition necessaire d'un developpement durable de nos pays. Le RADI
con~oit ce developpement comme un processus global par lequel une population met en oeuvre
ses ressources ainsi que des connaissances renouvelees pour resoudre conformement a ses
valeurs culturelles, ses problemes individuels et collectifs en generant sur une longue periode
un cadre de vie achaque etape superieure.

Les activites menees par Ie reseau en vue d'atteindre cet objectif fondamental, s'articulent
autour des principaux points suivants:

o l'etude de la faisabilitc5, la realisation et Ie suivi dans un cadre participatif de tout
projet de developpement voulu par les populations elles-memes,

o la formation et l'information des associations de base et des petits producteurs
pour leur permettre d'augmenter l'efficience de leurs initiatives et de leurs
activites economiques,

o la diffusion et la promotion de toute technologie appropriee au niveau des
populations de base,

o l'interpellation des populations du monde pour une relation egalitaire et solidaire
avec l'Afrique et Ie Tiers-Monde en general.

Actuellement Ie RADI s'etend au Mali, en Republique Centrafricaine, en Guinee Bissau,
en Guinee Conakry, au Senegal, avec des antennes au Burkina Faso et en Mauritanie.

'A cet effet, Ie reseau s'est donc structure atrois niveaux: continental, national et local.

Au plan continental, un president fondateur, un comite d'orientation et une conference
generale inter-agissent pour definir les objectifs fondamentaux et les orientations.

Au niveau national, Ie RADI met en place un bureau qui travaille en etroite collaboration
avec les populations, les institutions et les organisations interessees par l'action du reseau sous
la supervision d'un comite national d'orientation.

Enfm au plan local, on trouve dans les villages ou intervient Ie RADI, un comite
villageois autonome encadre par une equipe technique pluridisciplinaire mise en place par Ie
RADI.

Toutes les activites menees par Ie RADI sont conl;ues, elaborees et realisees avec les
populations interessees. La realisation des objectifs poursuivis par Ie RADI commande
l'interaction des structures mises en place et leur implication dans tout ce qui se fait aux plans
national et international.
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En raison de sa vocation de reseau, Ie RADI promouvoit et accorde un interet tout
particulier aux concepts de partage, d'echange et de solidarite entre les hommes. Mais pour Ie
RADI les concepts ne sauraient avoir ni une signification ni une portee quelconque, sans une
volonte et une pratique reelles et democratiques de l'information et de la communication entre
les individus et les groupes. Cette conviction est traduite par Ie developpement d'une politique
d'information et de communication qui implique individuellement chaque agent du RADI et
collectivement, l'ensemble du reseau. Cette politique est conduite a trois niveaux:

o entre Ie RADI et Ies groupements aIa base, dans Ie cadre de sa politique de
formation et d'encadrement,

o a l'interieur meme du RADI pour une meilleure communication et circulation de
l'inforrnation entre les agents,

o entre Ie RADI et l'exterieur et vice-versa.

I. L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION DANS LA POLITIQUE
D'ENCADREMENT

Pour favoriser l'auto-promotion des groupements, Ie RADI a initie une forme
d'encadrement contractuelle qui suscite l'initiative des populations tout en leur foumissant un
appui technique et une formation qui puisse garantir la poursuite des activites par les populations
apres un retrait progressif de I'encadrement RADI.

On trouve ainsi, dans les villages, a cote du comite de gestion elu par les villageois, une
equipe technique composee d'un chef de perimetre et de techniciens directement rattaches a la
direction nationale du RADI. L'equipe technique, appuyee notamment par les services de la
coordination des projets et de la formation, est chargee de la formation et l'encadrement
technique des populations en vue de la maitrise des techniques necessaires a la conduite de leurs
activites et de l'autonomisation de leur structure villageoise.

A. un autre niveau, les groupements villageois r~oivent et/ou echangent des informations
de la part de structures specifiques creees au sein du reseau, notamment pour l'appui a la
commercialisation.

A. L'INFORMATION PAR LE SERVICE INFORMATIQUE ET TRAITEMENT DE
DONNEES

Au RADI, Ie principe est que Ie groupement et l'encadrement s'entendent sur la
disponibilite des recettes au bout d'un cycle complet de culture, c'est-a-dire six mois environ.
n est des lors necessaire qu'un bon systeme de circulation de l'information soit mis en place.
I.e chef de perimetre est tenu de recueillir pour chaque investissement (maraichage, embouche,
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boutique ou autre) tout ce qui est depense par chaque membre du groupe ou par tous pour les
besoins de la communaute.

Toutes les recettes, depenses, individuelles et collectives, les niveaux des budgets, etc.,
sont centralises au service informatique et traitement des donnees pour un feed-back mensuel et
la disposition des villageois de leurs revenus au bout de six mois.

Les principaux supports d'echange d'informations sont: bordereaux remplis et tenus au
niveau de comite de gestion, les factures copiees traitees par lTD, restitues et discutes avec les
villageois au cours de rencontres ¢riodiques.

B. L'INFORMATION PAR RADI COMMERCIALISATION

Cette structure travaille avec les groupes de base sur la planification de la production sur
une longue ¢riode en fonction du marche vise.

Elle informe les paysans sur les speculations les plus interessantes en fonction des
¢riodes. Elle met en place, avec les groupes de base, un systeme de collaboration avec les
fournisseurs et distributeurs internationaux.

Elle fournit a l'encadrement a la base toute l'information sur Ie fonctionnement du
marche libre. Elle forme les agents du RADI aux techniques de marketing pour permettre a
RADI Formation d'informer et de former a leur tour les leaders villageois. Support: bordereau
prix/marche, etc.

C. L'INFORMATION PAR RADI FORMATION

C'est Ie departement qui joue Ie role de facilitateur et de relais pour les autres au niveau
de la base. Il centralise l'information. Comprenant des specialistes de l'alphabetisation, des
sociologues et des animateurs educateurs, cette section ramene les concepts lies a la vie socio
economique definis entre Ie RADI et les groupements paysans au niveau de perception de ces
derniers et vice-versa. C'est-a-dire qu'elle traduit sous une forme comprehensible par l'autre
partie, tout autant les propositions, informations de ces groupes cibles vers les centres de
traitement du RADI, que celles du RADI vers les groupes.

RADI/FORMATION donne, apres la discussion de l'idee d'elaboration et l'accord de
financement des bailleurs de fonds pour un projet, l'information sur les charges, les montants
et toutes les implications s'y attelant. Ce programme de travail est elabore en collaboration avec
la coordination des projets ruraux qui doit faire la repartition des taches. L'organisation et
I'execution des projets font I'objet d'une information permanente entre Ie RADI et ses
partenaires a la base.
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Dans un second niveau, Ie coordinateur de projets doit etre informe sur les situations
financieres de ses domaines d'intervention. Aussi, comme indique dans la section A) supra, une
¢riodicite (1 mois) a ete retenue pour la restitution de l'information aux groupes de bases.
Divers supports ont ete utilises dans ce sens: il s'agit de bulletins, bordereaux de livraison,
factures ou rapports mensuels, etc.

ll. LA COMMUNICATION INTERNE - LE BULLETIN "JEF-JEL"

"Ief-Jel" est un dicton wolof (groupe ethnique du Senegal) qui signifie "seulle travail
paie". Ce bulletin interne, qui se veut mensuel, a ete lance en janvier 1990 pour la
communication entre les differents agents al'interieur du RADI.

n a pour principe la liberte d'expression de chacun sur l'action du RADI. C'est Ie
moyen par lequel tous les agents exposent leur conception ou leur experience du developpement
integre.

En fonction des s¢Cialites existantes, chacun echange avec les autres ce qu'il juge
interessant et important pour contribuer dans son domaine a la formation du reste du groupe.
n s'agit notamment de sujets aussi sensibles que l'endettement, l'ajustement structurel, la
participation populaire au developpement, les droits de I'homme, I'environnement et la formation
elle-meme.

11 est destine aussi bien a des cadres de haut niveau qu'a du personnel intellectuellement
moins bien prepare. D'ou Ie probleme du langage a utiliser qui doit etre constamment pris en
compte par les responsables de la communication, surtout que ceux-ci sont membres de reseaux
ou la conception du RADI en matiere de developpement a la base doit etre defendue et ou
l'ex¢rience des autres doit etre mise a profit.

Cependant "Jef-Jel" est confronte d'une part au probleme de la reticence des agents a
ecrire des articles, d'autre part aux problemes de moyens lies notamment a I'impression, au
travail de terrain, etc. En deux ans d'existence, il est paru onze fois, c'est-a-dire moins d'une
fois tous les deux Moise

ill. LA COMMUNICAnON EXTERIEURE-INTERIEURE ET VICE-VERSA

Le RADI r~oit un nombre important de publications des organisations du Sud comme
de celles du Nord. II tire profit, pour sa propre experience, de tous les reseaux et consortiums
dont il est membre. Exemple: CONGAD, FOVAD, Reseau GAO, ANEN, AALAE, etc.

La conception du developpement durable au RADI a pour base la participation populaire.
Tout agent qui y est charge d'information et de communication epouse ce principe.
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Cet agent sert de trait d'union entre l'organisation et l'exterieur, les media par exemple.
Mais au RADI, chacun est charge, dans Ie domaine qui est Ie sien, de defendre un point de vue
conforme al'int6ret des groupes de base achaque occasion et pour nejamais se reconnaitre dans
des decisions prises dans des assemblees auxquelles it participe si celles-ci ne beneficient pas aux
plus pauvres ou ne prennent pas en compte leurs int6rets.

Les groupes de base Quant a eux sont mis en communication avec l'ext6rieur par la
participation aux emissions de radio rorale, par exemple, mais aussi par des programmes
d'echange d'experiences.

Ces projets d'echanges entre groupes de base sont souvent lies ades programmes finances
dans Ie but de completer la formation des groupes de base. Ceci est un palliatif aIa difficulte
liee al'acces al'information par exemple.

Citons en exemple Ie projet d'echange lie aIa formation des femmes en gestion. Celles
ci ont appris al'aide de codes, d'images et de dessins ce qu'etait une organisation, un budget,
une planification, Ie role des dirigeants, etc.

Elles ont ete mises en contact direct avec des femmes d'autres terroirs pour completer
leur information en la matiere. Plusieurs autres exempies pourraient etre donnes.

Beaucoup d'initiatives sont prises de par Ie monde dont certaines tres convaincantes. Les
imperatifs de communication sont des lors Ie partage des connaissances, de I'information, la
mise en valeur de Ia diversite socio-cuiturelle, economique, etc.

IV. LES DIFFICULTES ET LES SOLUTIONS DU RADI

Toute la strategie d'information de communication et d'encadrement au RADI, en
direction de la base, entre les agents ou structures les uns vers les aUtres, et entre l'exterieur et
l'interieur du RADI ne va pas sans difficultes que l'organisation s'attelle asurmonter par divers
moyens.

Ces problemes ont pour nom analphabetisme, decalage entre les concepts et Ie niveau de
perception des groupes cibIes, l'acces a l'information socio-economique par exemple et Ie
comportement du paysan entrepreneur face acelle-ci. Cette liste n'est pas exhaustive.

A. L'ANALPHABETISME ET LA SOLUTION RADI

C'est la principale difficulte. Le RADI a mis en place un programme complet
d'alphabetisation et une equipe pluridisciplinaire chargee de la mener. Ses differentes phases
sont celles traditionnelIes: Ia pre-alphabetisation, l'alphabetisation, la post-alphabetisation et
l'evaluation.
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La post-alphabetisation est utilisee pour consolider les methodes de reglement du
probleme de l'acces al'information. En effet, c'est la phase pendant laquelle l'alphabetisation
est veritablement fonctionnelle. E1le est surtout liee aux activites des populations cibles. Des
bibliotheques et centres d'informations ont ete mis en place dans les villages les plus avances
en la matiere. Une equipe s'attelle ala transcription des documents sur la gestion, la sante, les
techniques de production appropries, etc. en collaboration avec diverses autres organisations
actives dans ces domaines.

B. DECALAGE ENTRE LES CONCEPTS ET LE NIVEAU DE PERCEPTION DES
GROUPES CIBLES

Le developpement economique a un soubassement theorique obeissant a diverses
conceptions. Pour nous, loin des querelles d'ecoles, nous essayons de faire de sorte que Ie
paysan choisisse lui-meme l'information qui lui est utile. Toutes les politiques de
gouvemements, d'organismes multilateraux ou d'ONG tout court, influent directement sur la vie
ou la survie des populations de base. Pour Ie RADI, il ne saurait etre question que cette
population ne soit prise en compte qu'au moment de leur application.

Rendant compte d'un ouvrage de la Banque Mondiale, unjoumaliste indique: "l'homme
ne peut pas en effet etre la finalite de la croissance economique et rester en marge du processus
alors que son mieux-etre est Ie meileur indicateur du developpementll

• Nous pronons la
participation populaire qui va necessairement avec Ie droit au choix. Pour choisir, il faut etre
au courant de ce qui existe, de tout ce qui existe.

Cette information doit etre accessible au paysan moyen, al'homme de base moyen. Cela
pose Ie probleme de la formation des agents charges de l'information dans les programmes
d'ONG. En effet, i1 faut une approche pedagogique tout afait particuliere pour se mettre au
niveau des groupes cibles.

Au RADI, l'equipe pluridisciplinaire de formation, avec l'appui des autres departements,
s'attelle aramener les nouvelles politiques industrielles, agricoles, l'ajustement structurel, etc.
dans un langage perceptible par ses interlocuteurs.

C. L'ACCEs AL'INFORMATION

Ce sous-point complete celui que nous venons d'examiner. Une volonte de renforcer Ie
pouvoir de participation des plus pauvres tempowering the poorn

) passe par la vulgarisation,
par des agents specialises de 1'information.

Pour participer, i1 faut d'abord savoir aquoi l'on participe. II est donc necessaire de
communiquer avec les populations pour les informer apartir des etudes du milieu reaIisees et
des besoins identifies, des possibilites pouvant leur etre donnees pour les regler. Le moyen Ie
plus parlant pour l'analphabete est l'image mais aussi la parole simplifiee. Terminons en
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revenant sur Ie probleme de la formation des agents de communication pour groupes de base en
general, paysans en particulier, qui doit etre basees sur les reaIites.

CONCLUSION

Beaucoup d'initiatives sont prises aujourd'hui de par Ie monde, Ie progres et les
connaissances de I'humanite evoluent sans cesse, et de nouvelles inventions et decouvertes qui
peuvent contribuer al'amelioration significative du sort des plus pauvres, se font jour. Oeuvrer
pour Ie developpement durable, pour alleger les souffrances de l'humanite et notamment des plus
pauvres, impose comme imperatif majeur de partager, d'echanger et de rendre accessibles au
plus grand nombre ces connaissances et decouvertes. Cela suppose la promotion et Ie
developpement d'une information et d'une communication saines, con~ues de maniere loyale et
democratique.

Cependant il faut dire que ceia est loin d'etre acquis. £t il s'agit d'un combat amener
en permanence et qui exige une unite d'action de l'Afrique et du Sud en general. L'inegalite
des rapports Nord-Sud et l'iniquite de "l'ordre mondial de l'information et de la communication"
en fait aujourd'hui un imperatif et une donnee incontoumable dans la lutte pour Ie
developpement de nos pays et de nos populations.

Les agents charges de I'information et de Ia communication dans les programmes d'ONG,
doivent inc1ure cette dimension sensibilisation, information, education des partenaires du Nord.
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LE RESEAU SYSTEME INFORMATION SAHEL:
UN MOYEN DE COMMUNICATION DES ONG EN AFRIQUE

Par:

M'Baye Niang
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SAHEL INFORMATION SYSTEM (SIS)

by M'Baye Niang
CONGAD Information and Documentation Center
DAKAR, SENEGAL

We have seen a burst of growth of NGOs since the 1980s as a reaction to the needs of
the sub-region caused by the consequences of draught and structural adjustment among others.
Today the vitality of this sector is a reality and it plays an important role in the development of
the region and sometimes influences political decision making.

The SIS was created in response to the need for cooperation among NGOs who were
actively engaged in similar activities in the same region. It reflects a spirit of sharing, in this
case of information, which facilitates a response to similar problems by different segments of
the population. In this way the SIS may be considered a veritable embryo of grassroots
cooperation in the region.

Launched in 1986, the Sahel Information System is an innovative partnership between the
private sector, the UN system and national NGOs in four west African countries. The project
was coordinated by the New York based Industry Council for Development (ICD) , whose
membership includes some of the world largest corporations - including IBM. UNDP financed
the project in its early stages and UNSO is now contributing to its support. The national NGO
consortia from Senegal (CONGAD), Mali (CCA/ONG), Burkina Faso (SPONG), and Niger
(GAP) now manage the project.

Although started one at a time, in response to National needs, each consortium received
the same equipment, the same personnel component, the same training, and the same soft-ware.
Each center collected information concerning the NGOs and their activities throughout the
country and are responsible for keeping these data bases up to date. They share a common data
base of appropriate technology know as TECHNONG with each contributing to its input and
maintenance.

Each center operates independently responding to the needs of its own population but
provides the same services such as the facilitation of communications links between grassroots
organizations and international organizations, the dissemination of information among members
through various means including newsletters, and regular meetings with other SIS members.
They can share each others information freely and without prior consultation.

When the project was launched 6 years ago one of the strongest objections was that a
computer was not considered an "appropriate technology." For managing data, the computer
is appropriate technology, and the SIS is one good model to study for other countries and other
regions requiring computer based communications.

97



I
I
I
I
I
f
I
I
t
I
I
I
I
I
I
f
I

Les ONG ont connu un essor considerable durant les annees 80 dans la sous-region de
l'Afrique subsaharienne. Les difficultes nees d'une longue periode de secheresse, les politiques
d'ajustement structurel et leurs consequences souvent desastreuses pour les populations
defavorisees, la precarisation des conditions de vie suite ades annees de gestion basees sur Ie
nepotisme et Ie favoritisme ont, entre autres, exacerbe les besoins des groupes de base et
provoque Ie declic d'une recherche d'alternatives socio-economiques et culturelles.

Aujourd'hui la vitalite des mouvements associatifs est un fait. TIs jouent un role
important dans Ie developpement des populations, et parfois exercent une influence decisive sur
les processus politiques.

Le Reseau Systeme Informatique Sahel est ne d'un besoin reel de solidarite et d'entraide
entre les ONG de la sous-region qui interviennent dans des pays vivant sensiblement les memes
reaIites et confrontes aux memes questions.

Le Reseau SIS part du principe de la mise en commun et du partage de l'information en
tant que moyen de faciliter la connaissance mutuelle des experiences, de favoriser la prise de
decision en permettant aux populations de s'approprier, en les adaptant, des reponses que les uns
et les autres ont apportees atelle ou telle question.

De ce point de vue, Ie Reseau SIS est un veritable embryon d'une cooperation sous
regionale ala base.

L'etude de cas qui suit tente d'en montrer l'historique, Ie mode d'organisation et de
fonctionnement, Ie contenu, les formes de diffusion de !'information et, point capital, les acquis
et les difficultes rencontrees depuis bientot cinq (5) ans.

1. HISTORIQUE

I.e Systeme d'Information du Sahel (SIS) a demarre en 1987 a l'initiative d'Industry
Councilfor Development (lCD) et avec l'appui du PNUD (Programme des Nations Unies pour
Ie Developpement) par Ie biais du Projet RAF/87/143.

II visait aaider les collectifs nationaux d'ONG dans leurs activites de coordination et de
communication et, avec l'appui technique et institutionnel du Reseau Sahelien de Documentation
(RESADOC), amettre en place un reseau d'echange d'informations intersahelien.

La phase pilote du projet, durant l'annee 1987, comportait la creation de centres
informatises aupres de deux collectifs nationaux: Ie Comite de Coordination des Actions des
ONG au Mali (CCA-ONG), et Ie Groupe des Aides Privees du Niger (GAP).
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Le resuitat de cette phase fut I'echange d'information sur les ONG et leurs realisations,
au niveau des membres de chacun des collectifs ainsi qu'avec Ie RESADOC et les partenaires
gouvemementaux, bi- et multilareraux.

Durant Ia phase de transition en 1988, Ie Reseau fut etendu a deux autres collectifs
nationaux: Ie Conseil des Organisations Non-Gouvemementales d'Appui au Developpement du
Senegal (CONGAD), et Ie Secretariat Permanent des Organisations Non-Gouvemementales
(SPONG).

Parallelement, i1 sera procede a l'identification des institutions nationales ou
internationales dont les objectifs sont proches ou complementaires de ceux du projet, afin
d'etablir de nouveaux echanges d'information ou d'obtenir un support financier pour les activites
du Reseau.

Aujourd'hui Ie reseau SIS est compose de quatre collectifs d'ONG: CCA/ONG (Mali),
CONGAD (Senegal), SPONG (Burkina Faso), et GAP (Niger).

Le RESADOC, cree par Ie CILSS et dont Ie siege est aBamako, participe au Reseau en
qualite de partenaire "privilegie" et foumit son support en matiere documentaire et de
developpement d'une base de donnees sur les technologies appropriees du Sahel.

Le SIS dans sa forme actuelle est Ie resultat de la rencontre entre une sollicitation
exrerieure (projet initie par ICD) et une opportunite (besoin des collectifs de developper des
activires d'information et de communication).

En effet, avant l'implantation du Reseau SIS, certains collectifs d'ONG membres avaient
preaIablement mene des activites de collecte d'information sur des fichiers manuels.

II. ORGANISATION DU REsEAU

Chaque collectif a beneficie d'un materiel standard compose d'un ordinateur IBM PC,
d'une imprimante, d'un onduleur, de disquettes, et d'un materiel d'accompagnement (mobilier
de bureau, etc.).

Au niveau de chaque collectif, Ie Reseau dispose d'un ou deux charges de systeme
d'information, appeles csr, qui se chargent des taches techniques de gestion du systeme
d'information dans ses differentes composantes: base de donnees, fonds documentaires et
publications.

Actuellement, Ie CCAIONG du Mali assure Ie Secretariat du Reseau. La coordination
et Ie fonctionnement du Reseau se font par rotation entre les collectifs d'ONG membres.

Les activites de coordination sont articulees autour de trois axes:
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o Ie suivi de I'ensemble des correspondances, documents produits par ou pour Ie
reseau, adresses aux differents membres du Reseau,

o les contacts avec les partenaires exterieurs,

o l'animation du reseau.

Ces activites tendent a:

o collecter et faire circuler l'information en provenance des membres du reseau et
de leurs partenaires,

o etablir des liens avec d'autres systemes d'information ou des organismes
intemationaux dans les domaines interessant les ONG et les divers groupements
ala base et les diffuser au sein du reseau,

o constituer et mettre ajour un dossier de suivi des relations avec les membres et
les autres partenaires, constituer et mettre a jour un dossier de presse sur Ie
reseau,

o assurer Ie secretariat de redaction du bulletin d'information que Ie reseau va
mettre sur pied, collecter les articles, relancer les membres, faire la mise en page
et l'edition, et ensuite etablir Ie planning de realisation des publications du reseau,

o organiser les reunions et les rencontres des CSI membres du reseau,

o initier toute autre activite jugee susceptible de realiser les objectifs du reseau
(organisation de seminaires thematiques, de rencontres d'echanges, etc.).

Notons que Ie Reseau SIS est un reseau ouvert. Les membres sont au meme niveau
d'information. TIs peuvent echanger des informations entre eux sans se referer aun distributeur
central meme si les fonctions de Secretariat sont assurees par un des membres.

III. STRATEGIES DU SIS

Les principes qui sous-tendent Ia strategie du projet sont ceux qui ont preside au
lancement du Programme SIS en 1987:

o analyse des besoins en information des partenaires de base (groupements
villageois et ONG),

o consolidation du Reseau et definition des perspectives de son evolution a long
terme,
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o realisation de ces perspectives par petites etapes comportant des activites bien
deflOies, et realisables dans un delai acourt terme (fichier par ficmer, domaine
par domaine),

o approfondissement du minimum standard a respecter (mots des, materiel,
logiciels structure de fichier),

o renforcement de l'animation et de la communication: publications, joumees
thematiques, seminaires, etc.

o reflexion pur definir des regles institutionnelles souples et efficaces uniquement
en fonction des besoins reels d'evolution du Reseau (atelier toumant, regIe
d'integration de la Cellule SIS au niveau des collectifs),

o utilisation de techniques et materiels simples et rapidement assimilables choisis
soigneusement avant toute evolution.

N. PRESENTATION DES BASES DE DONNEES

nconvient de distinguer entre les bases de donnees communes al'ensemble des membres
du Reseau et celles constituees par les collectifs pour repondre a des besoins precis et
s¢Cifiques. Si nous prenons Ie cas du CONGAD (Senegal), il existe en-dehors des bases
communes au Reseau d'autres bases, notamment celles sur les refugies.

Les bases de donnees communes a tous les collectifs poursuivent Ie meme objectif et
contiennent des informations similaires, tout en ne possedant pas exactement la meme structure
(sauf la base de donnees TECHNONG).

Le Reseau dispose de quatre bases de donnees:

Base de donnees TECHNONG

C'est une base de donnees sur les technologies appropriees, en particulier celles ayant
trait ala gestion des ressources naturelles productives de base. Elle a pour but de mettre a la
disposition des utilisateurs des renseignements descriptifs et analytiques sur des techniques
susceptibles d'interesser les ONG et les groupements de base au SaheL

BIle offre un large eventail de decisions aux utilisateurs dans Ie choix des techniques a
mettre en oeuvre au niveau de leurs projets.

A ce jour cette base a ete alimentee par des techniques decrites sur IIsupport papier",
notamment les fiches GRET, VITA, et celles de quelques ONG membres des collectifs.
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Actuellement la base dispose de plus de 300 fiches, malgre les problemes de collecte lies
al'achat de fiches. Elle comporte les rubriques suivantes:

titre
auteurs
lieux de construction
type de lecteur (specialiste, vulgarisateur, grand public)
utilite et principes de la technique
domaine d'activites
type de fabrication et d'utilisateurs
lieu d'implantation
contraintes signalees
cout
materiaux utilises
groupe cible

La collecte des techniques decrites sur "support papier" est confiee au RESADOC. Les
techniques mises au point par les ONG et dont la diffusion est encore restreinte sont inventoriees
par les charges du systeme d'information.

Ces charges du systeme d'information se chargent de remplir les fiches: description et
analyse du contenu, saisie. Le travail de correction et de coordination est assure par Ie
RESADOC.

Le RESADOC r~oit les fiches techniqueS soit sur bordereaux, soit sur disquettes. 11 est
charge de la gestion de la base de donnees: correction des fiches, fusion dans la base centrale
et redistribution, apres la mise ajour sur disquette, a tous les membres du Reseau.

Bases de donnees ONG et Projets

Ces bases de donnees constituent la memoire permanente des activites des collectifs
membres du Reseau et permettent un acces rapide et synthetique al'information.

E1les sont utilisees par les ONG, les Organismes de developpement, les associations de
base, les services etatiques, les organismes internationaux, les chercheurs et etudiants.

Les objectifs vises atravers ces bases sont:

coordonner les actions des ONG,

echanger des experiences,

identifier les besoins des DNG,
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identifier des appuis ou bailleurs de fonds susceptibies de financer des projets pour
Ia base,

mesurer I'impact et I'apport des ONG sur Ie plan national,

capitaliser l'experience acquise par les ONG,

faciliter Ia recherche dans Ie domaine des ONG et du developpement en general.

La base de donnees DNG contient des fiches d'identification des ONG membres des
collectifs, comportant chacune les rubriques suivantes: responsables, adresses locales et du
siege, nationalite, ressources humaines, financieres et logistiques, domaines d'intervention,
activites en cours, experiences positives et negatives, etc.

La base de donnees PROJETS contient un descriptif de chaque projet gere par les ONG
membres des collectifs, soit environ une trentaine de rubriques: intitule du projet, organisme
d'execution, domaine d'intervention et activites menees, localisation, population cible, duree,
finalire, objectifs, intervenants administratifs et financiers (bailleurs de fonds), couts, methode
d'evaluation, resultats obtenus, difficultes rencontrees, perspective, rapports ou notes sur Ie
projet, etc.

C'est apartir de ces bases de donnees que fonctionne Ie Reseau, dans Ia mesure ou eUes
sont echangees entre les differents collectifs. Notons que chaque collectif a la responsabilite de
I'alimentation et de la gestion de ses bases de donnees al'exception de celles de TECHNONG
dont la gestion est confiee au RESADOC.

Le RESADOC intervient dans les operations de collecte, de traitement et de diffusion des
donnees dont une partie lui est foumie par chacun des collectifs pour ce qui conceme les
technologies developpees localement.

v. COLLECTE DE L'INFORMATION

La methode et procedure de collecte de l'information et l'alimentation des bases de
donnees PROJETS et ONG se font de la maniere suivante:

enquete systematique aupres des DNG (au niveau du bureau local et sur les projets),
avec remplissage des questionnaires,

rencontre formelle avec les representants d'ONG (au siege du collectif ou lors des
reunions et assemblees generales),
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depouillement des plaquettes de presentation et de rapports d'activites des ONG,
ainsi que tout autre document parlant des ONG (par exemple joumaux, rapports
gouvemementaux, etc.).

VI. DIFFUSION: CAS DU CONGAD

Dans l'experience s¢Cifique du Centre d'Information et de Documentation (CID) du
CONGAD, la diffusion des informations contenues dans les bases de donnees emprunte plusieurs
supports:

I.e repertoire des ONG membres. En principe, il est mis a jour annuellement. n
concentre les principales informations relatives aux ONG, a leurs secteurs et modes
d'intervention, leurs objectifs, leur localisation regionale et leurs contacts.

I.e repertoire est diffuse au sein des ONG membres et peut etre obtenu avec une
participation financiere symbolique, par toute personne interessee d'une maniere ou d'une autre
par l'activite des ONG. Le repertoire est un outil important de coordination et d'harmonisation
de l'activite des ONG en ce sens qu'il permet aux utilisateurs de savoir IIqui fait quoi, ou et
commentll et d'eviter ainsi les situations regrettables de concurrence, de doublons. 11 favorise
ainsi les echanges d'experiences et facilite les contacts entre les ONG intervenant dans la meme
zone ou dans Ie meme secteur. En outre il fait decouvrir les ONG au grand public et aux
groupements a la base qui, dans l'experience du CONGAD, sont parmi les principaux
utilisateurs de ces types d'informations.

Les bulletins de liaison. I.e CONGAD dispose de deux bulletins de liaison, CONGAD
INFOS (trimestriel) et CONGAD LIANE (mensuel). A travers les differentes livraisons,
diverses informations utiles issues des bases de donnees sont livrees aux lecteurs que sont non
seulement les ONG membres mais aussi plus de 200 partenaires au Senegal et atravers Ie monde
(valable seulement pour CONGAD INFOS).

Les catalogues. Nous envisageons d'editer des catalogues pour faciliter l'acces au
potentiel documentaire du CONGAD et son utilisation.

ONG ala loupe. C'est une forme de decouverte des ONG membres qui consiste afaire
periodiquement une exposition sur l'une d'entre elles en accompagnant les depliants, photos et
autres supports, de donnees sur leurs realisations.

I.e tirage sur feuille. 11 consiste a selectionner des informations specifiques demandees
par l'usager. Par exemple: les adresses des ONG intervenant dans tel ou tel secteur, dans telle
ou telle region; les projets portant sur telle ou telle activite, dans telle ou telle zone. Cette
forme de diffusion est tres courante avec surtout les jeunes groupes ala base, les consultants et
les chercheurs, mais aussi certains services techniques de l'Etat.
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ndevient de plus en plus urgent, compte tenu de l'ampleur de la demande, de diversifier
les formes de diffusion parallelement al'enrichissement des informations pour repondre de fa<;on
plus efficace aux attentes des utilisateurs.

VII. RELATIONS AU SEIN DU REsEAU

Les produits SIS sont destines aune exploitation et une diffusion locales, roais aussi a
l'echelle du reseau. Chaque collectif dispose de chacune des bases de donnees du reseau.
Celles qui sont actuellement diffusees sont les suivantes: ONG, Projets et Technong. Les
echanges de bases de donnees ne se font pas systematiquement. lIs ont lieu a l'occasion des
rencontres des CSI. Actuellement it n'existe pas d'envois de disquettes par poste acause des
risques de destruction.

Les collectifs diffusent entre eux les publications qu'ils realisent, et en particulier les
rapports d'activites, repertoires et annuaires, lettres et bulletins d'information.

VIII. DIFFICULTES ACTUELLES ET PERSPECTIVES

L'importance du Reseau SIS n'est plus ademontrer. Mais des difficultes existent encore
pour Ie rendre plus operationnel.

Les connexions entre les differents membres du Reseau restent aparfaire. n convient
d'avancer progressivement vers une forme de connexion qui permette d'acceder en temps reel
aux donnees des uns et des autres, et favoriser ainsi la rapidite des mises ajour.

Les rencontres entre partenaires devraient etre plus regulieres. Ace niveau, il manque
souvent des moyens, d'ou la necessite de diversifier les partenaires, de sensibiliser les bailleurs
de fonds et les decideurs al'importance decisive du Reseau pour Ie developpement institutionnel
des ONG et la cooperation sous-regionale et regionale.

Dans cette perspective, Ie Reseau devrait de plus en plus s'ouvrir aux pays de la sous
region et progressivement de I'Afrique.

Le Reseau gagnerait aussi ase connecter avec d'autres reseaux d'information atravers
Ie monde pour enrichir et diversifier l'information des ONG et des populations sur les questions
de developpement et les experiences de reponses aux situations dans d'autres contextes.

Le Reseau devrait s'interesser aux activites de recherche dans chaque pays et au niveau
regional pour en connaitre les resultats.

Enfin, si les populations sont la force principale du developpement, et si I'information
est au coeur du processus decisionnel en matiere de developpement, Ie Reseau SIS n'aura plus
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CONCLUSION

de sens qu'en imaginant des formes adequates de diffusion des informations qu'il collecte au sein
des groupements et organisations ala base.

Dans ce sens, l'experience du Reseau SIS merite une attention particuliere. Nous avons
130 un modele qui reste aparfaire mais qui n'en demeure pas moins un embryon de cooperation
sous regionale dynamique, un outil d'information qui devrait s'etendre progressivement aux
autres pays d'Afrique.

Reseau Sahelien de Documentation
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Liste des sigles

Comite de Coordination des Actions des ONG au Mali

Comite Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel

Groupement des Aides Privees

Conseil des Organisations Non-Gouvernementales d'Appui au Developpement

Secretariat Permanent des Organisations Non-Gouvernementales

Systeme d'Information du Sahel

Des experiences quotidiennes demontrent chaque jour l'importance capitale de
l'information et de 1a communication dans les processus de developpement. La diffusion du
savoir et du savoir-faire, la mise en commun et Ie partage des experiences diverses sont des
atouts dans la prise de decision et la reussite des actions de developpement.

CCAlONG:

RESADOC:

CONGAD:

CILSS:

GAP:

SPONG:

SIS:
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LES CENTRES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
EN AFRIQUE:

L'EXPERIENCE DE L'APICA

Par:

Jean-Paul ONOMO METALA

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES INITIATIVES
COMMUNAUTAIRES AFRICAINES

(APICA)
B.P.5946

Douala-Akwa, Cameroun
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INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTERS IN AFRICA: THE EXPERIENCE OF
APICA

by Jean Paul Onomo Metala
Association for the Promotion of African CQmmunity Initiatives (APICA)
Douala, Cameroon

The objectives of the Association for the Promotion of African Community
Initiatives (APICA) are to identify local develop initiatives (lLD), and traditional or innovative
technical knowledge. This supports exchanging experiences or information among development
partners, to help ILDs to organize, and to bring them direct or indirect support without
diminishing their capacity, respects their independence and allows them to define support
services.

APICA has two branches. One is in Douala, Cameroon which covers West
Central Africa and the other in Sarh, Tchad covering East-Central Africa. During its twelve
years of operation APICA has initiated two services which deal with information and
communication: the communication service which publishes the magazine "African
Communities" and the documentation service.

The communication service which uses the motto "While others try to reach the
moon we are trying to arrive at the village" attempts to provide materials, training and education
to grassroots organizations, and also provide training support in order to be able to meet
development objectives. It supports the emergence of grassroots organizations by providing
those without a platform a voice to express their point of view in the development arena. We
use three approaches which include action, technology and practical information.

The objective of the documentation service is to gather and provide development
workers with useful information which enables grassroots efforts to become successful. This
objective has three sub-themes which include contribution, creation and the facilitation of a
collaborative and cooperative network of documentation centers throughout the sub-region,
facilitating access to information to grassroots organizations, and the creation of a technological,
economic, financial and legal data-base.

The documentation center referred to as the "Bookshop" includes 5000 books,
hundreds of periodicals, technical manuals, thematic fact sheets referred to as "Storehouse of
Experience" which are provided to rural radio networks in developing countries treating themes
such as the improvement of poultry raising, pond management, animal husbandry.

The distribution of information is done in three different ways; publishing of
bibliographies as inserts in other periodicals and publications, local consultations (only 401
persons visited the Center in 1991 an indication of the socio-political climate in the Cameroon),

111



and the regional and international service "Questions and Answers about appropriate
technology" .

The major problems are encountered at the village level. Here we encounter
many illiterate persons~ mostly women, who cannot read the posters or the publications, the
price of the publication "African Communities" which at FCFA450 is too expensive for most,
and finally the problem of language because many neither speak nor read french and are thus
excluded from our readers.
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LES CENTRES D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION EN AFRIQUE:

L'EXPERmNCE DE L'APICA

Tel est Ie sous-theme que je me propose de developper. Pour ce faire, vous me
permettrez de vous presenter sommairement l'APICA (Association pour la Promotion des
Initiatives Communautaires Africaines) pour mieux comprendre Ie fonctionnement et Ie
deroulement de ses activites.

Association internationale de droit Suisse et a but non lucratif basee a Douala, l'APICA
a ete creee en Mai 1980. Elle mene des activites dans cinq pays de l'Afrique Centrale: Congo,
Gabon, RCA, Tchad et Cameroun.

L'Association se fixe pour objectifs:

o de reperer et d'identifier les Initiatives locales de Developpement (ILD) et les
savoirs technologiques traditionnels ou novateurs d'Afrique Centrale,

o de favoriser l'echange d'experiences et d'informations dans les domaines de
developpement,

o d'aider les ILD a se regrouper,

o de leur apporter un appui approprie direct ou indirect sans tuer leur capacite
d'initiative et en respectant leur autonomie pour les aider a resoudre leurs
problemes et a epanouir leurs potentialites,

o de sensibiliser et de former les services techniques publics ou prives, pour les
aider a se definir comme des services d'appui aces ILD.

Pour atteindre ces objectifs, l'APICA s'est dotee de l'organigramme suivant:

o au sommet se trouvent la collectivite des adherents ou se cotoient toutes les
couches sociales de plusieurs pays africains et euro¢ens,

o vient ensuite I'Assemblee des Delegues qui joue Ie role de Conseil
d'Administration. Ace niveau encore interviennent des personnalites de diverses
nationalites (nigerienne, zairoise, fran"aise, suisse et camerounaise),
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o en-dessous se trouve Ie Bureau Executif qui contrale 1tapplication des orientations
decidees par r Assemblee des DeIegues et executees par Ie Secretariat Generalt

o I'administration proprement dite est assuree par un Secretariat General, organe
executif qui comprend des services centraux et des antennes. L'appui que
l'APICA apporte aux Initiatives Locales de Developpement et aux Organismes
d'Appui aux ILD (OAILD) se fait atravers quatre services centraux s'occupant
respectivement: de Ia formation (Service d'Appui aux Programmes); du conseil
financier (Service Administratif et Financier); de la collecte, du traitement et de
1a diffusion de l'information a travers la revue "Communautes Africaines"
(Service Communication); et de la vulgarisation des technologies appropriees
(Service de la Documentation).

L'APICA dispose de deux antennes: une aDouala couvrant l'Afrique Centrale Ouest
(Congo, Gabon, Cameroun et Guinee Equatoriale)t et l'autre a Sahr au Tchad, couvrant
r Afrique Centrale Est (Tchad, RCA).

En douze ans d'existence, qu'est-ce que l'Association a pu faire dans Ie cadre de la
communication? En d'autres termes, les objectifs vises par son centre d'information et de
documentation ont-Us ete atteints? Si non, quels sont les problemes rencontres et Ies esquisses
de solution?

Pour apporter des elements de reponse aces questions, nous presenterons les structures
de communication mises en place avec quelques-unes de leurs activites (Section I), puis nous
analyserons les problemes rencontres avant de faire des propositions (Section II).

I. LES STRUCTURES DE COMl\fiJNlCATION DE L'APICA

L'APICA a mis en place deux services qui traitent de l'information et de la
communication: Ie Service Communication qui publie la revue "Communautes Africaines". et
Ie Service de Documentation.

A. LE SERVICE COMl\fiJNlCATION

1. MISSION

II a pour mission de faciliter I'expression et la satisfaction des besoins en matiere
d'information, de formation et d'education de la population ala base ainsi que des acteurs de
developpement en vue de realiser des actions de developpement appropriees. Ainsi comprise,
cette mission du Service Communication voudrait favoriser l'emergence de la base en donnant
l'occasion aux sans-voix de faire entendre leur point de vue dans Ie champ du developpement.
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C'est pourquoi la revue "Communautes Africaines" a choisi pour devise: "Pendant que
d'autres tentent d'atteindre la lune, nous essayons d'arriver jusqu'aux villages". (Cette devise
d'ailleurs barre Ie pied de la premiere page de couverture de cette revue.) Mission ambitieuse
pour Ie Service Communication et l'APICA dirait-on, mais achaque numero de "Communautes
Africaines", nous essayons de faire mieux pour nous rapprocher du village, notre cible premiere.

2. PRODUCTION

Le Service Communication realise, entre autres activites, quatre numeros de
"Communaures Africaines" par an. C'est donc une revue trimestrielle qui est tiree en moyenne
a4.000 exemplaires. Chaque numero contient 32 pages qui se partagent 8 rubriques. En voici
les principales:

o Actions de developpement:

Cette rubrique a pour but de parler des actions de developpement a la base
menees dans les villes et les villages, de raconter les difficultes ou les succes que
rencontrent les ILD dans la mise en oeuvre de leurs activites.

o Technologies:

Cette rubrique vise a faire decouvrir les technologies utiles au developpement.
Aussi vise-t-elle aameliorer nos technologies traditionnelles. Elle donne par
ailleurs des informations sur des technologies adaptees a nos besoins, a nos
ressources et anotre milieu.

o Informations pratiques:

Cette rubrique foumit des renseignements utiles tels que des adresses
d'organismes d'appui, des informations juridiques, des indications sur les
possibilires de formation, des titres d'ouvrages, bref, tout ce qui peut aider ala
promotion d'un developpement ala base.

3. DIFFUSION

Pour vendre et faire vendre "Communautes Africaines", l'APICA a cree au sein
du Service Communication Ie volet diffusion.

Actuellement, la diffusion est reaIisee par:

o les Messageries de Presse (Messapresse), qui est Ie distributeur exc1usif de
"Communautes Africaines". Messapresse dispose de plus de 100 point de vente
atravers la Republique du Cameroun. Aucune structure pour Ie moment ne jouit
d'une aussi grande presence,

115

rOO



PAYS ABONNES ABONNEMENTS

Congo 34 40

Cameroun 313 631

Gabon 03 03

Guinee Equatoriale 02 02

RCA 15 15

Tchad 106 110

TOTAL 473 801

J'DJ

o la vente directe par des individus,

o Ie mailing personnalise pour susciter des abonnements,

o la creation des depots aupres des partenaires efficaces et dynamiques,

o Ie reseau d'anciens etudiants du cycle Formation Animation-Action (FAA), cycle
qui se tient chaque annee aDouala et dure 45 jours,

o Ie reseau des abonnes,

o Ia vente d'anciens numeros de "Communautes Africaines".

Au 30/06/92, les statistiques de la diffusion s'etablissaient de la maniere suivante:

Tableau des abonnements en Afrique centrale
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STATISTIQUES GENERALES ABONNE!ABONNEMENTS
Juin 1992

abonnes abonnements
PAYS

dec.91 juin 92 dec.91 juin 92

ALLEMAGNE 05 05 05 05
AMERIQUE (USA) 01 02 01 02
BELGIQUE 03 05 03 09
BURKINA FASO 11 10 11 15
BURUNDI 02 02 02 05
CAMEROUN 288 313 604 631
CONGO 24 34 29 40
COTE D'IVOIRE 06 06 06 10
CANADA 01 05 01 08
CHILI 01 01 01 01
ESPAGNE 01 01 01 01
FRANCE 17 17 18 20
GABON 01 03 01 03
GUINEE EQUATORIALE 01 02 01 02
GHANA 01 00 01 00
ITALIE 04 04 04 04
INDONEsIE 01 00 01 00
INDE 01 02 01 01
MADAGASCAR 02 01 02 01
NIGER 08 07 08 07
RWANDA 09 09 09 09
RCA 19 15 19 15
SENEGAL 04 05 04 05
SUISSE 12 12 12 12
TANZANIE 01 01 01 01
TCHAD 123 106 178 110
ZAIRE 07 08 07 08
TOGO 00 01 00 01
PEROU 00 01 00 01
COSTA RICA 00 01 00 01
NIGERIA 00 01 00 01

Total 519 580 870 929
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Au regard de ces chiffres de production et de diffusion, il y a lieu d'affrrmer que
"Communautes Africaines" se porte bien. Qu'en est-il du Centre de Documentation?

B. LE SERVICE DOCUMENTATION

1. MISSION

La fonction documentation de l'APreA a pour but de rassembler et de mettre a
la portee des acteurs de developpement des informations utHes ala realisation des actions initiees
et reaIisees pour les communautes de base.

Cette mission est sous-tendue par 3 objectifs principaux:

a) contribuer a la creation et a l'animation d'un reseau de concertation et de
collaboration avec les differents centres de documentation de la sous-region,

b) faciliter l'acces al'information aux communautes de base,

c) constituer une banque de donnees technologiques, economiques, financieres et
juridiques. -

En termes d'activites, comment ces objectifs sont-ils atteints?

2. COLLECTE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Le fonds documentaire de I'APICA contient plus de 5.000 volumes et une centaine
de periodiques dont Libertitres, Bulletin d'information sur droits de la personne. Leur
acquisition se fait soit par l'achat, soit par les echanges, soit enfin sous forme de dons. C'est
pour nous Ie lieu d'exprimer toute notre gratitude anos principaux donateurs, qui sont Agridoc
International (France) et Ie Centre technique de Cooperation Agricole et Rurale (CTA) aux Pays
Bas.

Au sein du Centre de Documentation existent deux autres activites tendant aaider nos
usagers aacquerir a titre personnel certains documents. II s'agit du bookshop et des greniers
d'experience.

S'agissant du bookshop, Ie Centre achete certains livres specialises qu'on ne trouverait
pas chez les libraires et les revend aun prix modique. C'est Ie cas par exemple des ouvrages
suivants: Ie "Manuel de gestion des petites et moyennes organisations africaines" edite par
Gestion Norsud; "Renforcer l'autonomie financiere des associations de developpement du Tiers
Monde" de l'IRED, "Ie Memento de l'agronome", du Ministere franc;ais de la cooperation; "La
ou il n'y a pas de docteur", un autre bestseller de notre bookshop qui est d'ailleurs epuise et
dont nous attendons la reedition.
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Quant aux greniers d'experiences, ce sont des fiches didactiques qui nous viennent pour
la plupart du reseau de radio-rurale des pays en developpement. Nous avons ainsi tire les
experiences suivantes:

o Ameliorer l'elevage de la volaille: cette fiche indique comment ameliorer
l'elevage des poulets, choisir les bonne meres pour couver les oeufs et installer
un bon couvoir;

o Selectionner des bonnes poules pondeuses: cette experience montre comment
identifier les bonnes et les moins bonnes poules pondeuses dans un elevage,
comment maintenir la production d'oeufs au bon niveau;

o Tirer Ie maximum d'un etang apoissons: cette experience revele comment rendre
les etangs fertiles et trouver des larves fraiches pour nourrir les poissons
gratuitement;

o A. quel moment accoupler une vache? ces expenences publiees dans
"Communautes Africaines" ont suscite un grand interet de la part des lecteurs.

3. DIFFUSION DES INFORMATIONS

La diffusion des informations du Centre de Documentation se fait par trois
moyens:

a) La recension

Nous avons obtenu des accords de diffusion avec certains de nos partenaires nationaux
et etrangers tels que Ie SAILD, INADES-FORMATION Bamenda, Ie CRAT de Saa, l'IRED,
Ie COTA, Ie CTA, Ie GRET, ATOL et Ie PNUD. De fait, ces organismes inserent dans leurs
revues et periodiques des recensions d'ouvrages de notre bookshop et du fonds documentaire.
Ces recensions passent naturellement dans "Communautes Africaines".

b) Consultation sur place (CSP)

Le centre dispose d'une salle de consultation sur place, car les prets adomicile n'existent
pas. En 1991, seules 401 personnes sont venues consulter nos documents sur divers sujets.
Cela est du au climat socio-politique qui a prevalu au Cameroun.

c) Le Service Questions Reponses sur les Technologies Appropriees (SQRTA)

Contrairement a la CSP, Ie rayonnement de ce service est regional, voire international.
En effet Ie SQRTA est la consultation par correspondance. En 1991, nous avons r~u 152
questions portant sur des sujets divers. Le tableau ci-apres etablit une presentation comparative
des themes de recherche adresses au SQRTA et a la CSP. Ceux-ci se repartissent les huit
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macro-groupes thematiques du systeme de classification SATIS. (SATIS est une association
internationale d'institutions et d'individus travaillant dans Ie domaine des technologies
appropriees.)

THEMES DE RECHERCHE ADRESSEs AU SQRTA ET ALA CSP

COTE DENOMINAnON CSP SQRTA TOTAL %

1 HOMME ET SOCIETE 46 15 61 11,00

2 ENERGIE ET PUISSANCE 16 14 30 5,40

3 EAU, ASSAINISSEMENT 11 3 14 2,53
ET TRAITEMENT DES
DECHETS

4 AGRICULTURE, 100 34 134 24,23
ELEVAGE,
SYLVICULTURE,PECHE
ET AQUACULTURE

5 TRANSFORMATION DES 98 37 135 24,14
PRODUITS AGRICOLES ET
PRODUCTION ALIMEN-
TAIRE

6 FABRICATION INDUS- 90 38 128 23,14
TRIELLE ET ARTISA-
NALE, INGENIERIE ET
SERVICES

7 CONSTRUCTION ET 31 4 35 6,30
TRAVAUX DE CONS-
TRUCTION

8 SANTE 9 7 16 3,00

TOTAL 401 152 553 100,00

Ce tableau indique que les rubriques 5, 4 et 6 du systeme de classification SATIS ont ete
les plus sollicitees. Elles traduisent les preoccupations de nos usagers acreer des entreprises
tant dans Ie domaine de l'ingenierie que dans l'exploitation agricole ou dans l'agro-industrie.
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BIles sont aussi Ie reflet de la difficile conjoncture economique intemationale qui, aujourd'hui
plus qu'hier, interpelle Ie genie createur des peuples.

1) Origine des questions

Les 152 questions r~ues et traitees au SQRTA provenaient de l'Afrique, sauf une seule
en provenance de l'Amerique du Sud. Le tableau suivant presente l'origine des questions.

PROVENANCE DES QUESTIONS

NBRE DE NBRE DB
PAYS D'ORIGlNE QUESTIONS PAYS D'ORIGlNE QUESTIONS
DES QUESTIONS RECUES ET DES QUESTIONS RECUES ET,

TRAITEESTRAlTEES

Afrique Centrale Afrique Orien-
tale-

· Cameroun 75
· Centrafrique 10 . Rwanda 10

· Congo 12

· Tchad 11
· Zaire 13

Sous-total 121 Sous-total 10
Pourcentage 79,6% Pourcentage 6,6%

Afrique Occiden- Reste du monde
tale-

. Suriname 1

· Benin 8

· Cote d'Ivoire 4

· Senegal 6 Sous-total 1
Togo 2 Pourcentage 0,65%

Sous-total 20 TOTAL 152
Pourcentage 13,15% POURCENTAGE 100%

Ce tableau montre que l'ere geographique couverte par notre SQRTA s'est a nouveau
retrecie par rapport a l'annee demiere. Les questions cette annee proviennent toutes des pays
de l'hemisphere Sud avec une forte concentration sur les pays d'Afrique Centrale, zone
d'intervention privilegiee de l'APICA.
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2) TyPOlogie des usagers du SQRTA et de la CSP

Le tableau ci-apres presente par pourcentage les differentes categories de personnes qui
nous ont adresse cette annee au moins un theme de recherche.

EFFECTIF,
CATEGORIE

SQRTA CSP
TOTAL %

Agriculteurs et eleveurs, 22 46 68 12,29
commer~ants

Animateurs 'et agents de 42 92 132 24,23
developpement

Artisans et entrepreneurs 47 105 152 27,48

Autres fonctionnaires et travailleurs 12 88 100 18

Etudiants, Enseignants et autres 17 43 60 11
chercheurs

Sans profession et profession non 12 27 39 7
indiquee

TOTAL 152 401 553 100

A. la lecture du tableau ci-dessus, 1'0n remarque que les artisans et entrepreneurs qui
occupaient Ie second rang l'annee demiere dans la quete d'informations ont cette fois pris Ie
dessus. Cette situation reflete bien les regroupements par corps de metiers, suscit6s ou non, qui
s'operent actuellement chez les artisans de la ville de Douala. Les agents de developpement,
quoiqu'ayant regresse d'un cran, demeurent toujours dans Ie peloton de tete.
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3) Evolution des themes adresses au service questions-reponses sur les technologies appropriees et ala consultation sur place

au cours des trois dernieres annees.

"'S'--*~
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1989 1990 1991
CODE

;

TOTAL %LIBELLE
SATIS CSP SQRTA CSP SQRTA CSP SQRTA

1 Homme et societe 57 18 105 28 46 15 269 15,30

2 Energie et Puissance 4 10 17 3 16 14 64 3,64

3 Bau, Assainissement et 2 1 8 2 11 3 27 1,50
traitement des dechets

4 Agriculture, Sylviculture, Peche 128 38 159 50 100 34 509 29,00
et aquaculture

5 Transformation des produits
agricoles et production 32 33 83 30 98 37 313 18,00
alimentaire

6 Fabrication industrielle et
artisanale, ingenierie et services 78 41 132 32 90 38 411 23,35

7 Construction et travaux de 12 2 42 8 31 4 99 5,56
construction

8 Sante 22 9 14 4 9 7 65 3,65

TOTAL 335 152 560 157 401 152 1.757 100,00
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ll. ANALYSE DES PROBLtMEs RENcoNTREs

L'APICA a une assez longue experience de la communication. En douze ans, bien des
difficultes ont ete rencontrees. Certaines ont ete resolues, d'autres existent toujours.

A. AU NIVEAU DE LA REVUE "COMMUNAUTEs AFRICAINES"

Le village constitue la cible premiere de la revue (cf. "Pendant que d'autres tentent
d'atteindre la lune, nous essayons d'arriver jusqu'aux villages"). Notre chemin est encore long
et meme tres long pour arriver dans les villages. Dans villages que nous atteignons, nous
rencontrons beaucoup d'analphabetes surtout dans les rangs des femmes. Ainsi, la revue ne peut
pas etre lue. Dans la ville, qui constitue notre tiers-public, la revue n'est pas lue aun taux
respectable, car les habitudes de lecture n'existent pas. Autre argument avance par Ie monde
rural et urbain et qui est devenu discutable: Ie prix d'un exemplaire de la revue de 450 FCFA.

Par ailleurs, les couts de la composition et de 1'impression sont encore assez eleves.
C'est pourquoi l'APICA a decide d'acquerir les equipements de la PAO (Programme Assiste par
Ordinateur) pour composer elle-meme la revue et d'autres publications.

Enfin, un autre probleme et pas des moindres: la langue: Tous ceux qui ne parlent pas
ou ne lisent pas fran~ais ne sont-ils pas exclus du lectorat de "Communautes Africaines"?

B. AU NIVEAU DE LA DIFFUSION

La diffusion de "Communautes Africaines" est notre point faible. Aussi avons-nous
confie la distribution aMessapresse qui nous a impose un contral. Ces messageries prelevent
40% du produit des ventes.

Par ai11eurs, les couts de l'expedition par voie postale sont egalement eleves', notamment
pour les joumaux destines al'Europe ou al'Amerique. Les pertes et disparitions des joumaux
sont egalement courantes.

Enfin, il est difficile de recouvrer Ie produit des ventes des revues placees aupres de
certains partenaires. S'agissant du Centre de Documentation, certains usagers se plaignent de
l'absence du service pret adomicile, la consultation sur place ne pouvant interesser que les
residents de Douala.

La liste de ces problemes est loin d'etre complete. II resterait aenvisager des solutions
pour atteindre les objectifs de communication de I'APIeA.
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BEsOINS ET ROLES DES FEMl\1ES DANS LE DOMAINE
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Par:

Fatoumata SOW

Association of African Professionals in Communication
APAC

110



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
f

NEEDS AND ROLES OF WOMEN IN THE FIELD OF INFORMATION AND
COMMUNICATIDN

by Fatoumata Sow
Association of African Professionals in Communication (APAC)
Dakar, Senegal

Thirty years after African independence, the politics ofdevelopment which were put in
place have proven ineffective. Structural adjustment programs of the IMF and World Bank have
accentuated an imbalance which is contributing to the misery of millions of persons. More than
half of the African population, children and women, are faced with starvation, illnesses,
illiteracy and violence in all of its forms.

This is creating an injustice. Women are an important and dynamic component of
sustainable development. Their role in the reproduction and maintenance of the human species,
their contribution to the work force and the importance of their economic activities especially
in the agricultural sector, places them in a key position in the development process. Woman are
discriminated against in all sectors. This is most notable in the area of information and
communication, domains of power par excellence and mirrors of fundamental imbalances. There
is an imbalance at the intemationallevel. There is a dependence in the South particularly Africa,
on the North, at the level of technology and the flow of information. There is also an imbalance
at the national level between the political powers and the money which monopolize and control
communication and the most disadvantaged groups such as women, youth, peasants, NODs and
the urban poor.

Any reflection on women and communication should not be separated from an analysis
of the context of communication in Africa where more than anywhere else there is a great need
for information, education, and the mobilization of populations to meet social challenges.

Communication at the grassroots remains under developed. The condition of women is
alarming. In the media women exist only as sexual objects, who are devalued, placed within
a domestic or negative context. The real participation of women in development, their essential
contribution to food production, the economy and to society in all its aspects, is badly
understood and misrepresented by the media.

The urgency of the situation demands a different approach to help people understand and
respond to the adjustment required to achieve sustainable development. There is a need to
understand more clearly the voice and the needs of women in all sectors concerned including
health, science and technology, culture, law and business.

NODs, through institutional strengthening, must therefore start training in communication
techniques and the design and implementation of programs and strategies. The democratization
of information and communication is essential in order to make it accessible to NODs and to

127

!Ii 11/'lll'



women. A concrete north-south partnership would assure the acquisition of a computerized tool,
which would help consortia to obtain and develop both modern and traditional methods of
communication animated and directed by women. Support to women is essential in order to
allow them to develop on a long term basis their competence and expertise in the field of
communications. This assures women more influence in decisions they need to make in this
field.

It is not enough to simply broadcast messages but it is necessary that messages be
pertinent and assist women (and men as well) to assume responsibilities which assure their
economic, social and cultural development.
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Trois decennies apres les independances africaines, la situation du continent est des plus
catastrophiques. Les politiques de developpement jusque la. mises en oeuvre se sont revelees
inefficaces. Les politiques d'ajustement structurel du FMI et de la Banque Mondiale, loin de
resoudre les difficultes economiques, ont accentue les desequilibres, contribuant ainsi a. plonger
dans la pauvrete et la misere des millions de personnes, des femmes et des enfants surtout.

Dans la majorite des pays, les femmes doivent faire face ala famine, aux maladies de
toutes sortes, al'analphabetisme et ala violence sous toutes ses formes.

Cette situation est l'une des plus grandes injustices de l'histoire humaine. Car les
femmes constituent l'une des composantes les plus importantes et les plus dynamiques pour un
developpement durable. Cela en raison de leur poids demographique, puisqu'elles representent
plus de la moitie de la population; de leur role fondamental dans la reproduction et l'entretien
de l'espeee humaine, done aussi de la force de travail; et enfin de l'importance de leur activite
economique, notamment dans Ie secteur agricole.

Cette marginalisation des femmes se retrouve dans tous les secteurs de la vie et en
particulier au niveau de la communication, domaine par excellence du pouvoir et miroir aussi
des desequilibres. Desequilibre au plan international entre Ie Nord et Ie Sud, du fait de la
dependance du Sud et de l'Afrique en particulier, vis-a.-vis du Nord, aussi bien au niveau de la
technologie que du flux des informations. Desequilibre aussi au niveau national entre les
pouvoirs politiques et d'argent qui accaparent et/ou contrOlent la communication et les groupes
defavorises que constituent les femmes, les jeunes, les paysans, les marginaux des villes, les
ONG, etc.

FEMMES ET COMMUNICATIONS

C'est pourquoi la reflexion sur les femmes et la communication ne saurait etre detachee
de l'analyse du contexte de la communication en Afrique. Car en Afrique, plus que partout
ailleurs dans Ie monde, se pose la necessite de faire de la communication un puissant moyen
d'information, d'education et de mobilisation pour faire face aux multiples defis qui interpellent
nos societes. Pourtant, Ie spectacle qu'offrent les media est des plus paradoxal.

Les questions de developpement, les problemes auxquels les populations doivent faire
face, les vecus des populations et des femmes en particulier, ne sont guere des sujets dominants
dans les media qui sont plus preoccupes par les discours, faits et gestes des gouvernants. La
communication a. la base reste encore tres peu developpee pour sa part.

Du cote des femmes, les constats sont plutot navrants. La communication n'accorde pas
beaucoup d'attention aux femmes. Elles ne sont pas des sujets importants de preoccupation.
Quand la communication s'interesse aux femmes, c'est Ie plus souvent pour donner d'elles des
images negatives, devalorisees et devalorisantes.
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Les femmes n'existeraient que comme objets ou corps sexuels et quand elles ne Ie sont
pas, elles restent cantonnees dans des activites domestiques et/ou marginales. Les media
n'arrivent pas encore abien montrer la participation reelle des femmes au developpement, leur
contribution essentielle a l'agriculture, a l'economie en general, a la vie sociale sous tous ses
asPeCts. Cela pour plusieurs raisons qui tiennent ala formation des hommes et des femmes qui
travaillent dans les media, a la meconnaissance ou au manque de maitrise des questions des
femmes et du developpement.

BESoms DES FEMMES EN INFORMATION ET COMMUNICATION

L'exigence d'une plus grande mobilisation des ressources humaines de nos pays pour
sortir de la crise actuelle appelle une autre perception de la communication comme un puissant
moyen de mobilisation, de conscientisation et d'action pour des changements profonds et
durables. D'ou la necessite de mieux connaitre les besoins des femmes dans ce secteur. Ces
besoins, qui sont immenses, touchent pratiquement tous les secteurs de la vie et donnent aussi
une mesure de l'ampleur des actions aentreprendre en faveur des femmes. lIs concement:

LA SANTE. Les femmes ont besoin de connaitre leur corps, les maladies qui les
affectent, les moyens d'effacer des statistiques les chiffres scandaleux de la mortalite matemelle,
la sante de la reproduction, les methodes qui leur permettent de controler leur fecondite. Elles
ont besoin d'informations exactes et pertinentes qui puissent leur permettre de prevenir les
maladies, de se proteger et d'etre a l'abri de maladies (telles que Ie SIDA) qui les menacent
particulierement. Des techniques de survie ont ete mises au point par les femmes sur la
nutrition, l'alimentation, les services et les moyens qui leur permettraient d'etre en bonne sante
physique et mentale, de s'epanouir, etc.

LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE. Les femmes veulent comprendre Ie monde,
les innovations technologiques et scientifiques qui devront dominer Ie siecle avenir; elles veulent
avoir acces aux technologies qui leur permettraient de rationaliser leurs activites, de faire des
gains substantiels en termes de temps et d'energie, d'accroitre leur productivite, de revaloriser
les connaissances et les savoirs-faire qui, au cours des annees, ont permis ades millions de
femmes de resister.

L'ENTREPRENARIAT. Les femmes doivent connaitre les possibilites d'avoir acces aux
moyens financiers (credit) et aux moyens de rentabiliser leurs activites et de les developper; elles
doivent connaitre les problemes de gestion, les secteurs nouveaux qu'elles pourraient explorer,
les projets de developpement qui ont connu des succes comme ceux qui n'ont pas ete concluants
pour s'en inspirer.

LA CULTURE. Les femmes sont les plus touchees par l'analphabetisme et
l'obscurantisme, ce qui renforce leur subordination et leur alienation. II devient alors imperieux
de leur foumir les informations, les connaissances qui leur permettent de sortir de l'ignorance,
de la dependance des forces sociales et des fondamentalismes religieux et culturels qui les
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manipulent. Elles doivent comprendre que leur situation actuelle est Ie resultat de toute une
evolution historique, sociale et culturelle, savoir qu'elles peuvent s'en sortir et briser les carcans
qui les retiennent.

LE DROIT. La maitrise des instruments nationaux, en particulier Ie Code de la famille
mais egalement des Conventions intemationales et la mobilisation pour la preservation et
l'amelioration des droits des femmes, la creation de mecanismes pouvant permettre aux femmes
de se prendre en charge elles-memes, la lutte pour leurs droits et la denonciation de toutes les
atteintes et violations des droits des femmes, pour que Ie droit soit reellement un instrument de
promotion des femmes, sont aujourd'hui d'une grande importance.

QUEFAIRE?

Les ONG, pour Ie moment, menent tres peu d'actions dans Ie domaine de I'information
et de la communication, aplus forte raison en direction des femmes.

Aussi une solution durable aux problemes d'information et de communication des ONG
et des femmes devrait se situer dans une double perspective.

1. Le renforcement institutionnel des ONG moyennant:

o une formation sur les techniques et moyens de communication, sur l'elaboration
et la mise en oeuvre de programmes et strategies de communication,

o l'accroissement des ressources humaines, surtout feminines, des ressources
financieres et techniques, car Ia plupart des ONG sont dans une situation
financiere precaire, plus proche de l'indigence.

2. La democratisation de I'information et de Ia communication, pour garantir I'acces des
ONG et des femmes a la communication. Le partenariat entre ONG du Nord et du Sud ne
devrait pas simplement se limiter a un echange d'experiences et a une information sur les
nouvelles technologies de la communication et les applications qu'offre I'informatique. II devrait
aussi et surtout se donner au travers de gestes concrets tels que:

o l'appui pour l'acquisition de l'outil informatique. Nombre d'ONG n'ont pas les
capacites de s'equiper en micro, alors que cet outil est aujourd'hui indispensable
pour la rationalisation de nos interventions et pour une plus grande efficacite de
Ia communication.

o I'appui aux Consortiums ou groupes d'ONG pour I'acquisition de moyens de
communication. Dans ce cadre, des efforts particuliers devraient etre faits pour
encourager et appuyer l'emergence et Ie developpement de supports et moyens,
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tant modernes que traditionnels, de communication animes et diriges par les
femmes.

o Ie soutien aux femmes afin de developper une competence et une expertise dans
Ie domaine de la communication en vue d'une plus grande implication dans les
actions amener et une plus grande influence sur les decisions dans ce secteur.

Mais pour que toutes initiatives qui pourraient etre prises aient in impact certain, il est
neeessaire qu'une action d'information et de formation soit entreprise sur la problematique
FEMMES ET DEVELOPPEMENT en mettant l'accent sur les relations de "genre" ou la
relation hommes/femmes dans Ie processus du developpement. Car il ne s'agit pas simplement
de produire et diffuser des messages. Encore faudrait-il que ces messages soient pertinents et
aident les femmes (et les hommes aussi du reste) a se prendre en charge et a assurer leur
promotion economique, sociale et culturelle.
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SAHEL INFORMATION SYSTEM: A MEAN FOR AFRICAN NGOs TO COMMUNICATE

by William Booth
NOO Consultant

Until recently, there was no NOO computer communications facility in Africa. To
communicate with an electronic network, a long-distance call to Europe or North America was
necessary. Host systems have been established in many African countries and communications
networks developed in each sub-region. A stimulus for this emergence has been the need for
more information to, and from,
developing countries, where information is a commodity often beyond the economic means of

the NGOs and even academic communities.

Computer networking is far cheaper and more convenient than facsimile or telex
wherever even the most basic computer is available. Since cost of use is one of the most crucial
factors in democratizing the use of telecommunications systems, these new messaging techniques
offer considerable potential towards achieving this goal. In fact, computer networking is the ideal
tool for enabling and improving communications in these areas because it makes such efficient
use of scarce resources.

Most bi- and multi-lateral donors support one or more aspects of information management
or communication on a project basis or as part of their support to individual organizations. In
general donors do not have specific programs to fund this sector. There is no doubt that better
NOO collaboration on information needs is the key to involving donors in a need-driven process
of determining future policy for development assistance. Therefore, it is in the best interest of
all development partners to clarify and coordinate their efforts in information collection and
dissemination and communication.

A more concentrated effort is being made by many International NGOs in collaboration
and cooperation with national and regional African NOOs. The initiatives, supplying hardware
and software, developing databases and electronic bulletin boards, establishing networks, training
and technical support in hi-tech and appropriate technologies are facilitating information transfer
among organization from the community, to the national, regional and international level.

Appropriate technology is the key. It would be unfair to conclude that information and
communication is happening only with the assistance of electronic technologies. Much of the
development working in Africa is being carried out at the local level where the same need exists
for information but where there is often a paucity of capital resources or computer literate staff
trained to work with computers. At the same time there is a vast wealth of simple information
available which is not disseminated.

Truly efficient electronic information exchange in Africa will require improvements in
telecommunications infrastructure. But existing infrastructure with a little imagination and
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cooperation can be used for greater impact. Smaller steps are more critical and could have
greater short-term impact. Sheldon Annis of Boston University proposes: Research into the
penetration of new technology and evolving patterns of network formation; training of
organizations in the use of equipment and encouraging the use of untried applications; strategic
placement of key hardware elements that would allow networks to coalesce; upgrading and
incremental additions of equipment that would permit more powerful applications; and creating
local linkages that would interconnect electronic networks as well as weakly connected human
networks.

In conclusion Africa has its own communication and information needs whose
development must be defined within its own context. However, attention to practitioners such
as Sheldon Annis is important for the advancement of the work which is presently being done
and/or needs to be undertaken as communications in Africa continues to be discussed. The
process demands a marriage of both appropriate technology and high-tech methodologies which
complement the task.
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I. INTRODUCTION

Les participants au Seminaire Mondial sur l'Informatisation avec I'Afrique comme Centre
d'Interet, tenu a Toronto, Canada au printemps de 1992, ont constate que depuis Ie milieu des
annees 80, les reseaux electroniques en tant qu'outils de developpement et de changement social
reverent une plus grande importance et une plus grande utilite. Cette emergence a ete stimulee
par la necessite de recevoir plus d'informations en provenance des pays en developpement, mais
aussi de leur en foumir suffisamment car dans ces pays, l'information est un produit que les
ONG et meme les communautes universitaires ne peuvent acquerir a cause de leurs moyens
economiques limites.

Jusqu'a une periode recente, il n'existait aucune structure de traitement electronique de
l'information en Afrique. Pour entrer en communication avec un reseau electronique, les
communications interurbaines vers l'Europe ou l'Amerique du Nord etaient incontoumables.
Des systemes d'automation electroniques ont ete etablis dans beaucoup de pays africains et les
reseaux de communication se sont developpes dans chaque sous-region. Cette innovation a
permis d'initier une excellente phase pilote au cours de laquelle la viabilite technique a ete
prouvee et les futurs besoins identifies.

L'on a d'abord pense que Ie traitement electronique de l'information est une forme de
developpement inadaptee en Afrique ou les besoins fondamentaux --nourriture, installations
sanitaires, eau potable et soins de sante-- ne sont pas satisfaits. En fait, l'informatisation est un
outil ideal qui favorise et ameliore la communication dans ces domaines, car elle permet
d'utiliser efficacement les maigres ressources.

L'informatisation est de loin moins coOteuse et plus commode que Ie fac-simile ou Ie
telex, partout ou Ie plus simple ordinateur est disponible. Dans la mesure ou Ie coOt de
I'utilisation est l'un des facteurs les plus cruciaux dans la democratisation de l'utilisation des
systemes de telecommunications, ces nouvelles techniques d'information offrent un potentiel
considerable pour atteindre cet objectif.

L'Afrique presente un environnement favorable pour Ie traitement electronique de
l'information.

ll. L'APPUI DES DONATEURS

L'objectif premier de cette communication etait d'identifier les initiatives prises au sein
des communautes donatrices aux plans bilateral et multilateral pour appuyer les efforts consentis
par les associations de developpement communautaires (ADC) et les Organisations Non
Gouvemementales (ONG) dans les domaines de la communication etlou de l'echange
d'informations. Au cours des recherches precedant l'elaboration de ce document, il est apparu
tres vite que la plupart des donateurs soutiennent l'un ou l'ensemble de ces domaines dans Ie
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cadre d'un projet ou de celui de leur appui aux organisations prises individuellement. De
maniere generale, Ies donateurs n'ont pas de programmes specifiques pour Ie financement de ce
secteur.

La liste suivante a ete dressee au hasard. Elle conceme l'appui des donateurs aux ONG
et n'est pas exhaustive:

o PNUD/UNSO: appui financier et technique au Systeme d'Information du Sahel, -
-

o PNUD: assistance technique et financiere au Reseau de Developpement Durable,

o CIDA: appui au developpement des banques de donnees electroniques (WEB,
ELCI), edition de dictionnaires et publications autochtones (CODE),

o Banque Mondiale: publications de communications techniques, etudes et
seminaires,

o Fondation Ford: appui aux Associations de Developpement Communautaire pour
des publications (FONGS)

o USAID: appui financier aux seminaires regionaux (Seminaire sur Ia
Communication aI'Echelle Mondiale) et efforts des ONG nationales et matiere
de communication (projet d'Appui PVO/ONG),

o Centre pour Ia Recherche et Ie Developpement Intemational (CRDI): appui
financier aux seminaires intemationaux, aux reseaux regionaux et aI'edition.

Beaucoup de donateurs foumissent egalement un appui aux Instituts de Recherche et aux
Universites dans Ie developpement des banques de donnees et la participation aux reseaux
electroniques.

L'on devrait noter que Ie Systeme d'Information du Sahel (SIS), I'un des premiers
reseaux d'information des ONG sous-regionales, a ete cree a I'initiative de I'Industry Council
for Development (ICD), un consortium d'entreprises multinationales du secteur prive qui appuie
Ies pays en developpement. En 1985, ICD a mene une etude de faisabilite conjointement avec
des ONG intemationales; suite a cette etude, Ie SIS a ete cree grace au financement et a
I'assistance technique d'IBM, de TOTAL et du PNUD. Le SIS, un reseau d'ONG, est implante
au Mali, au Senegal, au Niger et au Burkina Faso au sein des consortiums nationaux de chaque
pays, et au sein du RESADOC, du centre de recherche et de documentation du CILLS a
Bamako. L'IeD continue de manifester un interet dans I'appui aux ONG pour leurs besoins
dans Ie domaine de I'information; cette institution menera bientot une autre etude de faisabilite
conjointement avec I'UNSO cette fois-ci; I'etude se penchera sur Ia commercialisation de
l'information en tant que source de revenus pour Ies ONG. Cette collaboration entre Ie secteur
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prive, les gouvemements, l'ONU et les ONG demeure un bon modele qui peut etre adapre
aujourd'hui.

Pour certains, les donateurs seront mieux disposes aaccorder des financements au titre
de l'appui technique al'information et la communication, tant que les ONG determineront plus
clairement leurs besoins et l'importance que revetiront ces deux aspects dans Ie processus de
developpement au cours des prochaines annees; la relation entre Ie developpement, l'appui aux
projets et la neeessit6 d'avoir des informations plus precises; une meilleure collaboration entre
les DNG, les donateurs et les gouvemements. n n'est pas de doute qu'un meilleur systeme
d'information et la collaboration des ONG aideront les donateurs a definir une meilleure
politique d'assistance au developpement dans l'avenir. Les partenaires au developpement ont
donc interet a clarifier et a coordonner leurs efforts dans la collecte et la propagation de
l'information et dans Ie domaine de la communication.

ill. VUE D'ENSEMBLE

Sheldon Annis de l'Universite de Boston a indique que les groupes de pression, les
decideurs politiques et la Banque Mondiale peuvent jouer un role constructif dans la creation
d'infrastructures de telecommunications. Mais 130 n'est pas la question. Des mesures plus
restreintes sont plus fondamentales et pourraient avoir un impact acourt terme:

o la recherche dans la penetration de la nouvelle technologie et des modeles avances
de formation de reseaux,

o la formation d'organisations a l'utilisation des equipements et la promotion de
l'utilisation d'applications qui n'ont pas ete essayees,

o Ie placement de materiels cle qui permettraient aux reseaux de s'unir,

o la revalorisation et l'augmentation quantitative des equipements qui permettraient
de meilleures applications, et

o la creation de liens au niveau local, qui connecteraient entre eux les reseaux
electroniques ainsi que des reseaux humains faiblement connectes.

En 1991, Monsieur Ennis a effectue un travail sur Ie terrain en Amerique Centrale, sous
les auspices du Fonds pour les Nouveaux Reseaux de Communication (FNCN); i1 en a conc1u
que chacun est conscient de la puissance de la technologie. chacun veut avoir un meilleur acces
a la communication.

n a trouve quatre reseaux multiples constitues de personnes privees, d'organisations et
d'institutions connectees entre elles. Ces reseaux etaient caracterises par:
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1. L'elasticite des communautes rurales et des personnes dispersees qui occupent ces zones.

Les personnes privees sont toujours les elements les plus isoles de ce type de systeme de
communication. Les communications electroniques sont faibles en-dehors de la plupart des
villes. Pourtant 1'0n est souvent surpris de trouver un radio-amateur ou un camcorder dans les
zones les plus reculees. Alors qu'il n'y a pas toujours un tel6fax dans les zones reculees,
presque tous ceux qui travaillent dans des organisations rurales savent oil se trouve la machine
la plus rentable et la plus proche. Les telefax sont particulierement importants parce qu'ils
rabaissent Ie seuil d'alphabetisation technologique et connectent Ies gens les plus isoles aux flux
d'informations modernes.

2. Les organisations non-gouvernementales operant sur Ie terrain, l'autorite municipale, les
services des agences du secteur public.

Plusieurs ONG et agences du secteur public travaillent au developpement, ala promotion
et l'administration des zones reculees. Ceux que l'on rencontre dans les bureaux locaux sont
des representants de programmes ayant au moins une certaine presence au niveau national. La
technologie n'a ¢netre les zones reculees que d'une maniere superficielle. Bien que l'on puisse
utiliser l'ordinateur dans ces zones, cette utilisation reste limitee (traitement de texte, et creation
de banques de donnees dans certains cas).

Cela n'exige pas une revolution electronique, mais l'identification de ces elements de et
l'appui aune amelioration quantitative et constante dans les prochaines annees. Ces sorties au
nivea.u regional permettront de connecter des programmes nationaux et des flux d'informations
internationales avec les communautes locales. Ceci necessitera Ie developpement de nouvelles
techniques (formation) pour apprendre atransferer l'information apartir de media plus ou moins
sophistiques. Ceci ne necessite pas la mise sur pied d'infrastructures de communication encore
plus sophistiquees. Une solution possible consiste autiliser les communications radio et satellite.
Les contraintes fondamentales semblent etre d'ordre politique et bureaucratique et non technique.

3. Les ONG dans les capitales, bureaux du gouvernement central, universites et les
organismes de recherche.

Toutes ces organisations ont virtuellement Ie telephone bien que la qualite du service
varie largement. Un plus grand nombre d'entre elles ont des telefax et utilisent des ordinateurs
personnels non connectes aun reseau pour Ie traitement de texte et la gestion des banques de
donnees. Certaines de ces initiatives sont appuyees par des donateurs sous forme de materiel,
de logiciels, de formation, d'assistance technique, de developpement des banques de donnees,
etc. Les contraintes techniques sont plus severes dans certains pays que dans d'autres.

4. Les "amis de l'exterieur".

De plus en plus, les associations de developpement communautaire et les ONG etablissent
des contacts avec l'etranger et r~oivent l'appui de leurs amis de l'exterieur. Les gens ont
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tendance a se connaitre a travers les reseaux d'amitie et d'associations professionnelles. La
facilit6 avec laquelle ils partagent l'information a augmente de fa~on spectaculaire au cours des
dernieres annees. L'union de ces "amis" a permis de constituer un groupe de pression
international puissant. De plus en plus, ces gens deviennent lies par une certaine forme de
communication electronique quel que soit leur eloignement des capitales nationales, dans la
mesure ou des portes d'entree telles que GreenNet aLondres, sont ouvertes pour faciliter la
communication entre ces amis intemationaux.

Sur la base de l'identification de ce systeme de communication a quatre reseaux
multiples, Sheldon Ennis a formule les recommandations suivantes comme moyens de rassembler
ces divers elements:

o Une couverture constante du cadre de communication, surtout aux niveaux
regional et local. Elle tiendra compte de l'examen des technologies particulieres,
dont Ie service telephonique et son expansion possible, la distribution de la
technologie relative au telefax, les actuels modeles et les perspectives d'une plus
grande publication ainsi que la possibilite d'utiliser la technologie de pointe en
matiere de radio-satellite pour etendre la communication ades zones OU les !ignes
telephoniques n'existent pas.

o Une analyse detaillee des besoins en communication tels que les "boites aux
lettres" electroniques, la capacite du telefax, les connections aux reseaux
electroniques, entre autres.

o L'elaboration d'un plan technique de mise en oeuvre devant etre discute par les
partenaires respectifs. Un tel plan comporterait des recommandations pour la
revalorisation ou l'achat d'equipements minimaux, la formation future et les
besoins pour l'appui, les connections avec les reseaux electroniques, un
programme et une analyse detaillee des couts.

o Les actuelles discussions programmatiques et institutionnelles sur les implications
et les enseignements a tirer a mesure que Ie travail avance. Elles tiendront
compte de la preparation de rapports ou d'articles analysant les implications d'une
plus grande connectivite entre les ONG et les organisations de base, des
discussions avec les institutions cle et les bailleurs de fonds travaillant dans
chaque region, la recherche actuelle et Ie suivi, pour permettre de discuter plus
largement d'innovation au niveau des projets et de partager toute innovation avec
les projets, les organismes de developpement, d'autres ONG interessees et des
groupes n'appartenant pas a la region ou au pays.

En conclusion, l'Afrique a ses besoins specifiques en matiere de communication et
d'information; Ie developpement de ces besoins doit etre defini dans son propre contexte.
Cependant, cette analyse de Sheldon Annis a des implications importantes pour Ie travail qui se
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fait actuellement etlou les besoins asatisfaire, au vu des discussions tenues sur la communication
en Afrique.

IV. TENDANCES ACTUELLES

Lors de la recherche de documents de base pour la preparation de cette communication,
il est apparu que beaucoup d'ONG intemationales sont en train de concentrer leurs efforts en
collaboration avec des ONG africaines aux niveaux regional et national. Les initiatives qui
tiennent compte de la fourniture de materiels et de logiciels, du developpement et de l'acces aux
banques de donnees et aux tableaux d'affichage electroniques, de l'echange d'informations, de
la formation, de l'appui technique en haute technologie et en technologies adaptees, facilitent
l'echange d'information entre les organisations communautaires locales, les organisations et
institutions nationales, regionales et intemationales. Une liste de certaines de ces organisations
est jointe ace document pour montrer Ie travail ayant deja ete accompli et la maniere dont les
partenaires africains peuvent beneficier de ces efforts deja faits par leurs collegues et amis.

II ne serait pas juste d'en conclure que l'information et la communication n'ont ete
possibles qu'avec l'assistance de technologies electroniques. Une grande partie du travail de
developpement en Afrique se fait au niveau local, ou Ie meme besoin existe en matiere
d'information, mais ou il y a souvent un manque de ressources ou une absence de personnel
qualifie. Par ailleurs, il existe une grande richesse d'informations disponibles qui ne sont ni
collectees ni propagees. Pendant longtemps, on a crn a tort que l'information est du ressort des
gouvemements, des universites, des instituts de recherche et des institutions du Nord. Cette
conception est en train de changer, et ceux-la memes qui ont deja fait l'objet d'une etude
preaIable, et qui ont ete des pourvoyeurs d'informations exigent maintenant l'acces a cette
information comme un droit fondamental.

Par consequent, nous assistons a des developpements dans les domaines suivants:
proliferation de programmes de radio et TV en Iangues locales; collections d'histoires orales;
des ONG comme PRAVED qui ont ete creees dans Ie but de foumir une formation en
communication et echange d'informations aux associations communautaires locales et aux ONG;
des publications et dictionnaires en Iangues locales (ENDA, CODE); l'identification des besoins
dans Ie domaine de l'echange d'information aux niveaux local et regional (SIS, MANGO,
FEMNET); Ia mise sur pied et I'installation de technologies adaptees permettant l'acces et
l'echange d'informations dans des zones et au sein de groupes qui n'ont pas acces a des
technologies plus sophistiquees (VITA).

D'autres ONG telles que SATIS, Rodale Institute, INADES, IRED, Amarc et ELCI
soutiennent activement les initiatives locales dans ces deux domaines. Ce ne sont 130 que
quelques exemples de zones cibles et d'organisations impliquees qui beneficient de I'appui des
donateurs, des gouvernements et des ONG, ce qui sert Ia cause de l'echange d'informations et
de la communication.
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V. CONCLUSIONS

Les informations contenues dans cette communication ne se veulent pas exhaustives; elles
sont quelquefois d'ordre general mais I'on peut constater certaines tendances ai'appui des
Initiatives des DNG dans la Gestion de l'Information et de la Communication.

1. Les organisations communautaires et les DNG abattent un travail colossal aux niveaux
local, national, regional et international.

2. Bien que l'appui des donateurs soit une reaIite, il est generalement fourni dans Ie
contexte des projets existants ou celui de l'appui institutionnel; il reste done a l'elargir
dans une approche plus sectorielle.

3. L'appui des DNG internationales s'intensifie et beaucoup d'initiatives sont deja en cours
pour appuyer un grand nombre de questions ~onnexes.

4. 11 est du ressort des DNG locales et nationales d'identifier clairement leurs besoins et
leurs ressources et d'approcher les gouvernements et la communaute des donateurs avec
des objectifs, des programmes, des strategies et des demandes de financement clairement
definis.

5. En depit du fait qu'un certain nombre de seminaires et d'etudes ont eu lieu, Ie dialogue
doit continuer pour permettre une meilleure identification des besoins afin d'assurer la
prise en compte de ces deux domaines dans les plans de developpement a long terme.

6. Alors que des groupes d'interet particuliers sont interpelles par des organisations telles
que FEMNET, ENDA et APAC, tous ces groupes devraient etre inclus dans Ie processus
de consultation afm d'assurer la prise en compte de leurs besoins.

7. Beaucoup de ressources existent dans des institutions comme les centres de recherche et
les universites, mais traditionnellement, ces ressources ne sont pas d'un acces facile pour
les organisations locales et les DNG, car ces institutions ne sont pas tournees vers les
organisations communautaires et les DNG pour en faire des sources d'information. Ces
liens doivent etre forges et consolides.

8. Les questions politiques comme l'acces aux telecommunications, l'autorisation, la
reglementation des interets, les structures tarifaires, l'importation et l'utilisation des
equipements de telecommunications et la cooperation internationale pour Ie
developpement des telecommunications appellent toujours des discussions et des
solutions.

9. Un appui permanent est necessaire a la reconnaissance et al'acceptation des nombreuses
ressources qui existent dans Ie domaine de l'information au niveau communautaire, et qui
doivent etre identifiees, collectees et propagees.
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10. Les besoins de l'Afrique en matiere d'information et de communication sont particuliers,
par consequent, Us doivent etre consideres dans Ie contexte africain. n faut une
cooperation plus etroite entre tous les partenaires au developpement pour leur permettre
d'identifier leurs ressources, leurs besoins specifiques, et de mettre au point des strategies
et des plans qui visent leurs objectifs de developpement along terme.
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DROIT AL'INFORMATION ET
PROCESSUS DE DEMOCRATISATION

EN AFRIQUE:

QUEL ROLE POUR LES ONG?

Par:

Abdou EI Mazide N'DIAYE

President du FOVAD



WHAT ROLE WILL NGOs AND INFORMATION PLAY IN THE PROCESS OF
DEMOCRATIZATION IN AFRICA

Production and self-sufficiency are necessary requisites for development. We cannot
avoid the struggle for a more equitable means of communication which could lead to economic
and social development. lIIn combining the indigenous networks of communication with cheap

by Abdou el Mazide N'Diaye,
Forum for African Voluntary Organizations (PAVDO)
Dakar, Senegal

In all countries in the world the tertiary sector has become the most productive sector,
long term. The commercial sciences, studies and research, data bases, tourism, artistic and
cultural products, and advertising, have become the mainstay of development. The basis of all
of these is communication.

11-1
147

Today communication is inseparable from democracy. In a system of liberal democracy
ones rights are based on the ability to pay. One sees no other explanation as to why 4/5ths of
the planet remain silent because they lack the means to be heard. How much longer must the
people of the south remain content to consume products and ideas from the North? This status
quo jeopardizes the future of African production while further developing the production
capacities of others.

How is possible that the International Herald Tribune can be set simultaneously in Paris,
Zurich, London, Hong Kong, Singapore, the Hague, Marseilles, New York, Rome, Tokyo and
Frankfurt and to print millions of copies daily when many countries are unable to produce
sufficient educational materials for populations which are 80% illiterate and where the
technological and financial means to produce a daily newspaper of 10,000 copies seems
impossible. Democracy between countries presupposes a more equitable sharing of resources.

The right to communication indicates an equitable sharing of technological means which
enable each person to say to anyone whatever he wishes, knows, feels, accepts or rejects. It
also implies that everyone may listen to whatever he chooses with whomever he wishes to
communicate.

Humanity has made numerous discoveries which enable individuals to communicate.
Since the creation of languages we have passed from hieroglyphics to satellite communication.
Communication between individuals, between countries or groups, has advanced so rapidly that
even common mortals are now able to understand its impact. This provides an idea of the
enormous gap in technological development in the south. Today the means of communication
are very advanced technologically but their costs are beyond the means of countries in the south
who lack resources such as petrol.
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modem technology, communities, NGOs, VDOs, and African trade unions must reinforce their
means of communication to favor development. II

African NGOs lag far behind their southern colleagues in communication. We have little
access to computers, modems or other modem means of communication and most of our
countries have obsolete mail services. The problems and the accomplishments of local people
can be broadcast best by non-profit organizations such as NGOs. It is therefore in their best
interest to acquire equipment which will allow these populations to be heard.

As stated in the Arusha Charter, African NGOs faced with weak communications
infrastructures have an interest in creating and using their own communications networks, such
as community radio stations, e-mail, etc.

African NGOs, like their governments, must abandon their fear of advanced technology.
This will assure the people with whom they work the best support possible to help them not only
communicate among themselves and to create their own channels and networks of
communication but will allow them to communicate with the entire world.
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INTRODUCTION

L'humanite a fait de nombreuses decouvertes pour faciliter la communication entre
individus. De la creation des langues aux satellites geostationnaires de telecommunication en
passant par les hieroglyphes, la machine a ecrire, l'imprimerie, la radio, Ie telephone, la
television, Ie telefax et l'avion.

La communication entre individus, entre pays ou groupes structures (armee, association,
entreprise, syndicat, etc.) est devenue une arme d'une portee et d'une rapidite que Ie commun
des mortels a pu comprendre depuis qu'on parle de la guerre de satellites ainsi qu'au moment
de la guerre du Golfe, que la lutte entre les fusees Scout et Patriots a pu donner une idee de
l'importance et de la precision de l'outil telematique et des telecommunications par satellite.

Elle donne egalement une idee du regard astronomique du Sud au plan technologique sur
Ie Nord. Les moyens de communication sont de nos jours technologiquement tres avances mais
egalement leurs coOts sont inabordables pour les pays du Sud qui ne disposent pas de ressources
exceptionnelles comme Ie ¢trole.

La communication est aujourd'hui inseparable de la democratie. Cependant, en
democratie liberale, on n'a que Ie droit qu'on peut se payer. Nous ne voyons ne autre
explication pour les 4/5emes de la population du globe qui restent muets parce que ne disposant
pas des moyens de se faire entendre.

Pendant combien de temps encore les peuples du Sud devront-ils se contenter de
consommer les produits, les images, les idees des pays occidentaux? Tout porte a croire que
c'est pour l'etemite, surtout si nous voyons la maniere par laquelle cette dependance est
entretenue par les radio-televisions nationales africaines qui, sous pretexte d'economie acourte
vue, diffusent alongueur de joumee des emissions produites par les chaines europeennes.

Cette attitude non seulement hypotheque l'avenir de la production africaine mais
developpe les capacites productives des autres qui, sous pretexte de cooperation, obtiennent de
leur gouvemes compensations financieres leur permettant d'assurer la continuite de leur
production culturelle et artistique qui etouffe la notre.

Cela est d'autant plus grave que les plus riches ne sont ni les plus honnetes ni les plus
moralement credibles. Nous avons vu qu'ils sont capables par toutes sortes de manipulation
d'imposer leur vue pour en profiter commercialement, politiquement ou militairement.

La Iethargie et Ie manque de combativite des dirigeants des pays du Sud irajusqu'a nous
faire consommer les images culpabilisantes que les media du Nord veulent donner de nous.
Nous sommes aussi conduits a consommer l'image que se donnent les occidentaux de peuple
satisfait de la qualite de vie que leur assure l'ordre economique mondial.
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La communication reste Ie principal outil pacifique pour la destruction de nos
civilisations, l'homogeneisation culturelle, Ie gommage des differences entre les peuples et done
l'alignement de tout Ie monde sur Ie modele occidental hierarchise et organise pour les riches
qui controlent aussi les moyens de communication. Le monde d'egoisme qui se construit se fera
contre les pauvres qui sont partis trop tard dans la course a la richesse, avec des moyens
insuffisants et des concurrents qui, au cours de l'histoire, se sont aplusieurs reprises montres
prets arisquer Ie sort de l'humanite pour defendre leurs interets.

LES MOYENS DE COMMUNICATION

Le droit a la communication signifie necessairement Ie partage equitable des moyens
technologiques rendant chacun capable de dire a tout Ie monde ce qu'il voit, sait, ressent,
accepte ou refuse. II signifie aussi pour chacun de choisir ce que l'on veut ecouter, celui avec
qui l'on veut communiquer.

Le droit pour chacun de projeter sur Ie reste du monde les images de lui-meme, de sa
culture, de sa situation politico-economique ainsi que tout message qui lui parait digne de
representer Ie groupe, Ie pays ou Ie groupe de pays dont il se pretend exprimer les vues.

II est malhonnete de vouloir pretendre s'approprier et faire Ie secret sur les moyens
d'information parce qu'ils auraient ete crees ou inventes par un pays donne. D'abord parce que:

1. les differents elemen"ts de toute technique sont Ie resultat d'un heritage de l'humanite qui
se succMe depuis les temps immemoriaux car, aqui devons-nous payer les droits de la
decouverte du feu?

2. ces techniques ont ete trouvees dans Ie cadre d'une lutte militaire entre deux camps qui
pretendaient chacun etre l'expression de lajustice la plus elevee pour l'humanite entiere.
Dans cette lutte de deux camps, les peuples du monde ont tous souffert et paye Ie droit
de profiter de toute la technologie qui a ete decouverte dans ce processus de la lutte
Est/Ouest.

3. d'un point de vue moral, il est injuste de vouloir proner Ie droit al'expression pour tous,
alors que les moyens de communication de masse sont monopolises et concentres dans
un petit nombre de pays.

4. entin, comment peut-on permettre a toutes les civilisations de donner au reste de
l'humanite la possibilite de profiter du meilleur d'eux-memes lorsque seul un groupe
restreint peut se projeter et projeter son image sur les autres tout en diffusant des autres
une image tronquee, voire manipulee et pas toujours de bonne foi?
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LES LIGNES ET REsEAUX DE COMl\1UNlCATIONS

De quel droit RFI, RADIO LONDRES et la VOIX DE L'AMERIQUE peuvent-ils
inonder Ie monde avec des informations souvent mensongeres ou truquees (nous l'avons vu
pendant la preparation de la guerre du Golfe), imposer au peuple du monde entier leur vision
du monde, leur principe de droit et d'ordre, leurs menaces belliqueuses, leur concurrence
interne, et leur "regIe morale ou immorale"? Avec quoi ces chaines ont pu constituer des
reseaux d'une telle puissance si ce n'est avec des moyens financiers importants mis en place par
des Etats riches alors que dans Ie meme temps des pays pauvres sont incapables de couvrir leur
territoire national par les ondes de leur radio?

Comment se fait-il que l'International Herald Tribune puisse etre compose simultanement
aParis, Zurich, Londres, Hongkong, Singapour, La Haye, Marseille, New York, Rome, Tokyo
et Francfort --en millions d'exemplaires-- chaque jour, alors que beaucoup de pays s'interrogent
encore sur la possibilite de produire suffisamment de documents scolaires ou d'alphabetisation
de 80% de leur population et que dans ces pays les moyens technologiques et financiers pour
la diffusion d'un quotidien de 10.000 exemplaires s'avere impossible?

La democratie entre les pays presuppose un partage plus equitable des moyens
technologiques et financiers. Pourquoi devrions-nous admettre qu'on suspende des centaines de
satellites au-dessus de nos tetes pour observer et diffuser des informations auxquelles nous
n'aurions pas droit nous-memes? Mais de quel moyen disposons-nous dans Ie Sud pour nous
yopposer?

Ceux qui utilisent l'espace commun devraient payer atout Ie monde un droit puisqu'il
s'agit d'un territoire commun. Si nous n'y arrivons pas, comme c'est Ie cas pour la pollution
de l'atmosphere et la diffusion de gaz toxiques dans l'air ainsi que les dechets chimiques, il
faudra admettre que Ie droit n'a aucune reaIite et que seulla force fait loi.

S'il en est ainsi, les droits de l'homme, la democratie, l'humanisme, etc. ne sont que de
l'opium pour les pauvres a moins d'etre des instruments d'une strategie fondee sur la
manipulation des peuples par les detenteurs des moyens de communication.

LA LUTTE POUR LA COMMUNICATION SUD/SUD

Si la communication est devenue une arme de guerre pour s'imposer aux autres peuples,
il est imperatif que les peuples du Sud qui en sont les principales victimes commencent a
s'organiser pour reduire la domination et avoir une strategie pour y mettre fin.

Les images reelles quoiqu'absurdes de la periode neo-coloniale nous rappellent qu'il n'y
a pas si longtemps, pour communiquer au telephone entre Kinshasa et Brazzaville (done de part
et d'autre du fleuve Congo) il fallait passer de Brazzaville aParis, de Paris aBruxelles et de
Bruxelles aKinshasa. Deux ou trois kilometres de cables atravers Ie fleuve y auraient pourtant
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suffi.. Ceci ne peut etre reproche aux puissances coloniales mais au manque de volonte politique
de nos gouvemants et au faible prix qu'ils donnent al'independance.

En effet, aujourd'hui encore, les communications entre pays du Sud passent presque
toujours par l'infrastructure des pays occidentaux sans aucune garantie de leur inviolabilite.
Aucune regIe morale ou juridique n'existe dont les pays du Sud aient les moyens de controle.
Le caractere prive et les objectifs de profit qui sont les motivations des entreprises et compagnies
de communication ne mettent personne al'abri de chantage et de violation de secret.

Toutes les infrastructures de communication etant monopolisees par les pays riches du
Nord ainsi que les moyens financiers, il s'avere que l'interrelation dans Ie Sud doit obtenir
l'autorisation du Nord si un verrouillage sous pretexte de propriete intellectuelle etait fait sur les
moyens de communication.

n ne serait pas etonnant en effet, que dans un avenir proche, sous Ie couvert des
negociations du GAIT, I'acces aux moyens de communication soit rendu plus difficile et
certainement plus couteux pour les pays du Sud surtout a une epoque post guerre froide ou
l'alliance politico-militaire n'a plus enormement de valeur d'echange.

Des occasions comme celles qui ont permis aTaiwan, Hongkong et I'Allemagne de
l'Ouest de se developper rapidement pour avoir raison sur Ie compatriote de I'Est ont
aujourd'hui tari avec la fin de la guerre froide.

Les pays du Sud ont interet acollaborer pour avoir along terme (30 a50 ans) les moyens
techniques necessaires pour acquerir une communication autonome fiable et qui leur soit propre.
Cela est parfaitement possible car la Chine populaire et bientot I'lnde disposent des
connaissances techniques pour mettre des satellites sur orbite.

Le maintien du monopole des moyens de communication par l'Occident est inadmissible,
injuste, immoral et ne peut se perpetuer sans condamner la majorite des peuples de ce monde
au sous-developpement ou al'esclavage economique.

L'histoire des trois derniers siecles seulement suffit pour nous demontrer que devant la
cupidite, il n'y a pas de limite. Les lndiens d'Amerique en ont fait les frais pour avoir ete
extermines, les Noirs d'Afrique pour avoir ete soumis a I'esclavage et a la traite; aujourd'hui
al'oree du 21eme siecle I'extermination des peuples d'Amazonie suffit pour ouvrir les yeux aux
plus aveugles sur Ie degre d'inhumanite et d'ignominie auxqueis peut mener I'appat du gain.

COM:MUNICATION ET DEVELOPPEMENT

Dans tous les pays du monde, Ie secteur tertiaire est devenu Ie secteur porteur et se
developpe beaucoup plus rapidement que les deux premiers. nest egalement plus fructueux sur
Ie long terme. En effet, les sciences commerciales, les etudes et les recherches, les bases de
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donnees, Ie tourisme, les productions artistiques et culturelles, la publicite sont devenus des
moyens incontoumables de developpement et Ie support de tout cela, c'est la communication.

Par la telematique, aujourd'hui, les conferences par ordinateur, les specialistes de toutes
les sciences echangent des experiences a travers leurs ordinateurs pour aller plus vite dans la
decouverte des nouvelles techniques scientifiques. .

L'exemple de la guerre entre les groupes pharmaceutiques pour s'approprier les
differentes decouvertes avant de produire les medicaments, laissant souffrir voire mourir pendant
ce temps de nombreuses victimes, alors qu'une collaboration entre tous les laboratoires
accelererait certainement les decouvertes qui pourraient soulager des millions de gens, est
caracteristique de cet etat d'esprit.

L'exemple du virus du SIDA, avec les polemiques qu'il a suscite pour I'appropriation
de la decouverte pour des raisons de cupidite encore une fois entre la France et les Etats-Unis,
est la preuve que Ie profit attendu de la decouverte a ete la principale motivation et non Ie desir
de mettre fin au desespoir des malades. Ceci sera encore plus evident lorsque Ie vaccin ou Ie
medicament aura ete trouve et que les pauvres n'auront pas les moyens de se les procurer.

La surveillance de l'environnement par satellite et les connaissances metoorologiques
devraient faciliter un developpement prodigieux de I'agriculture dans les pays du Sud, sans
parler de la lutte contre la desertification, mais aqui peut-on reprocher I'absence d'information
lorsque ceux aqui elle pourrait profiter dans Ie Sud ne la reclament pas et ne s'organisent meme
pas pour pouvoir en faire I'exploitation lorsqu'elle leur sera donnee?

En effet, les gouvemements du Sud sont souvent d'une irresponsabilite et d'un manque
d'ambition ou de strategie economique teis qu'aucun programme informatique ou d'information
susceptible de rendre leur peuple apte aprofiter des connaissances existantes n'est prevu dans
leur politique.

Cette attitude de demission cree un handicap tres serieux pour les experts de ces pays qui
se trouvent dans I'impossibilite d'acceder aux ressources technologiques et scientifiques et se
voient par consequent exc1us du debat Ie plus avance.

Comment s'etonner en consequence de la dependance de ces pays au plan technologique,
au plan de la recherche et de l'enseignement universitaire?

COMMUNICAnONS ET DROITS DES PEUPLES

Si la communication est l'ensemble des flux par lesquels les individus et les peuples
echangent, il est juste qu'ils soient accessibles a tout un chacun car la communication dans un
sens unique est injuste, surtout lorsque celle-ci peut faire l'objet d'un tri, d'un filtrage, d'une
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censure et meme d'une selection par l'emetteur. La communication est Ie principal moyen
d'influence sans coercition sur les autres.

Les peuples des pays pauvres sont en train d'etre transformes en consommateurs pars
seulement d'informations, mais en consommateurs de tout ce que produit l'Occident.

La production et l'autosuffisance sont incontoumables pour Ie developpement. Nous ne
pouvons eviter la lutte pour des moyens de communications plus equitables et susceptibles de
nous conduire au developpement economique et social.

"En combinant les reseaux autochtones de communication et de la technologie modeme
peu onereuse, les communautes, les ONG, les OVD et les syndicats d'Afrique doivent renforcer
leurs moyens de communication en faveur du developpement."

Les ONG africaines sont tres en retard sur leurs collegues du Sud en matiere de
communication.

Trop peu disposent d'ordinateurs, de modems ou de moyens quelconques de
communication modeme alors que nos pays ont des services postaux completement obsolescents
voire inutiles. •

J

La participation des Africains dans les reseaux que les ONG sont en train de creer est
pratiquement nulle. Nous devons nous reveiller et chercher les moyens de notre integration au
processus de demarginalisation et de desencerclement que les structures de developpement sont
sur Ie point de creer.

Les contraintes de la production des images par les societes multinationales en economie
capitaliste orientent les flux de communication et d'information vers Ie sensationnel parce que
vendable. Les activites de developpement ala base ne trouvent pas de marche agrande echelle
et constituent des pertes de surface pour les grands joumaux et de temps pour les chaines de
radio et television agrande diffusion.

Le travail des populations et leurs problemes ne peuvent etre diffuses que par des
organisations abut non lucratif comme les ONG. 11 s'agit donc pour elles de s'equiper pour
aider ces populations ase faire entendre.

Mais lorsque les ONG elles-memes semblent depassees, meme si dans Ie Nord l'appel
aux populations pour l'education au developpement et la collecte des fonds exigent des moyens
de communication avec elles, les ONG du Nord qui sont actives en matiere d'education au
developpement et en collecte de fonds sont souvent inhibees par leur gouvemement acause de
la facilite avec laquelle illeur foumit de l'argent les rendant de plus en plus dependant.
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Les ONG africaines, face Ii la faiblesse des infrastructures de communication, ont tout
interet Ii creer leur propre reseau de communication en utilisant, comme it est dit dans la charte
d'Arusha, des moyens communautaires (petite radio communautaire en FM, e-mail, etc.).

C'est conscient de tout cela qu'en 1987, nous avons dans Ie cadre du RADI, experimente
un systeme de telecommunication par radio entre des ordinateurs reliant I'hotel Independance
au village de Louly Bentegne d'une part, et d'autre part entre ce meme village et Ie village de
Gorou. Le RADI a egalement profite du grand rassemblement des ONG africaines que
constituait la conference de Dakar et la creation du FOVAD pour repeter cette demonstration
devant une centaine d'ONG africaines en esperant que l'experience sera repetee ailleurs.
Malheureusement, nous en sommes restes au meme point.

Les ONG africaines comme leurs gouvernements devront se departir de leur crainte de
tout ce qui est technologie avancee pour pouvoir assurer anos populations un appui de qualite
et les aider non seulement acommuniquer entre elles, mais egalement leur trouver des canaux
et des reseaux leur permettant de s'adresser au monde entier.
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METHODOLOGIES FOR THE CONCEPTION OF STRATEGIES IN THE FIELD OF
COMMUNICATION AND DEVELOPMENT

by EI Hadj Kasse
Programme Audiovisuel pour I'Education et Ie Developpement (pRAVED)
Dakar-Senegal

Communication is a special problem solving technique. Its impact creates one sort of
change or another. This is different from daily social communication. This method of
communication is organized around: identification of the various aspects of a problem and
stimulation of the various actors by the use of adequate tools to mobilize for social action. This
is far from the limited concept which reduces communication to a simple exchange of messages.

In order to define a communication strategy one must first identify one or more major
constraints faced by a community or an organization. Based on this constraint interventions can
be conceived. The complexity of the constraint will determine the variety of information and
communication techniques required to address it.

PRAYED follows an outline with to plan a communications strategy. The general
principal governing this approach include identification of the problem; the general and specific
objectives of a communications plan; the arguments which respond to the objectives; the
messages which evolve from the arguments; identification of populations; communications
supports and tools; time periods based on availability of the targeted population; the time
required to plan and implement the strategy; the communications team and task sharing; and
evaluation.

Communication, to be operational, must balance specific realities and encourage
participation in their transformation. NGOs and grass-roots organizations need communications
strategies to reinforce their work with the various partners in their projects. When projects do
not function or fail a large part of the problem may be attributed to the absence or poor
management of a communications strategy. Organizations which come from outside a region
and are not aware of the various local dynamics have an even greater stake in developing a
comprehensive strategy for communications.

Communication is an exchange and this necessitates mutual listening if prejudices and
preconceptions are to be avoided. Communication implies mutual confidence that the other has
the capacity to think autonomously in unplanned for situations. Communication is a way to
mobilize a group to respond to its problems.

PRAVEO is a new generation of NGOs which has been created to provide information
and training to NGOs and grassroots organizations in the areas of communication.
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La communication est un mode particulier de resolution de problemes. Eile intervient
sur des situations pour les modifier dans un sens ou dans un autre. Cette conception est
differente de la communication en tant que fait social quotidien: chaque jour nous telephonons,
ecrivons, conversons de vive voix, envoyons un fax, un telex, entrons en relation par Ie biais
des ouills electroniques, etc.

En parlant de communication, nous nous referons ici a une demarche organisee visant
a:

o identifier un probleme sous tous ses aspects, et

o creer la synergie des acteurs pour lui apporter des reponses a l'aide d'instruments
adequats de mise en relation et de mobilisation sociale.

Ceci nous eloigne des approches etriquees qui reduisent la communication aun simple
flux de messages.

I. PRINCIPES D'ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION AXEE
SUR LE DEVELOPPEMENT

La definition ou l'elaboration d'une strategie de communication, exige au preaIable
l'identification d'une ou de plusieurs contraintes majeures auxqueiles la communaute etlou
l'Organisation intervenante sont confrontees. C'est la un principe important, comme Ie montre
l'exemple de l'Institut National d' Agriculture au Burundi qui voulait introduire une nouvelle
variete de riz sans cemer toutes les contraintes liees a la diversite des acteurs, a leurs reperes
culturels, a leurs interets, etc.

C'est a partir de la contrainte majeure specifiee et localement situee que l'intervention
en matiere de communication est conc;ue. CeUe-ci doit repondre a une serie de questions: Quels
sont les objectifs generaux et specifiques de la strategie de communication a elaborer? QueUes
sont les differentes facettes de la contrainte majeure? La contrainte majeure ainsi situee, nous
obtenons ce qu'on peut appeler un OPERATEUR, en ce qu'il nous guide dans la conception des
differents niveaux d'articulation et des inferences en termes d'activites.

Ces niveaux d'articulation definissent les nombreuses facettes (ou aspects) que comporte
une contrainte majeure tandis que les inferences indiquent les types d'activite en matiere de
communication et d'information.

Le schema ci-joint decoule d'une experience d'animation que l'equipe du PRAVED
SENEGAL a effectuee avec l'ONG FAFD (Federation des Associations du Fouta pour Ie
Developpement).
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n situe une contrainte majeure d'une region (la question de la terre au Fouta) dans
laquelle intervient cette ONG (premier niveau); il en identifie les differents aspects (deuxieme
niveau); il en intere des activites de communication (troisieme niveau). Les deux derniers
niveaux indiquent les objectifs specifiques et generaux.

n convient de souligner que cette demarche n'est valable que si elle est maitrisee dans
des situations specifiques. son elaboration decoule d'une forte interaction entre tous les acteurs:
les organisations et les populations. L'interaction consiste dans une large concertation qui
permet achacun de parler pour, ensemble, decouvrir la question aresoudre et ensemble agir,
ce qui necessite une grande capacite d'ecoute surtout de la part des "leaders".

La strategie aborde, nQus l'avons dit, les lignes directrices d'une demarche de
communication. Mais sa realisation s'effectue apartir de plans de communication qui en sont
des sequences, des modes d'actualisation (rendre actuel!).

II. GUIDE D'UN PLAN DE COMMUNICATION

Une bonne strategie de communication ne saurait faire l'economie de plans de
communication bien articules autour des points essentiels suivants:

1. Identification du probleme: nature, evolution, contexte global, acteurs, lieu, etc.

2. Objectifs generaux et specifiques du plan de communication: mobilisation sociale autour
du reboisement, approvisionnement en eau, participation des populations au financement
d'une activite, etc.

3. Argumentaire: ensemble des arguments en rapport avec les objectifs. C'est un texte qui
doit etre concis et clair dans l'expose du probleme et des perspectives pour convaincre.
C'est une reference car il situe Ie cadre global d'intervention.

4. Messages: les messages sont formules ala lumiere de l'argumentaire. IIs doivent etre
tout autant precis dans leur contenu, immediatement comprehensibles par les
destinataires, vivants et prenant leur inspiration dans Ie langage propre aux acteurs-cibles
(acteurs parce qu'ils ne sont pas de simples consommateurs de messages mais qu'ils
participent au processus global de conception et de realisation).

5. Cibles: la reussite d'un plan de communication exige la specification des cibles. II est
impossible de vouloir s'adresser a tout Ie monde en meme temps: c'est la theorie des
chainons et des relais fonctionnels. II existe des categories d'acteurs dans un contexte
donne dont la participation est indispensable et essentielle dans la modification d'une
situation et dans la resolution d'un probleme. Par exemple, dans Ie cas de l'Institut
National d'Agriculture du Burundi, les paysannes constituent Ie maillon essentiel du
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6.

probleme de l'introduction de la nouvelle variete de riz XX. Faute de les avoir ciblees
aune etape du processus de communication, on a assiste aun echec retentissant.

Supports et espaces de communication: la question des supports et des espaces de
communication est capitate dans tout plan de communication. Imaginez quelqu'un qui
s'adresse ades populations analphabetes avec uniquement des documents ecrits: c'est
l'exemple typique d'un dialogue de sourds. Le choix des supports et des espaces de
communication depend pour l'essentiel de la cible dans ses caracteristiques socio
culturelles. n n'y a pas de recettes en la matiere. Dans chaque situation, il faut
identifier les supports et les espaces les plus adequats, ceux dont on est sur qu'ils soient
appropries pour atteindre la cible. Simplement il faut veiller a utiliser au maximum les
reseaux endogenes de communication en ce qu'ils representent l'experience propre de
communication des populations et constituent par excellence un mode specifique et
dynamique de proximite. Entin, aucun support ou espace de communication n'est
exclusif d'un autre. Leur combinaison adequate est meme souhaitable. II serait
fastidieux de vouloir repertorier ici tous les supports.

7. Periode: il faut se poser toujours la question de la disponibilite des acteurs-cibles avec
Ie maximum de details. Si les paysans sont occupes aux champs en pleine periode
d'hivernage alors que les travaux ont debute depuis longtemps, il serait incongru de
vouloir faire une campagne de communication en matiere de diffusion de l'information
scientifique et technique sur les methodes culturales.

8. Timing: it faut preciser les differentes etapes du plan de communication pour pouvoir
proceder a des bilans a mis-parcours qui permettent de reajuster les objectifs, les
supports, la periode, etc.

9. Equipe de realisation et repartition des taches: qui fait quoi? OU? Quand? Comment?
Avec quels moyens? Pour quels objectifs?% Pendant combien de temps? L'ensemble
de l'equipe doit parfaitement maitriser Ie plan de communication dans tous ses aspects
ci-dessus indiques. L'equipe doit etre coordonnee par un "chef'1 a qui revient la tache
nullement aisee de suivre la realisation du plan de communication dans toutes ses etapes.
En un sens, it est responsable des resultats. Aussi, des lors que les taches sont tixees,
it doit veiller aleur diligente application et a leur coordination: rien ne doit lui echapper,
meme pas Ie detail Ie plus insignifiant.

10. Evaluation: l'evaluation se fait en fonction des objectifs. C'est evident. Les realisateurs
doivent cependant detinir preaIablement des indicateurs "a-priori", modifiables a la
lumiere de l'experience du plan de communication en cours.

Tels sont les principes generaux d'un plan de communication.
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CONCLUSION

La communication ne se reduit pas a un simple flux de messages utilisables a souhait.
Pour etre operationnelle, elle doit s'adosser aux reaIires s¢cifiques et s'en inspirer pour
participer aleur transformation. Les ONG et les groupements de base ont tout interet aavoir
des strategies de communication pour renforcer la cohesion et 1a performance des acteurs
engages dans Ie processus de developpement.

En effet, si de nombreux projets ont echoue, il y a une grande part d'explication a
trouver du core de la communication, de son absence etlou de sa mauvaise gestion. 11 est
evident que des organisations porteuses de projets relativement exterieurs aux populations ne
peuvent connaitre que des "derives" si une dynamique de communication authentique, loin des
simulacres et des convictions carrees, n'est creee.

Communiquer, c'est echanger et l'echange suppose l'ecoute mutuelle qui bannit Ie
precon~u et Ie prejuge. Communiquer, c'est avoir confiance en I'autre, en ses capacites de
penser de fa~on autonome, y compris dans l'ordre de l'imprevu. Communiquer, c'est, en
partant de tous ces principes, r&luire la diversite et amoindrir Ie malentendu dans Ia perspective
de mobiliser la collectivite autour de ses problemes.

Documents joints:

1.

2.

)<-5

Etude de cas

Schema d'une strategie de communication
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ETUDE DE CAS: NO.5

Au Burundi, l'Institut National d'Agriculture a introduit une nouvelle variete de riz pour
la population, la variete xx. Les Burundais mangent beaucoup de riz et au depart, les paysans
etaient enthousiastes puisque la variete xx produit une plus grande quantite de riz par rapport
au riz traditionnel. Les agents de l'Institut ont bien explique aux paysans que Ie riz XX est plus
nutritif. Les agents de l'Institut ont organise des reunions avec les paysans-hommes partout dans
Ie pays pour leur parler du riz XX. Les hommes se sont mis d'accord pour essayer la nouvelle
variete et tout Ie monde l'a plantee en 1984.

Le riz XX a bien pousse comme promis. Seulement, it y avait deux problemes.
D'abord, la saison du riz XX est plus longue que la saison culturelle au Burundi, ce qui fait que
quand la recolte du riz XX etait terminee, it etait trop tard pour planter pour la deuxieme saison
culturelle. Deuxiemement, les paysannes, qui ont la responsabilite principale de planter la
culture de riz, se sont plaintes parce qu'avec Ia nouvelle variete il fallait desherber deux fois au
lieu d'une seule comme c'est Ie cas avec Ie riz traditionnel. Elles n'etaient pas d'accord pour
desherber deux fois avec toutes Ies autres taches qu'elles avaient aaccomplir. En 1985, presque
personne n'a plante la nouvelle variete.
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