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Avant-propos 

En juillet 1989 s'est d6rouI6 un Atelier sur la R6forme Economique en Afrique A Nairobi, Kenya. 

Cet atelier 6tait organis6 par le Centre de recherches sur le ddveloppement 6conomlaue ou CRED 

(Center for Research on Economic Development) de I'Universit6 du Michigan, et financ6s par 

l'Agence des Etats-Unis pour le d6velopper.tent International (USAID). A Nairobi, le African Economic 

Research Consortium (AERC) est venu en aide au CRED pour diverses taches. 

On trouvera dans ce volume une version rdvis6e des communications, allocutions officielles et 

pnncipaux expos6s pr6sent6s &Nairobi. IIy a aussi un compte rendu des s6ances r6dlig6 par M. 

David Gordon, directeur du projet. Ces divers textes font en quelque sorte le point de la situation en 

ce qui corceme la r6forme des polltlques 6conomiques africaines, en m8me temps qu'ils soul6vent 

des questions d'une importance critique A propos de I'6iaboration et de la mise en oeuvre du 

processus de rdforme, ainsi que de ses chances politiques d'avenir. 

L'objet fondamental de cet atelier 6tait de cr6er I'opportunit6 d'un dialogue concernant la 

conception et i'implantation de r6formes de politique 6conomique parml les cadres sup6rieurs des 

gouvernements africains. L'atelier 6talt fond6 sur les deux s6minaires du CRED ayant eu lieu en 

septembre 1988 respectivement ANairobi et AAbidjan. Ces deux s6minaires, couronnds de succbs, 

concernalent 6galement la r6forme 6conomique en Afrique. 

L'atelier de 1989 6tait totalement bilingue de sorte Aassurer un 6change des exp6riences et des 

perspectives entre les participants de toutes les rdgions de I'Afrique Sub-Saharienne, qu'ils solent 

francophones ou anglophones. L'ateller a foumi 6galement aux officlels gouvernementaux africains 

la possibIit6 d'6changer des opinions avec des chercheurs Ind6pendants issus d'Afrique, d'Am6,-ique 

et d'institutions europ6ennes, ainsi qu'avec des officlels des organisations Internationales comme la 

Banque mondiale et le Fonds mon6taire International, et ce dans une atmosphere d6tendue. 

L'atelier a 6t6 conqu pour faciliter un 6change fnictueux d'informations, d'exp6riences, et de 

perspectives concernant les thbmes suivants: examiner les experiences de r6forme politique et 

d'ajustement 6concmique en Afrique; 6valuer I'impact de ces programmes sur la croissance et 

I'6quit6; tirer des legons sur les points cls de conception et d'implantation de ces programmes; et 

explorer les options viables pour le futur dans divers domaines importants de politique. 

Pour mener Abien cette entreprise, le CRED a b6ndfici6 du concours pr6cleux de nombreuses 

personnes et organisations. Au sige de 'USAID AWashington, Jerry Wolgin et Collette Cowey ont 

constamment fourni leur soutien. A rl'nstltut de d6veloppement 6conomique (EDI) de la Banque 

mondiale, Youssouf Sylla nous a procur6 des textes d'6tudes de cas. Nous tenons A remercier tout 

particulirement Hon. Alassane Ouattara et Hon. Harris Mule pour I'int6rdt dont ils ont 
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personnellement falt preuve, et pour leurs Interventions importantes au s6minalre. Nous souhaltons 

6galement remercier Alfidja Abderrahmane qui a pr6sent6 le discours de M. Ouatta, emp6ch6 en 

demire minute de le prononcer lui-mgme. 

A Nairobi, les concours apport6s par Jeffrey Fine et Benno Ndulu du AERC, ont t6 la c16 du 

succbs de notre entreprise. Pour les questions d'organisation pratique, nous avons b6n6ficl6 de 

'assistance du bureau rdgional USAID et de la mission USAID du Kenya. Nous tenons &remercier 

tout particullbrement Steven Slnding, Directeur de l'USA'r)/Kenya, et Satishandra Shah, Directeur de 

REDSO/ESA. Quant A Madame Josefina Benson, elle a foumi une assistance irremplagable pour 

toutes les d6talls logistiques. Nous tenons aussi A remercier le personnel hospitaller des United 

Nations Commons Services &Gigiri, ainsi que celul de I'Hotel Serena 6 Nairobi. 

Au CRED, Christine Elias et Michael Aliber se sont chargdes des taches extr~mement complexes 

que comportait l'organisation pratique des sdminaires. Ils ont 6t6 aid6es dans leur travail par Nicole 

Yohalem, Jennifer Walrad, et Cathy Warner; la gestion du budget 6tait assur6e par Susan Johnson. 

Nous tenons enfin & exprimer notre gratitude & Anne Hudon, qui 6talt responsable de la redaction 

d6finitlve et de la publication du pr6sent rapport, ainsi qu'A Francisca Beer, Gisble Bisaccia, et Nicole 

Tazartes, qui se sont charg6es de la traduction en franqais des textes de langue anglaise. 

Ernest J. Wilson, III David F.Gordon 
DIrecteur, CRED Directeur du projet 

Ann Arbor, Michigan 
D6cembre, 1989 

IV
 



Table des Matires 

Page 

Avant-propos iiI
 

Uste des sigles vii
 

Uste des participants Ix
 

par David Gordon
 

par Steven W.Sinding
 

present6 par Abderrahmane Alfidja
 

par Arcjrew K.Mullel
 

par Michael Roth et Kenneth Shapiro
 

par Subramaniam Ramakrishnan
 

Germina N.Ssmogerere, Rapporteur
 

Goitsemodimo Mokgwathi, Rapporteur
 

Compte tendu des s6ances 1
 

Bianvenue aux part!clpants 13
 

Les R6formes 6conomiques en Afrique: Situation actuelle et orientations futures 19
 
prepar6 par Aassane D.Ouattara
 

Am6nagement du taux de change et politique commerciale 27
 

L'Agrlculture africaine: Choisir entre les options de politique agricole 47
 

Questions de gestion budg6taire et financibre en Afrique subsaharlenne 89
 

Rapport.du groupe de travail sur la politique mon6taire et commmerciale 111
 

Rapport du groupe de travail sur I'agriculture et la s6curit6 allmentaire 117
 

Rapport du groupe de travail sur la r6forme financibre et budg6taire 123
 

v 

http:Rapport.du


Uste des Sigles 

AERC African Economic Research Consortium 

BCEAO Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest 

CRED Center for Research on Economic Development, the University of Michigan 

ECA Economic Commission for Africa, United Nations 

EEC European Economic Community 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FCFA francs CFA (50 FCFA = 1 franc frangais) 

FMI Fonds Mon6taire International 

GDP Gross Domestic Prod'dct 

IBRD International Bank for Reconstruction and Development 

IFC International Finance Corporation, World Bank 

IFPRI International Food Policy Research Institute 

IMF International Monetary Fund 

OECD Organisation europ~enne de coop6ration et de d6veloppement 

PIB Produit int6rieur brut 

PNB Prodult national brut 

PNUD Programme des Nations unles pour le d6veloppement 

SSA Sub-Saharan Africa 

UNDP United Nations Development Programme 

USAID United States Agency for International Development 

WHO World Health Organization 

vii 



Uste des Participants 

Atelier stir [a R6forme Economique en Afrique 
18 - 20 juillet, 1989 ANairobi, Kenya 

Participant 

Alfidja Abderrahmane 

Tom Allen 

Stephen Ameyaw 

Manasseh T. Amoako-Atta 

Peter Anyang-Nyongo 

Dr. C. D.Anyomi 

Sama Aouissa 

Emmanuel Bahigiki 

Mahmud A.Burney 

Peter Eigen 

Momodou S.Foon 

Leonard Gbaguldi 

David F.Gordon 

Paul Horsnell 

Country/Pays 
Affiliation 

BCEAO 

World Bank 

Ghana 

Ghana 

African Academy 
of Sciences 

Ghana 

Togo 

Rwanda 

World Bank 

World Bank 

The Gambia 

Benin 

Center for 
Research on 
Economic 
Development 

International 
Center for 
Economic Growth 

ix 

Positlon/Titre 

Directeur Central de [a Formation 
Professionnelle 

Principal Economist, IBRD Nairobi 

Manager, Research Department, Bank of 
Ghana 

Chief Manager, Research Department, Bank 
of Ghana 

Principal Economic Planning Officer, 
Ministry of Finance and Economic Planning 

Chef de Service, Planification et 
Programmation, Direction Gdndrale du 
D6veloppement Rural 

Secr(taire Gdndral, Minist~re du Plan 

The World Bank Resident Representative In 
Zimbabwe 

Chief, Regional Mission in Eastern Africa 

Senior Economist, Central Bank of The 
Gambia 

Directeur G6n6ral, Mlnistbre de I'lndustrie et 
de I'Energle 

Project Director 

Researcher 



Participant 

Ousman Jammeh 

Henri Josserand 

Michel Kamano 

Ernest M. Kepper 

Abner Bab Klu 

Abdoulaye Kdfta 

Salvator Matata 

J. M. V. Mbaguta 

,1okgwathi, Goitsemodlmo 

John T. Mukui 

Harris Mule 

Dr. Andrew K. Mullel 

Egide Ndahibeshe 

Benno Ndulu 

Boniface Nonde 

Country/Pays -
Affiliation 

The Gambia 

OECD/Club du 
Sahel 

Guinea 

International 
Finance Corp. 

Ghana 

Mali 

Burundi 

Rwanda 

USAID/Botswana 

World Bank 

Kenya 

African Centre 
for Monetary 
Studies 

Burundi 

AERC/ 
Rockefeller 

Zambia 

x 

Position/itre 

Principal Planner, Ministry of Economic 
Planning and Industrial Development 

Economiste 

Directeur National du Plan et du
 
D6veloppement Economique, Ministbre du
 
Plan et de [a Coop6ration Internationale
 

I.F.C. Regional Representative, Eastern and 
Southern Africa 

Director of State Revenue, Ministry of 
Finance and Economic Planning 

Conseiller Technique, Superviseur 
Programme R6forme Economique 
Mali/USAID, Ministbre Finances et 
Commerce 

Secr6tare Permanent du Comit6 de Suvi du 
Programme d'Ajustement Structurel, 
Premier Minist6re et Minist6re du Plan 

Directeur G6n6ral, Coordinateur du 
programme PRIME, Ministbre du Plan 

Mission Economist 

Economist, Nairobi 

former Permanent Secretary, Ministry of 
Finance 

Director General 

Directeur G6n6ral des Recettes, Ministbre 
des Finances 

Research Director 

Acting Principal Economist, Budget Office, 
Ministry of Finance 



Participant 

Jeanne F.North 

Christine Ntamagiro 

Dr. Alassane Ouattara 

Babatound6 Rachidi Radji 

Dr. S. Ramakrishnan 

Alexis Rieffel 

Michael Roth 

Dr. Sail Abdoulaye 

Sy Savane 

Mamecor Sene 

Dr. A.Wayo Seini 

Satishchandra Shah 

Monica Sinding 

Steven Sinding 

Dr. Germina N. 
Ssemogerere 

Country/Pays -
Affilatlon 

USAID/ 
Washington 

Burundi 

BCEAO 

Benin 

Harvard Institute 
for International 
Development 

IMF 

Land Tenure 
Center, 
University of 
Wisconsin 

Mali 

Guinea 

Senegal 

Ghana 

REDSO/ESA 

REDSO/ESA 

USAID/Kenya 

Makerere 
University 

Position/Titre 

Project Manager, Development
 
Management, Bureau for Science and
 
Technology
 

Directeur de la Planification, Ministbre du 

Plan 

Gouvemeur 

Directeur General, Ministbre du Plan et de la 
Statistique 

Project Associate and Senior Advisor 

Assistant to the U.S. Executive Director 

Professor, Agricultural Economics 

Directeur G6n~ral, Office des Produits 
Agricoles du Mali 

Directeur G6n6ral Adjoint de la Coop6ration 
Internationale, Ministbre du Plan et de la 
Coopbration Internatlonale 

Directeur, D6partement des Projections, 
Minist~re de I'Economie et des Finances 

Policy Analyst, Ministry of Finance and 
Economic Planning 

Director 

Deputy Director 

Director 

Senior Lecturer, Department of Economics 

xi 



Partlciant Country/Pays -- Position/Titre 
Affiliation 

John D.Sullivan Center for Program Coordinator 
International 
Private 
Enterprise 

A. L Thoahlane Lesotho Principal Secretary of Finance 

Batcham S6goun Togo Secr6taire Gn6ral, Ministbre de 'Economle 
Tidjani-Dourodjaye et des Finances 

Tlogelang, Gabolekwe Botswana Senior Research Officer, Bank of Botswana 
Lesole 

Amadou Cire Toure Senegal Bureau des Synthbses et Projections 
,-conomiques, Direction Pr6vision et 
3onjoncture 

Liphapang T. Tuoane Lesotho Principal Secretary, Ministry of Planning 

Ernest J. Wilson, III Center for Director 
Research on 
Economic 
Development 

xii 



Compte rendu des $6ances 

Nairobi, Kenya 
18 - 20 juillet 1989 

David F.Gordon
 
Directeur du projet
 

Centre de Recherches sur le D6veloppement Economique
 
L'Unlversit du Michigan
 

1
 



L'ateller sur la R6forme 6conomique en Afrique s'est ouvert le mardi 18 juillet 1989 au matin, 
dans la salle de conf6rences des Nations Unies de Gigiri, &la pdriph6rie de Nairobi, Kenya. L'atelier 

6talt prdsid6 par Monsieur Ernest J. Wilson IlI, professeur d'universit6 et directeur du Centre de 
recherches sur le d6veloppement 6conomique ou CRED (Center for Research on Economic 

Development) et par Monsieur David Gordon, professeur d'universitH et directeur du projet. Des 
d6l6gu6s avalent 6t6 envoyds par pros de vingt pays d'Afrlque subsaharlenne, repr6sentant tant6t le 
gouvemement de leur pays, tant6t des Instituts de recherche de diverses parties du continent. Les 
nations anglophones et francophones 6taient repr6sentdes &6galit6. Etalent presents, en outre, des 

d6l6guds et observateurs venus de I'Agence des Etats-Unis pour le d6veloppement international 

(USAID), de la Banque mondlale, du Fonds mon6taire international (FMI), du Programme des Nations 

unles pour le d~veloppement (PNUD), et d'autres organisations et fondations internationales. 
M. Wilson, souhaitant la bienvenue aux d6ldgu6s, fit remarquer que cet atelier prenait la suite de 

deux s6minaires sur la Rforme 6conomique en Afrique, organisds avec succ~s neuf mois 

auparavant, l'un A Nairobi et 'autre AAbidjan, en C6te d'lvoire. Dans son discours d'ouverture, 
M. Wilson mit 'accent sur la port6e mondiale des r6formes 6conomiques des ann6es quatre-vingt, et 
replaga dans un vaste contexte historique I'exp6rience africaine des programmes d'"ajustement 

structurel" et de "redressement 6conomique". IInota le grand nombre et I'extraordinaire diversit6 des 

pays actuellement engag6s dans des rdformes 6conomiques, sous des appellations allant de la 
"perestrdia" en Union sovidtique A la "restructuration" Industrielle en Europe occidentale, et A 
I'"ajustement structurel" dans le tiers monde. M. Wilson commenta d'une part les difficult6s 

techniques que comporte la r6forme 6conomique, et d'autre part les fluctuations d'ordre politique 

auxquelles elle est soumlse. II insista sur l'importar.ce des travaux de r6forme pour 'avenr de 
'Afrique, et invita les d6l~gu6s A participer 6nerglquement au colloque de faqon qu'un 6change de 

vues fructueux puisse prendre placo, et serve Ala fois Ales stimuler et A faciliter la poursuite de leurs 

travaux de rdforme dans leurs pays respectifs. 

Dans ses paroles d'lntroduction, M. Gordon pr6senta I'hypoth~se selon laquelle I'Afrique 

entrerait dans la troisi~me phase des tentatives de r6forme 6conomique. La premiere phase avait 6t6 

caract6ris6e par un vaste d6bat sur les causes des difficult6s 6conomiques, et sur les strat6gies de 
base Aadopter pour faire face au d~clin des 6conomles. Cette premiere phase 6tait domin6e par la 
publication de deux textes majeurs --le Plan d'action de Lagos, r6dig6 en 1980 par 'Organisation de 
l'unit6 africaine, et le rapport de la Banque mondiale intitul6 Accelerated Development in 

Sub-Saharan Africa, publi6 en 1981. La deuxibme phase a 6t0 marqu6e par une concertation 
internationale s'efforcant d'arrdter le d6clin 6conomique de I'Afrique, et par le lancement, &I'6chelon 

des nations, de programmes de redressement soutenus par la Banque mondiale, le FMI et d'autres 

3
 

http:l'importar.ce


bailleurs de fonds internationaux. Le point culminant de cette deuxibme phase 6tait la session 

sp6clale de I'Assembl6e g6ndrale des Nations unies qui s'est tenue en 1986 pour rechercher des 

moyens de faire face Ala crise africaine. 

La trolsibme phase, selon M. Gordon, tentera de tracer le plan des futurs travaux de r6forme 

6conomique, en se basant, partlellement tout au moins, sur les premiers r6sultats des travaux 

entrepris jusqu'& prdsent. Cette phase a d6but6 par la r6cente publication de deux 6tudes 6valuant 

les premiers r6sultats des efforts d'ajustement en Afrique. L'une des 6tudes, publi6e par la Banque 

mondiale et le PNUD, fait preuve d'un optimisme mod6r6. L'autre 6tude, 6manant de la Commission 

6conomique des Nations unies pour I'Afrique, est nettement plus pessimiste et conclut &la n~cessit6 

d'une refonte totale des programmes. M. Gordon indiqua que le moment 6tait particulibrement 

propice pour I'atelier de Nairobi: en cette pdriode initiale de la trolsibme phase, une telle rencontre 

donnalt aux responsables africains le moyen d'6tudier par eux-m~mes diverses exp6riences faltes A 

I'6chelon national pour [a formulation et la mise en place de programmes de r6forme 6conomique. 

Monsieur Steven Sinding, directeur de la Mission USAID au Kenya, prit alors la parole. II 

s'empressa d'inviter les d6l6gu6s Apersev6rer dans les r6formes entreprises en Afrique au cours de 

ces derni~res ann6es, malgr6 les complications techniques et les difficult6s d'ordre politique. II 

opposa des critiques AI'6tude de la Commission 6conomique pour I'Afrique, selon lul beaucoup trop 

prompte & passer des jugements ndgatifs sur les r6sultats escompt6s des travaux de r6forme 

6conomique, 6tant donn6 surtout le bilan n6gatif des deux ddcennies de politiques 6tatiques qui ont 

pr6c6d6 le mouvement r6cent vers la r6forme. M. SindIng tra.a un paral;ble entre les discussions 

actuelles concernant la r6forme 6conomique et celles qul avaient cours ily a dix ou vingt ans au sujet 

de la planification d6mographique. De m~me que [a r6Worme 6conomique aujourd'hui, les questions 

de population tendaient alors AOtre vues par les responsables africains comme une simple id6e en 

vogue chez les bailleurs de fonds. De m~me, les premibres tentatives de planification 

d6mographique avaient souvent 6t6 accus6es de rester sans effet. Mais, tout comme les pays 

africains en sont venus, presque tous, A reconnaftre la n6cessit6 d'une planification plus efficace en 

matidre de population, I'attitude des Africains vis-&-vis de la r6forme 6conomique deviendra elle aussi, 

selon M.Sinding, peu r'peu beaucoup plus favorable. 

M. Sinding pr6senta alors le premier des deux confdrenciers inscrits au programme de r'atelier, 

Monsieur Harris Mule. M. Mule, ancien secr6taire permanent du Minist6re des Finances du Kenya, a 

dt6 l'un des architectes du programme de r6forme 6conomique kenyan, et joult d'une haute 

r6putation dans les milieux du ddveloppement intemational. IIest 6galement pr6sident du conseil 

consuitatif du Consortium africain de recherche 6conomique, lequel a pr6t6 son concours au CRED 

pour l'organisation de 'atelier de Nairobi. Dans son discours, Mule examina I'6volution du concept 

de r6forme dconomique et celle des travaLL< de r6forme en Afrique au cours des ann6es quatre-vingt. 
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IIindlqua en particuller comment I'on est pass6 d'une approche Acourt terme, qui se concentrait sur 
les d6sdquilibres ext6rieurs et I'am6nagernent macro-6conomique de la demande, Aune approche & 
plus long terme qui cherche en outre &changer la structure fondamentale de production. Au cours 
de cette 6volution, les prog-ammes de stabilisation 6talent n6cessalres mals n'ont pas 6t6 suffisants 
pour rdtablir un rythme de crolssance. Toutefois le passage &une perspective "structurelle" A plus 
long terme s'est av6r6 difficile du fait q'ie la th6orle 6cononiique soutenant I'ajustement structurel est 

beaucoup plus faible que celle qui soutlent la stabilisatlon. 

M. Mule passa ensuite A la question de l'lmpact des r6formes 6conomiques entreprises jusqu'& 
present. Tout en insistant sur la difficult6 de d~m~ler les divers facteurs en jeu, et sur la bribvet6 de la 
p6riode consid6r6e, Mule soutint que les am6liorations sont manifestes, en particulier dans les pays 
qui avaient 6t0 le plus endommag~s par des politiques mal conques. IIsoutint ensute que les 
r6formes li6es &I'ajustement structurel seront vraisemblablement une condition pr6alable n~cessaire A 

la transformation fondamentale des 6coriomies africaines proposde, A long terme, par I'6tude de [a 
Commission 6conomique pour i'Afrique. En conclusion, M. Mule affirma que, pour que la r6forme 
dconomique poursuive son chemin en Afrique, deux 6l6ments indispensables devront 6tre pr6sents: 
'engagement politique des gouvernements d'une part, et d'autre part un soutlen Ala fois 6nergique 

et sensible de la part de la communaut6 internationale. 
Aprbs la conf6rence de M. Mule, et une pause pendant laquelle on servit le caf6 et le th6, eut lieu 

une s6ance pl6ni6re portant sur les aspects dvoqu6s pendant la matin6e. Les questions pos6es par 
les d6l6gu6s port~rent sur le r~le de la conditionnalit6 pour I'obtention de financements ext6rieurs en 
Afrlque, sur la programmation dans le temps de diverses mesures de r6forme 6conomique, et sur 
l'observation empirique de limpact des r6formes entreprises jusqu'lci. Plusleurs d~ldgu6s parlbrent 

de la situation g6n6rale des travaux de r6forme 6conomique dans leurs pays respectifs. On fit 
remarquer que la r6forme 6conomique est Ala fois plus difficile et plus importante en Afrique que 

dans d'autres r~gions. Plusieurs d6l6gu6s insistbrent d'autre part sur la n6cessit6 d'am6liorer la 
formulation des programmes de r6forme 6conomique de fagon que les groupes vuln6rables n'aient 
pas Asupporter une part disproportionn6e de la charge de I'ajustement. 

Au programme de la s6ance de I'apr-s-midl figurait la deuxlbme conf6rence, qui devait 8tre faite 

par M. Allasane D.Ouattara, gouvarneur de la Banque centrale des Etats d'Afrique de I'Ouest. 
Malheureusement, par suite de circonstanres impr~vues, M. Ouattara 6tait dans l'imposslbilit6 
d'asslster A I'ateller. Le discours qu'il avait pr~par6 fut donc prononc6 par M.Aberrahmane Alfidja, 
l'un des cadres de direction de la Banque. Le discours de M.Ouattara commenqait par l'observation 

que, malgr6 la r~luction de certains des d~s~quillbres A lorigine de la crise 6conomique africalne, les 
r~sultats se font encore attendre en ce qui concerne la performance 6conomique. D'aprbs 
M.Ouattara, dans certains cas les efforts entrepris pour r6tablir l'6quilibre n'ont pas suffisamment pris 
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en compte les rigidit6s structurelles des 6conomies, ce qui a eu des effets nWfastes. SI I'avenir de 
I'Afrique se pr~sente aussl mal que I'indique le Rapport de la Banque mondlale ("World Development 
Report-) de 1989, 11 faudra sans aucun doute 6Iaborer et mettre en oeuvre des politiques plus 

efficaces, et 6galement obtenir un soutlen accru de la part de la communaut6 intemationale. 

La deuxime partle de la conference de M. Ouattara portait plus particulibrement sur les 

mesures Aprendre pour acc~l~rer le redressement 6conomique. Au premier plan, le renforcement 

des syst6mes financiers visant A accroltre I'6pargne et I'investissement dans le pays, en m~me 
temps que la recherche de capitaux prIv6s et d'investissements directs ne contribuant pas Ala dette. 
L'expos6 insista 6galement sur Iimportance des exportations non traditionnelles, et sur la n6cessit6 

de programmes r6alistes et durables de coop6ration et d'int6gratlon r~gionales. Pour terminer, 
M. Ouattara affirmait, comme I'avait fait M. Mule, qu'll Incombe conjointement aux Etats africains et A 

la communaut6 internationale de contribuer -- d'un c8t6 par I'engagement politique, de I'autre par les 

ressources financibres - au succ~s d'un tel programme. 

Le reste de la premiere journ6e de l'atelier 6tait consacr6 aux r6unlons de constitution des trois 
groupes de travail qui devaient se concentrer respectivement sur les sujets suivants: (1) am~nage

ment du taux de change et politique commerciale; (2) r6forme budg6taire et gestion des finances 

publiques; (3) politique agricole et s6curit6 alimentaire. Chacun de ces groupes de travail 6tait 
constltu6 sous la pr6sidence d'un repr6sentant du CRED, avec un sp6cialiste de r6putation 
Internationale comme animateur. Le groupe travaillant sur le taux de change et la politique 

commerciale 6tait pr6sid6 par M. Wilson, I'animateur 6tant M. Andrew Mullei, directeur du Centre 
africain d'6tudes mon6taires de Dakar. Le groupe travaillant sur le budget et la gestion des finances 
publiques 6tait pr6sid6 par M. Gordon, I'animateur 6tant M. S. Ramakrishnan, de I'Institut de 
d6veloppement international de Harvard University et du Minist~ra kenyan des finances. Quant au 
groupe travaillant sur 'agricuture et la s~curit6 alimentaire, il 6tait pr6sid6 par M. Henri Josserand, 

chef de i'6quipe d'assistance technique du CRED au Niger, et avait pour animateur M. Michael Roth, 
professeur A l'Universit6 du Wisconsin. Pendant cette r6union initiale, chacun des groupes dressa 
I'ordre du jour des questions A6tudler au cours de ses seances successives tout au long de I'atelier, 

et un premier 6change d'exp6riences s'engagea entre les diff6rents pays repr6sent6s au sein du 
groupe. Chacun des groupes de travail Olut en outre I'un de ses membres comme rapporteur du 

groupe pour la s~ance pl~nibre finale. 

La premibre journ6e du colloque se termlna par une r~ception offerte par le directeur de la 
Mission USAID, Steven Sinding, aux d6l6gu6s ainsi qu'& des personnalit6s officielles du 

gouvemement kenyan et &des repr~sentants de la communaut6 Internationale. Les d6ldgu6s eurent 
ainsi la possibilit6 de s'entretenir avec un grand nombre de Kenyans, et de rencontrer des 
repr6sentants de divers organismes d'assistance hors des circuits officiels et dans une ambiance 

d~tendue. 
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La deuxibme joum6e de I'ateller commenga par une s6ance p46nibre au cours de laquelle les 
auteurs des trois communications r6dig~es sp6clalement pour le colloque pr6sent~rent chacun les 
grandes lignes de leur 6tude. La communication de M.Andrew K.Mullel 6tait Inttul6e "Am6nagement 
du taux de change et politique commerclale. Elle mettait en lumibre les diverses circonstances dans 
lesquelles une politique de change et de commerce ext6rieur restrictive a fait du tort au 
d6veloppement du commerce ext6deur africain, et remarquait que les pays africains ont 6t6 victimes 
du systbme des monnales sur6valu6es. L'existence en Afrlque de r6glementations dioureuses du 
commerce ext6deur et des changes a entran6 dans de nombreux pays africains des distorsions 
comme !a surfacturation des importations, la sous-facturation des exportations et la contrebande. 
Dans ces conditions, un mouvement de lib6ralisation du commerce ext6rieur et du contr6le des 
changes devrait 6tre le moyen le plus efficac3 d'am6liorer les perspectives commerciales. Mullel 
examina les dlff6rentes approches possibles pour un am6nagement du taux de change visant Acrrer 
un r6gime de change en accord avec le d6slr des Etats de favoriser la crossance des exportations. 
Selon lui, le syst6me offrant le plus d'avantages est le rattachement du taux de change Aun panler de 
monnaies constitu6 de quantit6s fixes de monnales des grandes puissances commerciales. Pour la 
gestion du taux de change, M. Mullei recommTande une m6thode qui permette la souplesse, 
comportant des d6cisions gdn6rales relatives A '6volution du taux dans le moyen terme --deux ans 
par exemple - et d'autre part une stratdgie d'administration courante assurant la stabilit6 et instaurant 

un climat de conflance. 
M. Michael Roth pr6senta la communication intitul6e "Lagriculture africaine: Choisir entre les 

options de politique agricole" qu'il avait r6digde en collaboration avec M.Kenneth Shapiro, lui aussi 
professeur Al'Universit6 de Wisconsin. Cette communication passait en revue les textes publi6s sur 
un certain nombre de sujets correspondant tous Ad'importants choix de politique agricole pour les 
Etats africains. Le premier sujet abord6 6tait la commercialisation. Traditionnellement, les pouvolrs 
publics africains sont port6s &intervenir sur les marchds des cultures vivri~res comme sur ceux des 
cultures d'exportation. Jusqu'A pr6sent, malheureusement, la commercialisation entreprise par les 
Etats adans 'ensemble produit des r6sultats assez mauvais, pires peut-dtre que ceux des entreprises 
priv6es dont elle prenait la place. Au cours de ces derni}res ann6es, les Etats africains ont cherch6 A 
redresser la situation de deux fagons, en r6duisant le r6le des pouvoirs publics et en augmentant 
I'efflr.scit6 des travaux de commercialisation officlelle. L'intervention des pouvoirs publics peut 8tre 
une oonne solution lorsque les objectifs sont simples et clairs, Iorsque le personnel est bien form6 et 
motiv6, et lorsqu'on r6ussit Arespecter les crit~res de rentabilit6 et A6viter de m~ler la politique aux 
activit6s commerciales. Ace domaine se rattache celui des prix et subventions. Le dilemme qui se 
pose ici est d'obtenir &la fois des incitations pour les producteurs et des prix Ala consommation qui 
solent politiquement soutenables. Lorsque les march6s officiels se contractent, la politique de prix et 
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subventlons devient molns efficace. Les subventions sur les intrants ne sont d'aucune utilit aux 

producteurs s'ils ne peuvent acc&der aux intrants; les subventions Ala consommation ne rendent pas 

service aux groupes d6favorsds s'ils n'ont pas accbs aux denr6es. 

En troisime lieu, la sdcurt6 alimentaire et le commerce ext~deur reprdsentent un domaine dans 

lequel les auteurs de politiques 6conomiques affrontent des choix difficiles. Certains pays sont en 

mesure de se procurer de plus grandes quantit6s de denr6es grace A leur commerce ext6rieur que 

par leur production nationale, mais ce falsant liss'exposent aux fluctuations des prix mondlaux. 

D'autre part, passer des cultures d'exportation aux cultures vIvrlbes revient souvent &remplacer le 

risque d'instabilit des march6s internationaux par celul des fluctuations atmosph6riques. Les 

questions agraires constituent un autre aspect essentiel de toute politique agricole. Th6oriquement, 

i'individualisation des terres devrait augmenter la production agricole en accroissant les 

investissements effectu6s dans ces terres. Toutefois les exp6riences r6ais6es en Afrique semblent 

indiquer que l'on ne gagne pas automatiquement A individualiser. LA o6i les options technologiques 

n'6taient pas accessibles, et ob ne fonctionnaient nile cr6dit nile march6 des Intrants, les 

modifications du r6gime agraire n'ont favods6 l'investissement que d'une fagon limit6e. Enfin, Roth et 

Shapiro soutlennent que la communaut6 intematlonale des bailleurs de fonds a souvent tent6 de 

pousser trop vite aux r6tormes de politique agricole, alors qu'une approche plus graduelle risque 

d'aboutir Ades r6sultats plus durables. 

M. Subramaniam Ramakrishnan prdsenta ensuite sa communication, intitul6e "Questions de 

gestion budg6taire et fiscale en Afrique". M. Ramakrishnan expliqua qu'l consid6rait la r6forme des 

finances publiques comme la condition sine qua non de la rdusste de I'ajustement. IIsoutint que, si 

le travail n'a pas t6 men6 A bien dans le domaine des finances publiques, les efforts entrepris pour 

rWformer la politique 6conomique en vue de r6duire les d6s6quilibres ext6reurs ont peu de chances 

d'aboutir & des effets durables. Malheureusement, ii semble que les responsables des finances 

publiques fassent peu d'efforts pour affronter les problmes budg6taircs et adopter un nouvel ordre 

de priorit6 favorisanf les programmes de r6forme 6conomique. M. Ramakrishnan signala tout 

particulibrement [a faiblesse et I'instabilit6 des recettes de base de la pupart des pays, et en outre 

'absence d'un contr(le des d6penses publiques, ce qui fait que le budget n'est plus pris au s6rieux. 

Selon M. Ramakrishnan, la r6forme budg6taire a trop souvent t6 une tentative d'atteindre des 

objectifs 6 court terme, plut6t que de s'attaquer aux problbmes structurels sous-jacents en vue de 

rendre au budget sa fonction d'instrument qui puisse aider Aorienter la croissance 6conomique 

nationale. 

M. Ramakrishnan exposa un vaste programme de rdforme budgdtaire dont les principaux points 
sont les suivants: (1) am6lioration du statut de la fonction publique, en particuller incitations pour les 

cadres moyens et sup6deurs; (2)alignement plus direct des d6penses publiques sur les besoins des 

secteurs productifs de I'6conomie; (3) orientation des incitations, non plus vers le lancement de 
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projets, mais vers les r6alisations, de fagon A6viter une continuelle prolif6ration de projets inachev6s. 
Ramakrdshnan insista sur le fait que, pour mener &blen la r6forme budg6taire, ilest indispensable de 
faire participer plus directement Ala pr6paration du budget les responsables des ministbres auxquels 
sont destin6s les ;r6dits, et aussi d'adopter un cadre macro-6conomique appropri6 pour le budget. 
En outre, ilfaut Instituer un plan 6conomique pr6voyant les d6penses pour plusleurs ann6es, lequel 
servira de guide pour la pr6paration annuelle des budgets. Bien entendu le ddtall des travaux 
effectuer dans ces divers domaines devra 8tre 6tabli Indivdueilement au niveau de chaque pays. 

Les trois communications furent toutes accueillles trbs favorablement par ies d6l6gu6s, et furent 
suivies d'une discussion anim6e, au cours de laquelie chacun des auteurs fut invit6 A foumir des 
explications compl6mentaires sur les principaux points expos6s. Plusleurs personnes observ~rent 
que les thbmes centraux des trois expos6s 6talent essentlellement compl6mun;taires. Une srle de 
questions fut pos6e AM.Mullei en ce qui concerne la viabifit6 des efforts d'expanslon du commerce 
ext6rieur africain, 6tant donn6 la faiblesse de la demande sur le march6 international. Mullei r6pliqua 
que I'Afrique n'avait gubre d'autres options que d'essayer de reprendre la part du march6 qu'elle 
avait perdue pour les exportations traditlonnelles, et de cr6er des incitations pour le d6veloppement 
des exportations non traditionnelles. Quant A I'expos6 de M. Ramakrishnan, il suscita un grand 
intdrdt en ce qui concerne [a r6forme budg6taire 'ue comme condition pr6alable au succ6s des 
r6formes 6conomiques. Ramakrishnan cita une comparaison entre le Ghana, ocl les questions 
budg6taires ont t6 attaqu6es de bonne heure, et oO les efforts d'ajustement de I'6conomie ont eu 
des r~sultats durables, et la Zamble, oO les pressions budg6taires (ainsl qu'une expansion prolong6e 
de la masse mon6taire) ont fortement contribu4 Aabrdger I'existence du syst~me novateur de 
gestion des devises qui avait 6t6 tent6 en 1986 et 1987. Dans leurs questions AM. Roth, certains 
insist~rent pour connaitre I'impact de I'ajustement structurel sur le secteur agricole. M. Roth 
estimait, quant A lui, qu'au niveau sectoriel on ne pouvait effectuer une 6valuation suffisamment 
diffdrenci6e, et que, pour r6pondre A la question, il 6tait n6cessaire de d6composer le secteur en ses 
divers 6l6ments, dont certains s'6taient comport6s fort diff6remment des autres. 

Aprbs la pr6sentation des trois communications et la discussion qui suivit, on fit une pause pour 
le caf6 et le the, et ensuite le groupe se divisa Anouveau en sous-groupes de travail, qui reprirent les 
discussions commenc6es la veille. Les groupes de travail commencbrent A aborder 
syst6matiquement les sujets qu'ils avalent mis Aleur ordre du jour. Chacun des trois groupes 
organisa ses travaux de fagon que les d6l6gu6s pulssent Individuellement expliquer en d6tail ce que 
leur gouvernement avait entrepris, quels avalent 6t les premiers r6sultats, et quelles contraintes 
affectaient principalement la mise en oeuvre et le succbs des r6formes. L'apr6s-midi, les groupes 
poursuvirent leurs travaux et entreprirent de rechercher un consensus sur les principaux points A 
d~gager et sur les recommandations Apr6senter Al'ensemble du groupe de rateller au cours de la 
seance terminale. 
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A la suite de la seance de I'aprbs-midi, une reception fut offerte aux ddlgu6s par le CRED, qui 

Une folsavait 6galement invit6 tous les membres de la mission de la Banque mondiale ANairobi. 

encore, les d6l6gu6s eurent la possibilit6 de s'entretenir avec des repr6sentants de la communaut6 

des bailleurs de frnds, et de nombreux 6changes de vues eurent lieu, tant sur les questions trait6es 

durant I'ateller que sur d'autres sujets d'intdrdt commun. 

Le matin du 20 juillet, dernier jour de I'ateller, les trois groupes de travail se r6unirent une 

dernibre fols pour se pr6parer Ala s6ance plni~re de 'aprbs-midi. Dans chacun des groupes, le 

choix des points A faire figurer au rapport pr6sent6 A I'ensemble des participants suscita des 

discussions trbs vives. La rdunion de la matinee avait essentiellement pour but de determiner dans 

queile mesure un consensus avait 6t atteint pour d6gager, dans les trois domaines 6tudi6s, les 

actions Aentreprendre en priort6, et ensuite d'6noncer les options existant pour ces actions. Les 

groupes de travail s'efforcbrent 6galement de ddgager les points importants restant Ad6battre, dans 

le cadre des questions de politique 6conomique se rattachant aux trois domaines traft6s. Chacun 

des groupes travailla ensuite avec son rapporteur &la pr6paration du rapport qui devait 8tre pr6sent6 

le jour m~me. Les discussions s'avbr~rent iongues et ardues, obligeant certains ddldguds &arriver en 

retard au d6jeuner. 

Au d6jeuner qui pr6cdda la s6ance pl6nibre terminale, les d6lgu6s furent en mesure d'6changer 

librement des propos avec des reprdsentants de ia Mission rdgionale de la SF1 (Soci6t6 financire 

Internationale), filiale de la Banque mondiale travaillant dans le secteur priv6. La SFI s'efforce 

actuellement de d6velopper ses activit6s en Afrique, et des entretiens fructueux ont eu lieu entre 

certains d6l6guds et '6quipe de la SFI. 

La seance pl6nibre de cloture eut lieu I'apr~s-midi du 20 juillet. Chacun des groupes de travail 

pr6senta, par l'interm6diaire de son rapporteur, un compte rendu de cinq Adix minutes r6sumant les 

travaux et discussions du groupe. On trouvera plus loin dans ce volume une version rdvisde de ces 

rapports. Tous les rapports furent accueills favorablement par le groupe des participants, et chacun 

des rapporteurs dut rdpondre Ades questions pr6cises sur certains points soulev6s par son expos6. 

Dans 'ensemble, les rapports commen.alent par traiter certains thames figurant dans les trois 

communications, mais passalent ensuite &une plus vaste sdrie de questions 6tudi6es. 

Au moment de la cloture de I'ateller, MM. Wilson et Gordon tinrent Aremercier tous les ddlgu6s 

de leur excellent travail. Les d6i6gu6s exprimrrent le souhat que d'autres rencontres de cette sorte 

puissent avoir lieu, et que les universitaires continuent de s'int6resser aux problmes de politlque 

6conomique qui se posent en Afrique. Les organisateurs et les d6l6gu6s exprimbrent tous leur 

gratitude envers MM. Mttl!el, Ramakrishnan et Roth pour leur excellente contribution aux travaux des 

trois groupes. Ils remercibrent 6galement I'6quipe d'interpr6tes, sans laquelle de telles discussions 

approfondles n'auralent pu avoir lieu, vu le redoutable obstacle de la diff6rence de langues. 
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M. Wilson termina en constatant que les discussions s'6taient tenues Aun niveau 6lev6 de 
connaissance technique, et que le colloque avait donn6 lieu Aun r6el 6change d'id6es et 
d'expdrlences; ce fait m~me, afflrma-t-ii, laissait entrevoir un avenir plus favorable pour la r6forme 
6conomique en Afrique. 
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Au nom de [a Mission USAID au Kenya, je vous souhaite la bienvenue & Nairobi, et je suis 

houreux de vous voir participer &cet atelier sur la r6forme 6conomique en Afrique. Je compte bien 

avoir le plaisir, au cours do la r6ception de ce soir, de m'entretenir avec un grand nombre d'entre 

vous. Aprbs trois ans passes au Kenya, Je no saurais m'empdcher de faire quelques observations sur 

le thtme de cotte rencontre. Vous vous trouvez rdunis A un moment oO les Afficains se penchent 

s6reusement sur le travail accompli par leurs programmes de r~forme, s'efforgant d'6valuer l'impact 

de ces programmes sur leur croissance 6conomique et sur les divers groupes soclaux et 

6conomiques de chaque socl6t6. 

Bien entendu, les avis sont trbs partagds en ce qui conceme les effets obtenus par les diverses 

r6formes entreprises, et Iorsqu'il s'agit de d6terminer qui sont les gagnants et les perdants. La 

Banque mondiale et le PNUD ont publi6 conjointement un rapport assez prudent qui conclut toutefois & 

'efficacit6 de la rdforme. La Commission 6conomique pour 'Afrique affirme que la r6forme reste 

sans effet, et d~clare quo la situation 6conomique se d6t6dore pour la majorit6 des habitants des 

pays ayant entrepris les soi-disant r6formes. Dans rdtude qu'eile vient de publier, la Commission 

6conomique invite &une reprise de I'intervention des pouvoirs publics dans la gestion 6conomique, 

en vuo de stimuler la croissance et en m~me temps de prot6ger les groupes vulnrables. 

Le d~saccord porte essentlellement sur la facon d'interpr6ter les faits. D'apr~s la Banque, ces 

faits montrent que dans les pays ayant entrepris des r6formes le bilan est I6g~rement plus favorable 

que dans les autres pays. La Commission 6conomique affirme que les pays engages dans la r6forme 

sont en plus mauvaise posture, et que les groupes les plus d6munis sont frapp6s. A mon avis, les 

faits pr6sentent une grande ambigu'O, mais ne sauralent permettre de conclure que la situation s'est 

d~t6riorde Acause de [a r6forme 6conomique. L'ambigul6 vient aussi de ce que, dans la plupart 

des pays, les programmes de r~forme n'existent pas depuis assez Iongtemps, et/ou que I'application 

des r~formes n'a pas la r6gularit6 et la vigueur n~cessaires. 

Si I'on consid~re que dans la plupart des pays africains les programmes de d6veloppement 

avaient 6t dict(s par les pouvoirs publics pendant 20 ans au moins, avant que les premibres 

r6formes ne soient tent6es i y a trois ou quatre ans, on pout affirmer avec quelque raison que les 

effets de 20 annees de stagnation et de d(clln 6conomiques avalent peu de chances de disparaitre 

aprbs trois Acinq ans seulement d'une Dremi~re tentative de r6forme. Laissona donc passer encore 

un peu de temps avant de conclure AI'6chec des approches nouvelles. 

Nous devons sans nul doute prater l'oreille aux mises en garde provenant de diverses sources 

- organisatlons intemationales et bailleurs de fonds - qui nous rappellent la n6cessit6 do prot(ger les 

groupes les plus vuln6rables contre les perturbations ocr.asionndes par les programmes de r6forme. 

La mise en garde est parfaitement justfie, et nous nous davons de pr~voir les perturbations et 

d'6viter que les pauvres en soient victimes. La plupart des bailleurs de fonds sont sensibles A ce 
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probIbme, et orlentent leurs programmes d'assistance dans ce sens. C'est pr6cis6ment ce que 

I'USAID s'efforce do faire. 

Cependant la n cessit d'amortlr le choc pour les groupes les piui affect~s ne dolt pas faire 

les politiques 6conomiques et programmes de d~veloppementoubler un autre 6l6ment critique: 
pour montrerorlent6s vers '6conomle de march6 ont besoin de temps pour produire leurs effets 

lever le niveau de vie de tous les groupes de population. Bien entendu, less'lls peuvent ou non 

tentatives de r~forme sont vou(es AI'6chec si l'on no prottge pas suffisamment los int6r~ts de 

groupes importants et puissants, ou potentlellement puissants. 

Voici une analogie tIr~e de ma propre experence, et concemant les questions de population. 

Des programmes de planificatlon familiale furent entrepris dans la plupart des pays Ala fin des 

ann~es soixante et au d6but des ann6es soixante-dix, mais en 1974 nombreux 6talent d6j& ceux qui 

critiqualent ces programmes en d6clarant qu'ils avalent 6chou6, alors que si peu d'annces s'6taient 

On entendit souvent recommander d'abandonner [a planification familiale pour se6coul6es. 

concentrer sur le d6veloppement. Et pourtant, vers la fin des ann6es soixante-dix il6talt clair que les 

programmes de planification famillale 6taient efficaces, et lors de la Conf6rence internationale sur la 

population de 1984, on 6tait parvenu &un consensus en faveur de tels programmes. IIavait donc 

failu dix ans pour d~montrer la valeur de I'approche adopt6e, et quinze ans pour parvenir &un 

consensus International. 

Aussit6t aprbs cette question du temps n6cessaire pour qu'une r6forme 6conomique porte ses 

Je soutlendraisfruits, ilfaut consid6rer dans quelle mesure la r~forme est rellement miss e;i oeuvre. 

volontlers que, dans certains pays o6 'on dit que les programmes de r~forme 6chouent, la vdrit6 est 

que les r6formes 'ont pas t6 mises en oeuvre avec assez d'lntensit6 ou de vigueur. Par exemple, le 

Kenya s'6tait engag6, par un texte officiel de 1986 (Sessional Paper n0 1)- donc ily a trois ans et 

Or la plupart des dirigeantsquelques mols - &appliquer un programme s~rieux de r6forme. 

kenyans admettront que la mise en oeuvre de ce programme s'est falte Aun rythme irr6gulier. Dans 

des domaines critiques comme ceux de la r~forme de la commercialisatlon des grains, de la 

Iiboralisation des importations et du retralt de I'Etat des entreprises para-publiques, ila 6t trbs 

difflcile de parvenir au consensus politique Indispensable pour que la proclamation soit suivie 

d'actlon. 

Quelles legons en tirerons-nous? 

M6me lorsque les dldgeants politlques sont convaincus qu'l est souhaltable do se rapprocher 

de I'6conomle do march6, IIfaut du temps pour r6allser le consensus politique indispensable Aune 

articulation efficace des rformes et, qui plus ist, &leur mise en oeuvrQ. 

II incombe aux bailleurs de fonds de comprendre cecl et de ne pas Imposer des r~formes 

politiquement insoutenables. Nous no pouvons compter quo les gouvernants d'un Etat 

entreprendront des rdformes menaqant leur propre existence. Par consequent, nous devons nous 
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attendre Avoir le mouvement de r6forme proc6der A petits pas - voire &un rythme h6sitant. Et nous 

devons Otre pr6ts Aaider les pouvoirs publics &se protcger en amortissant les impacts de la r6forme 

sur les groupes les plus vuln~rables. 

Je vous Invite donc, dans les trois jours qui viennent, A examiner les r6formes mises en oeuvre 

par chaque pays en vous demandant, non pas si les r6formes r6ussissent ou 6chouent, mals plut6t si 

le programme de r6forme est s~deusement mis en oeuvre, et, dans le cas contraire, pourquoi il ne 

I'est pas. De cette sorte d'examen et d'6change d'expdriences, vous tirerez, j'en suis convaincu, une 

meilleure compr6henslon des questions pratiques de mise en oeuvre, ce qui devrait par suite vous 

amener &des recommandaflons concrbtes pour les amlioratlons A r6aliser. 

Los orientations de pciltique 6conomique adoptces par la plupart des Etats africains lors de la 

Session sp6ciale des Nations unies de 1986 sont correctes. Nul ne pouvalt s'attendre &des r~sultats 

Imm6diats, car tout changement de direction fondamental exige du temps, beaucoup d'efforts, et du 

courage pour sa mise en oeuvre - apr~s quoi il faut encore du temps pour obtenir des r6sultats. 

Nous devons 6viter la tentation d'abandonner pr6maturdment un processus qui ne fait que 

commencer. 
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IIn'est point besoin de soulit,.ier l'lmportance du thbme dont nous aurons Ad6battre au cours 

de notre sdminaire, notamment en cette demibre anndo d'une ddcinnie qui aura 6t0 caract6risde 

essentlellement par la recherche de politlques 6conomiques plus efficaces que celles mises en 
oeuvre jusqu'alors en Afrtique. Depuis les ind6pendances en effet, aucun p6dode n'aura 6t6 aussi 
fdconde dans la conception do nouveiles strat6gles en matibre de croissance at de ddveloppement 

6conomiques, pour le continent. Plan d'actlon de LAGOS (1980), Rapport de la Banque Mondiale 

pour le D6veloppement Accdtdr6 de I'Afrique (1981), Programme Prioritaire pour le Redressement 
Economique de I'Afrique (1985), Programme d'Action des Nations-Unies pour le Redressement 

Economique et le D6veloppement do I'Afrique (1986) t6moignent notamment de la volont6 des 

Gouvemements africains, parfois soutenue par des partenaires 6trangers, de trouver une solution 

durable aux dlfflcultds socio-dconomiques du continent. 

Au cours de ces ann6es 80, do nombreux pays ont adopt6 de vastes programmes de r6formes 

6conomiques avec, pour la plupart, 'appui des institutions de Bretton Woods. 

Toutefois, la situation du continent no cesse d'Otre pr6occupante. 

Aussi, m'a-t-il paru opportun, de faire un bref rappel et un rapide bilan des rdformes 

6conomiques entreprises en vue de ddgager, sur la base des progr~s rdalis6s et des insuffisances 

constat6es des orientations pour les prochaines ann6es. 

I. Les Rdformes de politiaues 6conomiaues en Afripue: Les Lecons de I'exoerience des annoes 80 
Au cours des ann6es 60 et 70, nombre d'Etats africains qui venaient d'accdder Ala souverainet6 

intemationale ont mis en oeuvre, en vue d'acc6l6rer la croissance et le d6veloppement, des politiques 

6conomiques et financi~res qui se sont avdr~es, AI'exp6drience, inad6quates: politiques budgetaire et 
mon6taire expansionnistes, politiques de prix inappropries, restrictions aux 6changes .... Les 
effets de ces politiques ont 6t6 amplifits par les chocs exog~nes intemes et extemes. Cette situation 
s'est traduite par I'apparition, A la fin des anni6es 70, de profonds d6squilibres 6conomiques et 

financiers. 

Aussi, les premibres mesures de redressement 6conomique se sont-elles attachdes 

essentielment A r6tabilir les grands 6quilibres extdrieur et lnt6rieur. Pour ce faire, elles ont mis 
principalement I'accent sur la gestlon de la demande: politiques mon6taire et budg~taire restrictives, 

supression des subventlons A la consommation, politlques de prix r~alistes. Ces mesures de 

stabillsation 6conomique ont 6t6 combin~es par la suite &des actions visant A accroilre i'offre & 
travers des transformations structurelles. IIs'agit des actions en vue d'am~liorer I'affectation des 

ressources, d'lminer les distorsions en matibre de prix, y compris les taux de change et d'intdrdt, de 
rdduire le rcle de I'Etat au profit du secteur priv6 et de promouvoir I'6pargne et une liboralisation 

accrue des marches. En outre, la restructuration des entreprises publiques et I'am6lioration du choix 

et de la programmatlon des investissements publics ont t6 6galement entreprises. 
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Ces 	r6formes profondes et trbs courageuses ont certainement contribu6 &la r6duction de 

cortains d6sdquilibres. IIconvient de reconnaltre toutefols qu'en d6pit des progrbs r~alisds, les 

rdsultats 6conomiques ne sont pas encore Ala hauteur des efforts consentis. Ainsi, selon les 

estimations du FMI, le taux de croissance du produit int6deur brut (PIB) do I'Afrique s'est limit6 A 

1,2% en 1987 et &1,7% en 1988, largement en deg du taux moyen de croissance ddmographique, 

moyen par habitant. Le d6ficit duentrainment des reculs respectifs do 1,6% et 1,1% du revenu 

compte courant du continent s'est accru de 5,3 milliards do dollars e.u. en 1987 & 9,5 milliards en 

en1988. En ce qui conceme le taux d'investissement, IIn'a cess4 de se ddgrader, passant do 26,1% 

1981 A18,8% en 1984 et &18,2 %en 1988. Par ailleurs, nonobstant les all gements r6pdt6s, le ratio 

en raisondu service do la dette ext6rieure s'est alourdi de 25,4% en 1987 A28,8% 1988 en 

sur les prdts desnotamment du nikeau relativement 6lev6 des taux d'int6rdt y compris ceux 

institutions de Bretton Woods. 

Certes, tous les pays n'ont pas rdellement entrepris les r6formes ndcessaires, et parmi ceux qui 

les ont engag~es, certains ne les ont pas poursuivies. IIreste que les facteurs explicatifs de ces 

6volutions pr6occupantes tlennent Ala fois des contraintes de 'environnement ext6deur et des 

insuffisances propres aux programmes de rdforme. 

Au plan extdrieur, les termes de '6change du continent se sont &nouveau contractds de 9,2% 

en 1988 aprbs leur forte baisse de 24,8% en 1986. Le volume des exportations do I'Afrique au Sud du 

de 0,5% en 1988 aprbs avoir progress6 de 2,4% et 8,7% respectivement en 1986Sahara s'est rdpli 
Le recul deset 1987. Par ailleurs, les flux financiers en faveur du continent continuent de baisser. 

1988 contre 1,3 milliard et 1,5 milliardpr~ts bancaires s'est 6lev6 &1,7 milliard de dollars e.u. en 

respectivement en 1987 et en 1986. En ce qui conceme les d6caissements au titre de I'aide publique 

au ddveloppement, ils se sont 6tablis A16,8 milliards en 1987 contre 17,1 milliards en 1986. 

S'agissant des programmes de rdformes, plusieurs Insuffisances et faiblesses ont 6t6 relevdes: 

0 	 Les mesures de Ilbdrallsation rapide et poussde des march6s ont parfols eu, dans des 

6conomies peu prdpardes Aaffronter la concurrance 6trangbre, des effets tr~s negatifs sur 

la production intrieure, I'emploi, lInvestissement, les finances publiques et la balance des 

paiements. 

0 	 La mise en oeuvre par tous les pays sous programmes, de politiques de promotion des 

exportations dont la gamme de produits est g~ndralement tr~s 6troite, a eu pour 

consequence de saturer et de d~primer les marches ext~deurs. Ces politiques ont 6t6 en 

outre affect~es par des pratiques commerciales protectlonnistes dans les pays industriels. 

* 	 La production en vue de la satisfaction de la demande intrieure n'a pas fait l'objet de 

I'attentlon n6cessaire afin de soutenir la croissance. 
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0 Le rdtablissement des 6quilibres fondamentaux Aun rythme trop rapide, sans tenir compte 

suffisammont des dgidit6s structurelles des 6conomles a eu des effets pervers. 

* 	 L'uniformit6 des modbles de politique 6conomique qui n'ont pas suffisamment pris en 

compte les potentialites et les rdalit6s locales a 6galement pos6 des problbmes. Ceci 

oxplique le peu de succbs obtsnu per les modbles fond6s sur la relance des exportations, 

en raison notamment, pour les pays africains, des retards en matire de maltrise du 

processus Industriel et de I'accumulatlon du capital par rapport aux pays du Sud Est 

Asiatique qui eux, ont r~alis6 des performances remarquables. 

Au total, la situation du continent demeure fort pr6occupante en d6pit des actions de rdformes 

entreprises. Au demeurant, le rapport de la Banque Mondiale sur le ddvelrppement dans le monde 

pour I'annde 1989 qui vient d'dtre publi6, fait ressortir pour I'Afrique, au Sud du Sahara en paticuller, 

des perspectives toujours sombres pour les prochaines ann6es, aucune am6lioration du revenu par 

habitant n'6tant attendu avant 1995. C'est dire la n6cessit6 de la mise en oeuvre de politiques plus 

efficaces et d'un soutlen accru de la Communaut6 intematlonale. 

II. Los Orientations futures en matlre de rforrres 6conomigues 

La poursuite des r6formes 6conomiques en Afrique est une exigence majeure. IIconvient de le 

souligner. Car iln'y a pas d'autre issue que celle de la constance dans l'effort. De ce point de vue, il 

est n6cessaire que soient accdl6rdes et approfondles toutes les actions d'assainissement et 

d'ajustement multisectoriel en cours en Afrique. MAis iiest 6galement n6cessaire que les mesures & 

engager, au cours des prochaines anndes, tout en s'appuyant sur les progrbs r6alisds, prennent en 

compte les limites das actions entreprises. A cet 6gard, les principales voles d'actions pour le futur 

devraient .tre les suivantes: 

- assurer un niveau soutenu de croissance 6conomique, 

- mieux adapter les rdformes aux sp6ciflcit6s locales dans toute leur dimension, 

- all6ger un peu plus le coOt social des r6formes. 

Les r6formes Aentreprendre en vue d'assurer une croissance 6conomique soutenue, condition 

Indispensable pour sortir le continent des dlfficultds actuelles doivent s'articuler autour des points 

cl-aprbs: 

* 	 La poursuite du redressement durable des finances publiques et des rdformes de structure 

en vue de retrouver le chemin de la croissance. Non pas la croissance recherchde 

pendant les anndes 70 hors de I'ajustement, par le raccourci illusoire du recyclage des 

p~tro-dollars. Mais une crolssance durable Impulsde Apartir de structures administratives 

et productives rdnov6es. 

23
 



* 	 La restauration d'une Intdrmedlation financibre saine, efficace et cr6dible par le 

renforcement des systbrmes financiers, rar la d6tresse financibre qui frappe de nombreux 

pays africains entratne des distorsions dans la mobgisation ot I'affectation des ressources 

et 6touffent la croissance 6conomique; unequi freinent '6pargne et I'investissement 

importance particuliire doit, Acot 6gard, 8tre accordde aux mesures visant &amdliorer le 

niveau de 1'6pargne et &encourager le retour des capitaux qui so sont enfuis. 

La cr6ation des conditions propres &,ttlrer les capitaux priv6s et los Investissements* 

directs non g6n6rateurs de dette. 

0 	 La poursuite de i'effort d'investissement qui doit Otre renforc6 mats reorent6 et maltris6 

par une plus grande rationalisation des choix et une prise en compte des possibilit6s 

r6elles des 6conomies et de 'environnement r6gional. 

La necessit6 d'un changement des mentalitds en vue d'assurer une gestion rationnelle au* 

niveau de toutes les structures, en particuller les entreprises publiques. 

* 	 La recherche de sources alternatives de croissance pour faire face aux limites du modble 

fond6 sur I'exportation exclusive des produits de base. Acot 6gard, ilconvient d'engager 

des actions permettant d'assurer une meilleure diversification do la base productive des 

6conomies, prenant appui sur I'ensemble de leurs atouts. 

0 	 Uintegration de la dimension sous-rdgionale dans les r6formes de politique 6conomique 

car los efforts d'ajustement orient6s vers [a croissance et le d6veloppement resteront 

incomplets s'ils ne s'lnsbrent pas dans des stratdgies d'int6gration au niveau des 

sous-r6gions susceptibles de crder des 6conomies d'6chelle ot partant, valoriser les 

potentlalitds r6gionales afin de d6boucher progressivement sur des entit6s 6conomiques 

capables d'Atre des partenaires de choix pour les autres ensembles 6conomiques 

r6glonaux et internationaux. 

La ndcessit6 d'inscrire ces r~formes 6conomiques en vue de la croissance dans une* 

perspective b long terme. Leur conduite requiert par cons6quent une constance danc le 

suivi et dans l'effort afin d'6viter les "stop and go*, sources d'incoh6rences et de retards 

pr6judiciables. 

* 	 Enfin et surtout la disponibilit6 d'un financement addquat pour ces rdformes qui doivent 

atre appuydes par la Communaut6 internationale dans le cadre de nouvelles initiatives 

d'allgement de la dette combin6es &des apports d'argent frais en vue de rdduire les 

contraintes do financement des rdformes 6conomiques. L'accroissement des ressources 

en faveur de I'Afrique est d'autant plus crucial quo les perspectives d'une am6lioration de 

la situation des march6s Intemationaux des produits de base apparaissent peu probables, 
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du moins Acourt terme, en rapport avec le ralentissement attendu de la croissance dans 
les pays industrialisds en 1989 et en 1990 et de la persistance de facteurs ddpresifs 

comme la surproduction pour la plupart des produits de base. 
Afin de mleux prendre en compte les dgidit6s structurelles des 6conomles, les am6ilorations 

ci-aprbs so', r6cessaires dans la conception des programmes de r6formes: 
0 Le rcnforcement de la flexibilit6 des programmes par rapport &des vnements impr6vus 

durant les pdriodes d'application, par la mise en place de dispositions financibres 
appropries. La cr6ation do la Facilit6 compensatrice et de financement pour impr6vus du 
FMI repr6sente un premier pas dans la bonne direction. 

* L'articulation des r6formes sur les potentlalit6s et les r6alit6s 6conomiques ainsi quo sur 
les impdratifs du d6veloppement des Etats. 

Je ne saurals terminer sans 6voquer Ici la ndcessit6 d'accorder une Importance accrue &la 
dimension sociale des r6formes au cours des prochaines ann6es. Certes, beaucoup de progrbs ont 
d4jA t6 rdalis6s comparativement &la situation qui prdvalait lors de l'ex~cutlon des premiers 
programmes de stabilisation. IIest difficile d'admettre que les r6formes 6conomiques entrafnent, du 
fait des instruments mis en place, une d6gradation des conditions de vie de couches Importantes de 
la population. Les rdformes 6conomiques devralent veiller, sans remettre en cause les objetifs 
fondamentaux d3 I'ajustement, Aprendre en consid6ration les besoins essentiels des groupes les 
plus vulndrables, notamment en matibre d'alimentation, de sant6, d'6ducation-formatlon et 
d'environnement. L'homme, finat4 de toute politique 6conomique et en mime temps premibre 
richesse de toute nation, dolt bdn6flcier de toute I'attention ndcessaire. 

Conclusion 

Comme je 'ai dit au debut de mon Intervention, I'Afrique est consclente de la ndcessit6 et a la 
volont6 de rWformer ses politiques 6conomiques. La principale question qui se pose Acot effet, est 
de concevoir et de parvenir Amettre en oeuvre de bonnes politiques 6conomiques qui permettent de 
promouvoir la croissance et le d6veloppement, sans perdre de vue I'assainissement et I'ajustement, 
car pas plus que I'ajustement ne peut 6tre durable sans la croissance, la croissance ne pout 6tre 
durable sans I'ajustement. Mais pour ce faire, I'Afrique a besoin du soutien de la Communaut6 
intemrationale afin de trouver les voles et moyens de mettre en oeuvre des politiques pragmatiques et 

adapt6es Ases rdalit6s. 
Le renforcement de la r.oopdration Internationale en vue de cr6er un environnement ext6rieur 

favorable, de parvenir Ades solutions appropri6es au problime de la dette et de garantir un flux de 
ressources suffisant s'av~re indispensable. 
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Introduction 

Depuis la fin des ann(es cinquante, les Etats africains ont pris part Atoutes sortes d'efforts visant & 

renforcer le commerce ext6rieur africain, comme en t6moignent la signature des accords 

commerclaux multllat6raux avec la CEE en 1958 et 1964, l'octrol d'un systbme pr6f6rsntiel A huit 

zones subr6glonaies, et r'instauratlon de zones subr~gionales de paiement et de clearing en Afrique 

de I'Ouest, en Afrique centrale, et en Afrique orlentale et australe. Cependant, en d6pit du travail 

accompi, la part du commerce ext6rieur africain dans I'6conomie mondiale n'a cess6 de s'amenuiser 

au cours des trente demibres ann~es. Les perspectives d'avenir semblent indiquegr qu'A d6faut de 

changements positifs radicaux dans la politique commerciale africaine, le d6clin se poursuivra 

Inexorablement, et ily a donc plus Acraindre qu'A esp6rer pour la proci'aine d~cennie. Nous nous 

efforcerons icid'expliquer les principaux facteurs qui font obstacle Ala promotion du commerce 

ext6rleur africain. Notre expos6 se compose de quatre parties. La premi6re partle met en lumibre les 

tendances qui caract6risent depuis longtemps [a performance commerclale des pays africains, et sert 

de toile de fond au sujet principal. La deuxibme partie est consacr6e A un expos6 de certains des 

principaux obstacles au d~veloppement du commerce extrieur africain. A la troisime partle, nous 

pr6sentons une strat6gle d'am6nagement du taux de change, dont les pays africains auront besoin 

pour d6velopper leur commerce ext6deur. La quatri~me partle est une r6apitulatlon des principaux 

thames trait6s. 

I. Tendances constat6es dans le commerce ext6rieur des pay,. "fricains 

Le Tableau 1 indlque la part des 6changes entre pays africains dans le total du commerce 

ext6deur africain pour la p6riode 1970-1985. Le pourcentage le plus 4lev6, soit 7,2%, a 6t6 enregistr6 

en 1970, suivi d'une baisse r6gullbre qui a abouti en 1985 un pourcentage de 4%. On volt 

6galement que [a part des exportations entre pays africains par rapport au total des exportations 

africaines est pass~e de 6,5% en 1970 A 3,7% en 1985. De m~me, on constate que la part des 

importations intra-africaines dans le total des importations africaines est pass6e de 8,1% en 1970 A 

4,8% en 1985. Sur le plan mondlal (voir Tableau 2), la proportion des 6changes mondlaux 

repr6sent6e par I'Afrique, qul avait oscil6 autour de 4% pendant toutes les ann6es soixante-dix, a 

ensuite accus6 une d6croissance monotone, atteignant 2,2% en 1987. En termes absolus, le total du 

commerce ext6rieur africain, qui 6tait de 23.600 millions de dollars en 1970, culminait A 168.096 

millions en 1980, pour s'abaisser ensuite jusqu'A 117.058 millions en 1987. De m6me, on constate 

que la part des importations africaines dans le total des Importations mondiales s'est abalss~e de 
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Tableau I
 

Part du commerce Intra-africain dans Le total du comumerce
 

pays africains en voie de dtveloppementextdrieur des 
(on miLlions de doLlars)
 

Commerce intra-african
 

Commerce intra-african on percentage du total
 Total comminrce africain 

du commerce africain 

Total Import Export Total Import Export Total
Ann6e Import Export 

8,1 7,2
893 818 1.699 	 6,5

1970 11.020 12.580 23.600 


702 6,1 5,7

1971 12.640 13.000 25.640 	 771 1.473 5,4 


888 811 1.699 6,4 5,3 5,8

1972 13.870 15.300 29.170 


4,9 5,6
1.158 1.053 2.211 6,4

1973 18.090 21.490 39.580 


7,1 5,7
2.018 	 1.818 3.873 4,6 


5,5 5,5
 

1974 28.419 39.530 67.949 


1975 37.952 35.273 73.225 2.125 1.940 4.065 	 5,6 


4,9 4,4

1976 38.398 42.581 80.979 1.882 1.703 3.585 	 4,0 

4,4 4,8
2.563 2.139 4.702 5,3

1977 48.250 49.055 97.305 


4,9 5,2

1978 56.878 45.278 102.156 2.793 2.493 5.286 	 5,5 


4,3 4,6

1979 57.452 66.864 124.316 2.829 2.868 5.698 	 4,9 


4,9 4,0

1980 74.857 93.239 168.096 3.663 3.007 6.670 	 3,2 


4,1 4,4 4,2

1981 86.165 74.215 160.380 3.496 3.262 6.758 

1982 75.428 64.672 140.100 3.618 2.734 6.352 	 4,8 4,2 4,5
 

5,0 4,5 4,7

1983 64.971 58.264 123.325 3.227 2.593 5.820 


1984 61.401 61.803 123.204 2.567 2.354 4.921 	 4,2 3,8 4,0
 

4,8 3,7 4,1

1985 60.67 59.507 120.184 2.717 2.216 4.932 


(1) United Nations, Monthly BuLLetin of Statistics, num6ros divers.
Sources: 


Member Countries,(2) African DeveLopment Bank: Selected Statistics on Regional 

Abidjan, 1987. 
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Tableau 2
 
Les dchanges mondiaux et ta part de t'Afrique dans tes 6changes mondiaux
 

1970-1987 

Total des dchanges mondiaux Commerce extdrieur african Commerce extdrieur african 
(Valeurs actuettes) (Vateurs actuettes) en pourcentage des 

(en milLions de dollars) (en miLLions de doLLars) des 6changes mondiaux 

Annie Import Export Total Import Export Total Import Export Total 

1970 294.100 280.000 574.100 11.020 12.580 23.600 3,7 4,5 4,1 

1971 328.300 314.100 642.400 12.640 13.000 25.640 3,9 4,1 4,0 

1972 384.200 372.300 756.500 13.870 15.300 29.170 3,6 4,1 3,9 

1973 529.100 517.800 1.046.900 18.090 21.490 39.580 3,4 4,2 3,8 

1974 860.714 841.757 1.702.471 28.419 39.530 67.949 3,3 4,7 4,0 

1975 904.637 875.438 1.780.075 37.952 35.273 73.225 4,2 4,0 4,1 

1976 1.013.573 989.495 2.003.068 38.398 42.581 80.979 3,8 4,3 4,0 

1977 1.160.596 1.125.090 2.285.686 48.250 49.055 97.305 4,2 4,4 4,3 

1978 1.352.747 1.303.146 2.655.893 56.878 45.278 102.156 4,2 3,5 3,8 

1979 1.692.517 1.642.767 3.335.284 57.452 66.864 124.316 3,4 4,1 3,7 

1980 2.054.880 1.996.559 4.051.439 74.857 93.239 168.096 3,6 4,7 4,1 

1981 2.036.982 1.971.801 4.008.783 86.165 74.215 160.380 4,2 3,8 4,0 

1982 1.899.774 1.829.288 3.729.062 75.428 64.672 140.100 4,0 3,5 3,8 

1983 1.873.868 1.804.640 3.678.508 64.971 58.264 123.235 3,5 3,2 3,4 

1984 1.982.513 1.900.744 3.883.257 61.401 61.803 123.204 3,1 3,3 3,2 

1985 2.025.173 1.926.437 3.951.610 60.677 59.507 120.184 3,0 3,1 3,0 

1986 2.214.683 2.117.429 4.332.112 62.325 48.176 110.501 2,8 2,3 2,6 

1987 2.576.114 2.482.441 5.058.555 63.996 53.062 117.058 2,5 2,1 2,2 

Source: United Nations, Monthly BuLLetin of Statistics - num6ros divers. 



3,7% en 1970 A2,5% en 1987, cependant que les exportations africalnes, en pourcentage des 

exportatlons mondlales, passalent do 4,5% en 1970 &2,1% &1987. 

II. Obstacles au d6veloppement du commerce ext6rleur africain 

Ces tendances peu encourageantes du commerce ext6rieur africain ont des causes 

Le facteur int6rieur le plus grave estfondamentales qui sont &la fois Int6rleures et ext6rleures. 

peut-tre le d~din des exportations afrticalnes do produits primaires par rapport aux exportations 

mondlales au cours des vingt demlbres ann6es, ainsi que l'incapaclt6 des Etats africains de prendre 

une part active au nouvel essor mondial des exportations autres quo prodults primaires (blens 

rnanufacturds notamment), dont le volume a augment6 tant en termes absolus que par rapport & 

Or les autres rdgions du tiers monde, tout en maintenant le'ensemble des 6changes mondlaux. 


niveau de leur exportatlons de prodults primaires par rapport au total des 6changes intematlonaux de
 

plus fortement dans les nouvellesmarchandises, avaient en outre r6ussl &s'engager de plus en 

cat6goi.es d'exportations en plein essor. L'Afrique n'ayant pratiquement pas suivi, la plupart des 

rdglons du tiers monde, et notamment l'Asie du Sud-est, 6talent doublement bdn6ficlalres -- d'une 

part sur le plan des exportations hors prodults primaires, grace au boom historique mondlal, d'autre 

part sur le plan des prodults primaires, grace Ala montde en fl~che de certains march6s. 

Un autre facteur int6rieur qul intdresse notre 6tude est 1'emplol de mesures I6gislatives et de 

r~glementations pour le contr6le du ddveloppement des transactions commerciales intematlonales et 

intra-africaines. Solon le GATT, les pays industriallsds ont actuellement recours &des mesures 

protectlonnistes qui comprennent les tarifs douaniers, les prohibitions, les contingentements, 

I'lmportatlon sur licence, les droits d'entr6e, ainsi qu'A toutes sortes d'autres barribres non tarifaires, 

pour entraver le flux international des produits. S'il est vrai que les barri6res tarifaires et non tarifaires 

Mrg~es de plus en plus par les politiques protectionnistes de pays industdaliss contribuent dans une 

mesure non n6gllgeable Ala m:ldocre performance du commerce ext6rieur afticain, il existe d'autre 

part, en Afrique mame, deux catagorles d'obstacles I6gislatifs et rdgulateurs qui entravent 6galement 

La premibre catdgone comprend I'accumulation dela croissance du commerce extdrieur africain. 

barrires tarifaires et autres - droits d'Importation et d'exportation d'une part, d'autre part taxes &la 

production ot Ala consommatlon, et taxations Indirectes diverses ayant un effet 6quivalent Acelui des 

droits de douane, et tendant Aaccroitre plus ou moins fortement les coOts de production et Amettre 

un frein au daveloppement des importations et exportations. En outre r'existence d'un lourd syst~me 

do droits de douane et taxes annexes tend Aengendrer rl'nflation, et par suite limite la rentabit6 des 

Industries d'exportation et crde des distorsions de taux de change qui encouragent la contrebande et 

De m~me, I'lmposltion de taxes 6levaes A l'exportatlon tend Aautres transactions non daclaroes. 


Inhiber la production natlonale de blens d'exportaton.
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En dehors des droits de douane, d'autres entraves A 'expansion du commerce intra-africain 

proviennent kgalement de pratiques qui sont courantes en Afrique. IIs'agit de mesures rigoureuses 

de contr6le du commerce ext6deur et des changes, sous des formes diverses: restrictions apport6es 

au palement des importations, aux Invisibles et aux transferts de capitaux; retenue obligatoire, totale 

ou partlelle, des gains A 'exportation; limitation quantitative des importations et exportatlons par le 
syst~me des Icences; avances de fonds obligatoires pour les Importations; inconvertibilitd des 

devises; existence de divergences entre taux de change et entre taux d'int4 rt. 

L'existence en Afrique de r~glementations rigoureuses du commerce ext6rieur et des changes a 
entrain6 dans de nombreux pays africains des distorsions comme la surfacturation des importations, 

la sous-facturation des exportations et le passage de marchandises en contrebande. En outre, 

l'existence en Afrique d'un grand nombre de monnaies nationales non convertibles a donn6 

naissance Ades politiques commercialas restrictives et A des r6gimes stricts de contr6le des 

changes. Lorsque les pays africains ayant une monnaie inconvertible ont des difflcult6s de balance 

des paiements, ils tendent imposer un contr6le des changes plus rigoureux ainsi que d'autres 

restrictions. De ce fait, les pressions extdrieures augmentant avec les mesures de contr6le, la 

sur~valuation des monnales, Ades degr6s divers, devient de plus en plus fr6quente. 
Pour expliquer les effets sur le commerce ext6rieur des d6calages entre taux de change, 

prenons le cas de deux pays dont les taux de change sont fortement divergents. Pour le pays A 

(dont la monnaie est sur6valu6e) les Importations en provenance du pays B (dont le taux de change 

est sous-6valu6) coOteront moins cher qu'elles ne le devraient. Le pays A aura par suite un d6ficit 

persistant de sa balance commerciale, et ses ressources tendront Ase d~verser vers le pays B, dont 
le taux de change est sous-dvalu6. Dans le pays B au contraire, le taux de change 6tant sous-6valu6, 

les importateurs seront couramment perdants dans leur commerce avec le pays A, dont la monnaie 

est sur6valu6e, et pour cette raison ils seront peu disposes a traiter au taux de change officicl. 

Lorsqu'on permet aux 6changes de se faire aux taux de change du "march6 noir", d'autres 

complications surviennent -- passage de marchandises en contrebande, taxes non acquitt~es, 

transfert d'avoirs d'un pays Aun autre - comme nous l'expliquons ci-aprbs. 

Imaginons, pour prendre un exemple plus pr cis, que la monnaie du Ghana soft sur6valu6e par 

rapport Acelle du Togo. On supposera donc que les n~gociants ghan~ens prdfbrent traiter avec le 

Togo au taux de change du "march6 noir". Donc les ventes clandestines qui se produisent entre le 

Ghana et le Togo se traduisent pour le Ghana par un transfert d'avoirs (c'est-&-dire transfert de 

devises) vers le Togo. En ce qui conceme le cacao, par exemple, on pourra mesurer le transfert en 

calculant la diff6rence entre le prix producteur au Togo et le cours mondial du cacao, et en mutipliant 

ensuite par ia quantit6 de cacao export6e clandestinement par les Ghandens. 
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Si l'on admet que les gains r6alisds au Togo par les n6goclants ghandens sont utillses pour 

acheter au Togo des marchandises qui repassent ensuite au Ghana clandestinement, on pourra 

compter ce qui suit comme pertes pour I'Etat du Ghana: 

(a) 	 L'Etat ghanden subit une perte nette de revenus du fait des droits de douane et autres 

taxes au m~me effet qui n'ont pas 6t0 acquitt6s lors des ventes Ulicites. 

LEtat perd kgalement les revenus que lul auralent rapport6 la taxe & 'exportation.(b) 

(c) 	 Une perte nette de blen-6tre pour la socit6 (ou coOt social net) est le rsultat du gain 

superficiel en blen-dtre du consommateur combin6 avec la perte suble par I'Etat ghan6en. 

IIfaut noter que les effets (a), (b) et (c) sont la consdquence du 'march6 noir qui s'est 6tabli 

entre deux pays dont on a admis qu'ls pratiquent des regimes de taux de change divergents. IIfaut 

noter 6galement que les effets n6gatifs de la sur6valuatlon d'une monnaie, expllqu6s ci-dessus, 

peuvent Otre aggrav6s par 'existence de rdgimes tarifaires divergents - taxes Indgales (ad valorem 

ou spcifiques), droits do douane indgaux (ad valorem ou spdciflques), ou subventions indgales pour 

les prodults do base. 

L'expos6 qui prdc~de semble Indlquer que, pour d6bloquer les principaux goulets 

extdrieur des pays africains, I'action de 
d'6tranglement freinant la croissance du commerce 

ext6rieur et des changes est I'instrument essentlel, et 
ilb6ralisation des contr6les du commerce 

peut-Otre celul qui est le plus susceptible d'am6liorer les perspectives commerciales. Donc, 6tant 

donn6 l'importance attach6e par les pays africains &la promotion des exportations, et 6tant donn6 le 

r6le jou6 par les taux de change pour la r6orientation des ressources vers la production de biens 

notre expos6 AI'explication d'une m6thode
6changeables, nous consacrerons la suite de 

d'amdnagement du taux de change susceptible de mettre les exportations africaines en bonne place 

vis-&-vis de la concurrence intemationale. 

11. Am6nagement du taux do change dans 1s pays africains 

Aprbs l'lnstauration, en 1973, du flottement des monnaies les plus importantes, les pays africais 

ont dO affronter de gros probimes pour le choix du rdgime do taux de change Aadopter en vue de 

promouvoir 'exportation. Face Acette situation, la rdaction de certains Etats africains a W de 

maintenir le rapport qui existalt entre leur monnaie et celles de leurs principaux partenaires 

D'autres
commerclaux, en particuller le dollar des Etats-Unis, le franc frangais et Iv livre sterling. 

Etats, par contre, ont 6prouv6 le besoin d'adapter leur systbme de taux de change en fonction de 

En ce qui conceme leur regime de taux de 
nouveaux objectifs assignds &leur politique de change. 

change, les pays africains n'ont jusqu'& present eu le choix qu'entre deux possibilitds: maintenir un 

ou bien 
rapport fixe avec I'une des monnaies dominantes (rattachement &une seule monnaie) 
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maintenir un rapport fixe entre [a monnale nationale at un groupe composite d'autres monnaies 

importantes (rattachement &un panier de monnales). 

Les Etats africains qui ont jug6 pr6f6rable le rattachement Aune monnale unique I'ont fait pour 

des raisons diverses. La raison princlpale, cependant, 6tait I'id6e qua le rattachement &une monnaie 

unique aide Aentretenir (bl'int6rieur comma &I'6tranger) [a conflance an la monnale du pays at an la 

politique de I'Etat Pour les Etats qui ont jug6 pr6fdrable de rattacher leur monnale nationale A un 

assemblage de monnaies, la considdration principale 6tait le d6sir de mettre leur monnale natlonale A 

I'abri des effets d'une fluctuation des monnales de leurs partenalres commerciaux. IIsemblerait donc 

plus indiqu6 d'adopter le rattachement &une monnale unique dans le cas oO ilexiste un partenaire 

commercial dominant, mais par contre le rattachement &un panier de monnales prdsente un 

avantage pour les pays ayant un rdseau trbs diversifl de relations comm. i-Cales at flnancibres. 

Quoi qu'il an soft, dans le cas du rattachement Aune seule monnaie comma dans celul du 

rattachement Aun panier de monnaies, ii reste Asavoir si le r6gime de taux de change adopt6 

permettra Aun pays de ddvelopper ses exportations comma ille d6sire. Bien qua la pratique du 

rattachement Aune valeur moyenne des devises-clds soit de plus en plus r6pandue, les Etats 

africains sont encore bien souvent dans l'incapacit6 de mettre au point des taux de change se pr~tant A 

la compettion intemationale, en raison de la complexit6 at de la dlfficult6 technique des m6thodes 

statistiques &employer pour determiner un taux de change ax6 sur 'exportatlon. IIs'agft an effet 

d'61aborer un indice du taux de change qui mette les exportateum suffisamment AI'abri de la volatlit 

des taux de change des monnaies dominantes, de choisir les devises Afaire figurer dans l'indice, de 

calculer les coefficients de ponddration dont on affectera les devises retenues, at enfin d'adopter des 

techniques de gestion du taux de change national grace auxquelles la monnaie du pays puisse se 

maintenir an position favorable vis-&-vis des monnaies des principaux partenaires commerciaux. 

Nous allons maintenant passer aux consid6rations se rapportant au choix des monnaies A faire 

figurer dans le panier, at des coefficients de pond6ration A leur appliquer, apr~s quoi nous 

poursuivrons en expliquant comment constituer un indice du taux de change effectif. 

Choix des monnaies et des coefficients de pond6ratlon 

Trbs souvent, les Etats africains se heurtent Aun grand nombre d'obstacles pour d~cider quelles 

seront les monnaies figurant dans le panier, at de quels coefficients de pond6ration elles seront 

affect6es. Entre autres problbmes, ils'agira de la notion plus ou moins claire qua l'on aura de 
l'objectif poursuivi. Si l'on pergoit l'utilisation d'un indice comma visant A mettre I'exportateur ou 

l'Importateur "moyen" A 'abri des changements de prix an monnaie locale provoqu6s par des 

fluctuations de taux de change, les devises choisies pour figurer dans le panier seront celles qui 

repr~sentent la direction gdndrale des courants d'6changes. Les coefficients de pond~ration 
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affectant chacune des monnaies seront alors calculds d'aprbs la part de chacune des monnales dans 

le total des transactions. En d'autres termes, le total des 6changes du pays sera distribu6 entre les 

monnales choisies en fonction do leur part respective dans ce total. 

Une autre m6thode jug6e int6ressante par de nombreux auteurs est celle des devises, qui 

permet d'atteindre le m~me objectif que la mdthode du courant d'6changes, mals en outre prend en 

compte les exportations trait6es en devises dont rusage est rdpandu dans le monde entler. On 

-ant d'kchange,considbre d'autre part que cette fagon de procdder est supdeure &celle du cc 

compte tenu de I'objectlf de stabilisatlon des fluctuations des prix Int6rleurs, et du fait que la mdthode 

ne pr6sente pas plus de dtfflcuitds administratives que cele du courant d'6changes. 

Une troisibme m6thode, dite de la "monnale d'6tablissement des prx", est une variante de la 

m6thode des dwviies; elle est jug6e sup~deure &cette demire, car elle comporte un correctif pour 

les march6s passes en une certaine monnaie, mals &des prix influences par la valeur relative d'une 

Par exemple, iise peut que le caf6 soft vendu au Japon en dollars amricains, maisautre monnale. 

que le prix en dollars pay6 par les ndgociants japonals sot calcul6 Apartir d'un prix flx6, en fait, en 

yens (de telle sone que le prx pay6 en dollars sera 6gal au prix en yens multipii6 par le taux de 

Dans ce cas, la monnale A Inclure dans le panler pour la consommationchange dollar/yen). 

japonaise de caf6 seralt plus "correctement" le yen. Bien qu'elle alt thcoriquement des avantages par 

rapport A la mdthode des devises, la m6thode de la "monnaie d'6tablissement des prb" exige une 

connaissance prdcise des monnaies dans lesquelles les marches sont pass6s, et en pratique cette 

sorte d'information ne pourra 8tre obtenue. D'autre part cette mdthode rend le calcul des coefficients 

de ponddratlon plus compliqu6 au ddpart, et 6galement lorsqu'on modifle ces coefficients. 

Un autre 6l6ment Aprendre en consid6ratlon pour le choix des monnales Afaire figurer dans le 

panier est I'Inflation existant chaz les partenaires commerciaux. Normalement, IIest considdr6 

comme Incorrect de retenir des monnaies en vole de d~prdclation rapide par suite de 'hyperinflatlon 

qui rbgne dans leur pays, ou de retenir des monnaies dont le taux de change est fortement influenc6 

par le contr~le des changes ou du commerce ext6drieur, en particulier lorsque le taux de change en 

question se trouve manifestement un niveau de dds6quilibre. Expliquons-nous: bien que ce soit le 

taux de change nominal que lon rattache Aun panier de monnaies, on ne devra pas pour autant 

question estddstabiliser le taux de change r.j. La raison qui pousserait Aexclure les pays en 

qu'une modification du taux de change par rapport Aun syst~me de changes fortement contr6l6 ne 

se traduira pas forcdment par une modification de la comp6tttivit6 par rapport Aces pays. Toutefols, 

on ne saurait Ignorer totalement cette cat6gorie de pays. Par exemple, iorsque de trbs fortes 

variations de taux de change se produisent dans des pays voisins, on sera oblIg6 de les prendre en 

compte, mais Ilfaudra agir selon le cas et non selon une rdgle absoue. 
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Choix de la oDdrode de r~frence pour le rattachement Aun oanler de monnales 

Le choix de la p~dode de r~f~rence a une grande importance pour le rattachement &un indlce. 

Pour commencer, on prend pour r~frence une p6riode ant6rieure pendant laquelle le taux de 

change de la monnaie nationale 6tait 6conomiquement viable et les exportations jug6es comp~ttlves 

Intemationalement. Puis, la situation 6conomique se modiflant &I'lnt6rieur comme &rext6deur, et les 

partenaires commerciaux n'6tant plus les mames, il faudra 6galement modifier le niveau auquel le 

taux de change sera consid6r6 comme viable. Cet aspect de 'am~nagement du taux de change a 

une Importance capitale, obligeant &ajuster le taux de change nominal de faqon que celul-ci 

corresponde constamment Aune situation comp6ttive des exportations. 

Agglication du svst~me de rattachement Aun indice 

Nous avons expliqu6 plus haut que la mise en place d'un syst~me de rattachement A un indice 

comporte le calcul du taux de change nominal de chaque monnaie faisant partle du panier, en 

accord avec la strat6gie d'ensemble de la politique du taux de change. Si la politique en vigueur 

pr6voit un syst~me fixe de rattachement Aun indlce, les taux de change sont ajust~s de fagon que les 

quantit~s de monnaie contenues dans le panier s'ach~tent avec le mme montant de monnaie 

nationale pendant chaque p6riode. Pour la d~prLciation, les taux de change sont ajust~s de fagon 

qu'un montant plus 6ev de monnaie natlonale soit nLcessaire pour acheter les devises constituant 

le panier, et vice versa. 

SI la formule de rattachement A I'indice est maintenue inchang~e au cours de p~dodes pendant 

lesquelles les taux de change entre les diverses monnaies se modifient, les coefficients de 

pond6ration affectant les devises qui constituent I'lndice seront modifi6s; les coefficients diminueront 

pour les devises qui s'appr~cient par rapport au taux rattach6 AI'lndlce, et ils augmenteront pour les 

devises qui se d~prLcient par rapport au taux rattach6 A l'indice. A la longue, on pourrait aboutir A 

des coefficients de pond~ratlon qul ne correspondraient pas au portefeuille d'activit6s commerciales 

du pays. C'est pourquoi il importera d'effectuer des r6visions p6dodiques, annuelles peut-8tre, de 

I'Indlce, pour ajuster les coefficients en fonction de I'6volution du portefeuille commercial et en 

fonction des changements r6sultant d'appr6ciations et d~pr6ciations des devises constituant le 

panier. 

Gestlon du taux de chanae 

La gestion du taux de change donnera probablement lieu Ades d6cisions &deux niveaux: 

premi~rement, dLcisions de politique g6n~rale concemant les changements Aapporter Ala formule 

dans le cours d'une priode donn6e; deuxi6mement, administration courante du taux de change 

pour I'appllcatlon de la politique g6ndrale. L'un des objectifs vis6s par '6tabllssement d'un Indice 

6tant de permettre une certalne souplesse de politique du taux de change sans perturbation des 
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march6s du secteur prIv6, la politique g6ndrale devra probablement Atre 6tablle pour une priode do 

moyenne dur e, sot un Adeux ans; et lea consignes pour 'administration courante du taux de 

change devront Otre 6tabiles, par exemple, pour des p~drodes mensuelies ou trimestrllles. 

Ceci permettra &I'administration courante du taux de change d'ex6cuter les consignes sans 

;m6me modifier fortement la formule de rattachement & 'indice. Par exemple, si la consigne est 

d'appliquer une d6pr~ciation do 1,5 sur un tnmestre pour compenser les effets prdvus de I'inflation 

pendant cette p~dode, le chiffe utilis pourra Otre abaiss6 d'un montant r6duit (dl.ns0,5%) chaque 

mols, jusqu'A ex6cution de la consigne. Avec un tel syst6me, la transition sera lente ot risquera peu 

de causer des perturbations sur les march6s privYs. 

1#. R6capitulation 

Nous avons examin6 ici les tendances constaties dans la performance du commerce ext6rdeur 

africain, dans le cadre de dispositions assez 6labor es prises au niveau institutionnel dans les quatre 

grandes r glons africaines pour promouvoir le d6veloppement du commerce ext~rieur. Nous avons 

indlqu6 que les efforts entrepris jusqu'A pr6sent avalent eu une incidenca limit e sur la croissance 

des 6changes. Nous en avons donn6 pour preuve le fait qu'au cours des ann6es soixante-dix et 

quatre-vingt la part du commerce ext~rieur africain dans I'ensembio du commerce mondial a 

dlminu6, tandis que le commerce Intra-africain, mesur6 par rapport au total du commerce extrieur 

africain, a 6galement subi des revers consid(rables. En examinant les obstacles & 'expansion du 

commerce ext~rieur africain, nous nous sommes efforc6s de consid6rer toutes les causes, et 

notamment les mesures gouer'emementales affectant la composition, I'ampleur et 'orientation des 

6changes. Parmi les obstacles, nous avons cit6 les barribres tarifaires et non tarifaires, ainsi que les 

mesures de contrdle des changes et les pratiques bancaires qul entravent le d6veloppement du 

commerce ext~deur. 

Nous avons observ6 que ces obstacles avalent contribu6 &restreindre le dtveloppement du 

commerce ext6rieur en Afrique, en introduisant des distorsions qui font du tort aux industries 

nationales d'exportation et Ala production nationale, en m~me temps qu'elles favorisent la mont6e de 

I'inflatlon et la presence de monnaies sur6valu~es. 

Nous avons indlqu6 quo le passage d'accords multilat6raux pour les op6rations de change et de 

clearing ne fait den pour la convertibilit6 des monnales africaines entre elles, ni pour l'harmonisation 

des taux de change, contr(les des changes et I6gislations bancaires des diff6rents pays, 

actuellement plus propices Ala confrontation qu', la coh6sion. Nous soutenons en outre que les 

avantages A retirer d'une r6duction des tarifs douaniers comme ceile obtenue par les accords 

pr6f~rentiels en vigueur peuvent eux-m~mes 8tre vici~s par les autres obstacles au commerce 

ext6reur qui proviennent de l'inconvertibilit6 des monnaies et des divergences entre taux de change 
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et mesures de contr6le des changes dans les divers pays africains. Pour supprimer ces obstacles 

qui freinent I'expansion du commerce ext6deur, il faudrait encore 6tudler les moyens de favoriser la 

convertibillt6 des dlffdrentes monnales natlonales, offrir des Incitations aux n~goclants (exportateurs 

principalement), et en outre parvenir &des amlioratlons et Aun meilleur fonctionnement des accords 

de clearing et de paiement en vigueur, lesquels nont actuellement aucun recours &des facilltds de 

cr6dt ext6reures. 

Nous avons en outre soulign6 les d6g~ts qui peuvent Otre caus6s au d6veloppement du 

commerce extdrieur par les ddcalages entre monnales, et nous avons exprim6 l'opinion que le 

commerce ext6rieur africain a 6t6 victime du syst6me des monnales sur6valu6es et de la cohorte de 

mesures restrictives de contr6le des changes et du commerce qui I'accompagnait. 

Nous avons expliqu6 comment le taux de change pout Otre utlIls6 comme Instrument de 

politique commerciale, et nous avons sugg6rd une m6thode de mise au point et de gestion du taux 

de change permettant de rendre les exportations comptitves A '6chelle Intemationale. Dans notre 

expos6 de la fagon de g6rer le taux de change, nous soutenons que le rattachement du taux de 

change & un panier constitu6 de quantit6s fixes de monnaies des principaux partenaires 

commerciaux du pays pr6sente divers avantages pour les Etats africains qui ont la production la 

moins diversifde, qui sont le plus sensibles aux perturbations extdrieures, et qui ne disposeraient pas 

du personnel n~cessaire pour g6rer convenablement un systbme de taux de change exigeant plus 

d'interventions. Un autre avantage de la mdthode pour les Etats africains, en particuller dans le cadre 

du systbme actuel de changes flottants, est qu'il foumit un dispositif automatique pour la reduction 

des appr6ciations ou d6pr6ciations g~nantes provenant de la modification des taux de change entre 

partenaires commerciaux d'un pays. 

IIressort de notre expos6 que, en falsant figurer dans le panier les monnales et les coefficients 

de pond6ration qui correspondent A 'essentlel du portefeuille commercial du pays, on devrait 

parvenir plus facilement A un taux de change rationne, et rendre plus ais,4e la gestion du taux de 

change du fait qu'il serait possible d'apporter de 16gbres modifications au taux de change Amesure 

que la situation 'exigerait. Cependant, pour 8tre valable, un syst~me de taux de change rattach6 A 

un panler de devises des partenaires commerclaux devra .tre r6vis6 pdriodlquement, et la 

pond6ratlon devra 8tre corrig6e lorsque ce sera ndcessaire. 

En outre, la gestlon du syst~me devra comporter une certalne souplesse, laissant un certain 

degr6 de latitude pour la variation marginale du taux de change rj autour de la valeur du panier, et 

pour la frdquence des alustements Aapporter Ala valeur ou Ala composition du panier. 

Nous indiquons enfin que, pour assurer le bon fonctlonnement du systbme de rattachement Aun 

panier, les pays qui 'adopteront auront int6rdt &pratiquer de temps A autre, selon la ndcessitM, des 

ajustements limitds de la valeur ou de la composition du panier. IIs'agira d'ajustements devant 
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compenser une perte de compdtitivit6 des exportations, ou tenir compte d'une modffication de la 

structure du commerce ext6rieur, ou blen coriger la diff6rence du rythme d'inflation entre le pays et 

ses partenaires commercliux. Chaque fois que des modifications du panier seront n~cessaires, il 

conviendra gdnralement de !es appliquer lentement, de fagon Ano pas perturber les march6s prtv6s 

Int6deurs. 
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Annexe 

Constitution d'un indice pour 19 rattachement i un panfier do monnaies 

Pour un pays n'ayant qu'un partenaire commercial, le rapport do la monnale nationale avec la 

monnale do I'autre pays se lit dans les variations du taux do change (cotation directe ou indirecte) 

entre les deux monnales. Mais Iorsqu'un pays traite avec (y) autres pays, ilexiste (y) taux de change. 

En pareil cas, iIest commode, et utile aux fins d'analyse et de d6cisions de politique 6conomique, 

d'employer un Indice qui prenne en compte les rapports entre la monnaie nationale et toutes les 

autres monnales. La rbgle Aappliquer pour coter la monnale nationale j par rapport A une monnale 

de r6f6rence comme le dollar am6dcain pout s'6cnre comme suit: 

N 
(1) EaJ,$,t) f{ E d(i)/E(i,$,t)}

i=1
 

otj: 

EU,$,t) taux de change pour la monnale nationale j, expdm6 en unit6s de monnale 
natlonale par dollar U.S.; 

d(i) = montant de la monnale 6trangbre i contenu dans le panier; 

E(I,$,t) taux de change pour la monnale 6trangbre i, expdm6 en unit6s de monnale 
6trangbre par dollar U.S. 

Le montant d(i) pout Otre obtenu A partir d'une sdrie do coefficients de pond6ration w(i) et des 

donndes sur le taux de change &la date do ddpart (p6dode 0) du rattachement au panier. Les 

coefficients w(i) tiendront compte de I'importance donn~e aux diverses monnaies 6trang~res dans le 

panler. 

Pour i = 1,2 ........ N, d(i) sera:
 

d(i) = w(i) { E(i,$,0)/E(J,$,0) } 

Exemple: 

Supposons quo les pays dont les monnales doivent figurer dans le panier de monnales du pays j 

sont les Etats-Unis, la France, 'Allemagne et le Japon. Les coefficients de ponddration qui doivent 

les affecter sont respectivement 0,2, 0,4, 0,3 et 0,1. Les taux de change (suppos6s) pour [a p~dode 

Initlale sont respectivement 1,0, 5,7480, 2,2548 et 219,9. Le taux de change initial de la monnaie de 

par rapport au dollar amricain est fix6 J 2 = US$ 1. 
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Par consdquent: 

d(1) = 0,2 x (1,0/2,0) 

d(2) = 0,4 x (5,7480/2,0) 

d(3) = 0,3 x (2,2548/2,0) 

d(4) = 0,1 x (219,9/2,0) 

V6tflcatlon: 

Montant 
des monnales 

US$ 0,10 

FF 1,14960 

DM 0,33822 

= US$ 0,10 

= FF 1,14960 

= DM 0,33822 

= Y 10,99500 

dollars U.S. fCOL10/COL21 

1,0 0,10 

5,7480 0,20 

2,2548 0,15 

¥ 10,99500 219,9 0,05 

SOMME US$ 0,5 = J 1 

J 2 = US$1 

Supposons maintenant 	qu'A une date ult6deure les taux de change du franc, du mark et du yen par 

rapport au dollar sont respectivement 6,7250, 2,3765 et 235. 

Montant Iadhnge 
des monnaies 

US$ 0,10 1,0 

FF 1,14960 6,7250 

DM 0,33822 2,3765 

10,99500 235,0 

Eaulvalent dollars U.S. 

0,1 

0,17094 

0,14232 

0,04679 

SOMME US$ 0,46005 = J 1 

J 2,17368 = US$1 

Cette faqon de proceder en utilisant un panler "standard" revient exactement Amaintenlr sans 

changement, au cours du temps, un Indice arithmdtlque du taux de change effectif qui s'exprimerait 

comme suit:a 

E 
(2) 	EERU,t) = { E w(l) E(J,i,t)/EU,,0)}1 

1=1 
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L'autre m6thode possible consiste A adopter un panler de monnales Iog-Ilnqalre. La rbgle & 

appliquer pour coter la monnale nationale () par rapport &toute monnale d'intervention peut 6tre 

ddrivde comme suit: 

D6finlr un Indice g6om6tdque du taux do change effectif nominal (EERU,t)): 

N 
"(3) EER(J,t) = . {EU,i,t)/E(,i,0) w(i)

i=1 

On peut sp6cifler que I'objectif sera de maintenir, au cours du temps, I'lndlce du taux de change 

effectif nominal 6gal &1 (ou A100 s'll est ainsi d6flni). 

L'6quatlon (3) peut 6tre r~exprIm6e ainsi en termes logarithmiques: 

N 
(4) InEER(J,I,t) = E. w(i) {InE(,i,t) -lnE~,i,0)} 

1=1 

On pourra tenir compte du fait que: 

(5) InE(J,i,t) = InE(j,$,t) -lnE(i,$,t) 

L'6quatlon (4) pourra donc 6tre r6crite comme suit: 

N 
(6) InEER(,t) = . w(i) {lnE(j,$,t) -InE(J,$,0) -InE(i,$,t) +lnE(I,$,O)} 

1=1 

Pour que EER(J,t) demeure inchang6, il faut d6flnir le Iogarithme de EER(,t) comme 6gal zero. 

Tenant compte du fait que les coefficients de pond6ration w(i) ont une somme 6gale A l'unit6, on 

pourra r~soudre l'6quation (6) pour InEG,$,t). 

N N 
(7) InE(j,$,t) = InE(j,$,0) - E w(i)InE(I,$,0) + E w(i)lnE(I,$,t)

i=1 i=1
 

Ou: 

N N 
(8) EU,$,t) = EXP {InEU,$,0) - E w(I)InE(I,$,0) + E w(I)InE(i,$,t)} 

i=1 i=1
 

Les deux premiers termes entre accolades dans le deuxibme membre de I'quatlon seront des 

constantes calcul6es au moment o6 on entreprendra 1e rattachement au panier de monnales. Pour 

faire fonctionner le systbme au jour le jour, ilsuffira de connaltre les taux de change des monnales 

6trangbres i, expnm6s en nombre d'unit6s de chaque monnaie par unit6 de la monnale de r6f6rence. 
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SI, comme c'est probable, I'une des monnales du panler est le dollar, le nombre de taux de change 

ndcessaires pour faire fonctlonner le syst6me ne sera que de I- 1.b 

Exemple: 

Pour illustrer I'applicatlon du panier Iog-Iln6aire, on utilisera les donndes de I'exemple pr6c6dent. 

La valeur initlale de la monnaie j, expdmde par rapport au dollar am6dcain, est donnde comme J 2 = 

US$ 1. La valeur de la premikre constante entre accolades dans le deuxlme membre de I'6quation 

La deuxibme constante pourra 6tre caicul6e Apartir des coefficients de sera donc 1n2 = 0,69315. 


pond6ration et des taux de change Initlaux pour les monnales 6trangbres figurant dans le panler.
 

d 	 COLlxCOL2Coefficient
de oend~ration 

US$ 0,2 In1,0 0,0 

FF 0,4 In5,7480 0,69954 

DM 0,3 In2,2548 0,24392 

Y 0,1 In 219,90 0,53932 

SOMME 1,48278 

Supposons maintenant qu'A une date ultrieure les taux do change du franc, du mark et du yen sont 

crespectivement 6,7250, 2,3765 et 235,0 . 

Coefficient IJu.deicanae COLlxCOL2 
do Dond~ration 

FF 0,40 	 In6,7250 0,76233 

In2,3765 0,25969DM 0,3 

¥ 0,1 In235,00 0,54596 

SOMME 1,56798 

Le taux do change pour la monnale j par rapport au dollar pourra 8tre caicuI6 par substitution dans 

I'6quatlon (8): 

E(J,$,t) = EXP {0,69315 - 1,48278 + 	1,56798 } = J 2,17788 

Les ajustements discrets (c'est-&-dlre d6valuatlons) pourront 6tre effectu6s au moyen d'un terme 

= US$ 1,11 seraitconstant suppl6mentaire. Ainsi, si A la date t le taux de change passait AJ 2,25 

ndcessaire d'ajouter &I'6quation un terme suppldmentaire 6gal &la diff6rence entre les Iogarithmes 
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naturels de 2,25 et de 2,17788 (=0,03258). Apr~s la date t la formune Aemployer pour les p4dodes 

du systbme serait ainsi modifl6e: 

N 
(9) E(J,$,t+s) = EXP { 0,69315 -1,48278 +0,03258 + Z w(i) InE(I,$,t+s)}

i=1 

Ou: 

N 
(10) 	 E(J,$,t+s) EXP {-0,75705 + E w(i) InE(i,$,t+s)}
 

1=1
 

Ainsi, la valeur de -0,75705 remplacerait la pr6c6dente constante de - 0,78963 = {0,69315 

- 1,48278} dans la formule. 

En rdsum6, la formule de type arfthmdtique permet aux coefficients de pond6ration affectant les 

diverses monnales do changer selon que [a monnale en question s'appr6cie ou se ddprdcle. En 

d'autres termes, on pout dire que I'appr6clation ou la d6pr6ciation effective, en pourcentage, d'un 

Indice arithm6tlque du taux de change effectif n'est pas invariante par rapport au choix d'une date de 

r~fdrence ou Ala manlre dont l'indice est exprim6 (c'est-dire unit6s de monnale 6trangbre par unite 

de monnale nationale ou vice versa). IInen est PAS DE MEME pour la formule de type gdom6triqua, 

qui ne pr6sente pas ces inconvdnients. La seule vertu que poss~de le panier "standard ou 

arithm6tique est do ressembler Aune monnaie (consistant en unit6s fixes de monnaies r6elles). 

Annexe Notes 

a La convention adopt6e Ici est de considdrer une montde do I'indice comme une appr6clation. 

L'adoption de la convention oppos6e entratnerait des modifications pour I'6quation 
ci-dessus et pour celles que nous utilisons dans la suite. 

bSI I'une des monnales du panier est normalement cotde en dollars U.S. par unit6 (comme la livre 

sterling), ilfaudra veiller Ace que la relation soft Inversde pour le calcul. 

c Le coefficient de pond6ration du dollar est 0,2(Inl ,0) = 0,et peut donc Otre omis. 
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Introduction 

Planificateurs et auteurs de politiques nationales ont Achoisir entre une myriade d'orlentations 

nossibles pour la croissance et le d6veloppement 6conomiques de leur pays. Dans une soci6t6 

quelle qu'elle solt, les buts et objectifs sont gdn6ralement nombreux et se disputent forc6ment les 

maigres ressources dont on dispose. Parmi les buts Aatteindre par une nation, figureront sans doute 

ceux-ci: approvislonnement alimentaire r6guller, &un prix qui sot Ala port6e des consommateurs; 

prix rdmun6rateurs pour les producteurs; am6lioratlon des moy qns d'existence et du bien-,tre de la 

population rurale du pays; usage optimum des ressources de la nation dans I'int6rdt des citoyens 

pr6sents et A venir; autosufflsance ailmentaire, et peut-4tre aussi utilisation de I'agriculture comme 
"moteur" du ddveloppement 6conomique. Dans la pratique, les ressources de chaque pays 6tant 

limit6es, des compromis et des choix difficiles s'Imposeront. 

Les mdthodes adopt6es pour r6aliser les objectifs varieront elles aussi selon le pays. IIy aura 

donc toute une s6de d'optlons entre lesquelies, dans chaque pays, les didgeants devront choisir pour 

d6cider de leur politique agricole. IIy aura des d6cisions A prendre sur le r6le et le volume des 

interventions publiques sur les marchas, sur les prix auxquels seront achetds et vendus les Intrants et 

les produits, sur le volume de la production et ce qu'elle coOtera en ressources nationales, enfin sur 

le degr6 de vulndrabilit6 face aux marches mondlaux. Bien que les choix A faire se pr6sentent pour 

tous les aspects de i'Mconomie, les aspects suivants revtent une importance particulire, et seront 

trait6s aux pages qui suivent: 

I Commercialisation 
II Prix et subventions 

III S6curit6 alimentaire et commerce ext6rieur 
IV Questions agraires et gestion des ressources 
V Ajustement structurel. 

Nous analyserons Ici les choix A faire par les dirigeants africains lors de leurs decisions de 

polltique agricole, et les arguments pour et contre les divr,as options. Nous utillserons des 6tudes 

de cas pour illustrer les diffdrentes questions de politique agricole, ainsi que les effets des rdformes 

appliqu6es. Nous nous efforcerons toutefois de ne pas prdsenter de recommandations de politique 

agricole. Certaines cons6quences loglques seront mises en 6vidence, mais ii appartiendra, 

croyons-nous, aux responsables de I'6conomie d'un pays d'6tudier nos arguments et nos exemples 

du point de vue de leur propre situation nationale, et de se faire eux-m~mes une opinion en 

consequence. 

II est forc6ment difficile, dans une brbve communication comme celle-ci, de traiter 

convenablement un sujet aussi important que celui des choix &faire en politique agricole en Afrique. 
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La tAche est d'autant plus ardue que les pays different par leur ddveloppement 6conomique, par leurs 

institutions, par leur climat, par lour histoire et leur g6ographie. La composition adoptde ici a 6t0 

ddtermin6e en grande partle par les travaux de recherche effectu6s personnelement par les auteurs, 

ainsi que par i'examen de divers articles, 6tudes et extraits de presse. IIest clair que d'importantes 

expriences r6alis6es dans certains pays seront absentes de notre 6tude, et qu'une place plus 

grande y sera faite &certains pays qu'. d'autres. Toutefois notre Intention n'est pas de mettre en 

avant un pays ou un autre, mais plut6t d'avoir recours aux expdences faites par diff6rents pays pour 

illustrer les grandes questions de politique agricole et de choix qui so posent de nos jours A tout le 

continent. 

I. Commerclalisation 

Nous consid6rerons Ic quel r~le revient aux entreprises privdes et publiques dans la 

commerclaiisation de la production agricole. La commerciallsation ropr6sente la transformation d'un 

produit dans le temps, i'espace ou la forme. Ceci s'accomplit au moyen du stockage, du transport et 

de la transformation proprement dite, et Implique g~ndralement transfert do propridt6. Nous 

indiquons ci-apr~s certains modes d'intervention ou do r6glementation des marchds par les pouvoirs 

publics: 

La transformation dans le temIs donne lieu aux interventions suivantes: construction de locaux 

d'entreposage, mi-e au point de techniques nouvelles pour I'am6iioration du stockage, tenue de 

stocks de produits agricoles d'une saison A i'autre et d'une annde I'autre (stocks de soudure at 

stocks d'urgence), octrol de cr6dits aux personnes qul ddtiennent des stocks, achats aprbs la 

moisson et ventes avant la moisson, dans le but do stabillser les prix des march6s parallles, contr61e 

des mouvements salsonniers des prix au moyen de prix plafond et/ou plancher officiels. 

La transformation dans I'espace donne lieu aux Interventions suivantes: construction et 

entretlen do routes et voles ferrdes, prohibition ou limitation Igale des mouvements de produts entre 

zones Intdrieures et/ou au-del des frontires, reduction des diff6rences de prix spatiales par 

i'impositlon do prix officiels (par exemple prix unique pour tout le territoire), r~glementation de 

I'industrie des transports, communication, en temp, utile, des informations de prix et de quantltds 

pour les diffdrents marchs. 

La transformation oroorement dite donne lieu aux Interventions suivantes: exploitation d'usines, 

fixation des prix pour diff6rentes formes du produit, mise au point de techniques nouvelles de 

transformation, 6tabilssement des normes et labels do qualit6. 

Le transfert de orodri~td donne lieu aux interventions suivantes: passation de marches offlciels, 

achat ot vente par monopole d'Etat, octroi de patentes at r6glementation du n6goce, taxation des 

transferts de proprit6, contr~le de I'exdcution des contrats. 
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Certaines de ces interventions seront trait6es plus loin lorsque nous aborderons la politique de 

prix et les questions ce s6curit6 alimentaire et commerce ext6deur. Dans cette premidre partle, nous 

nous concentrerons sur le r6le de I'Etat dans la commercialisation en tant qu'acteur direct -acheteur, 

vendeur, et r6gulateur. 

Arauments pour et contre I'Intervention do I'Etat 

L'argument sur lequel reposent toutes sortes d'lnterventions directes de I'Etat dans les activit6s 

de commerciallsation est que I'approvisionnement alimentaire d'une nation est trop Important pour 

Otre laiss6 au secteur priv6. Le m~me argument est employ6 pour les cultures d'exportation, celles-ci 

6tant souvent une importante source do devises. Ce raisonnement remonte, dans une certaine 

mesure, aux traditions coloniales, en particuller dans les pays francophones. ii pout aussi 8tre 116 A 

des facteurs raciaux ou ethniques, le commerce 6tant parfois domin6 par des groupes ethniques 

minoritaires; exemple classique: les n6gociants asiatiques en Afrique de I'Est. 

Les partisans de i'intervention directe de I'Etat dans les activit6s de commercialisation ont 

tendance Ase repr6senter la commercialisation priv6e comme suit: (1)Les revendeurs s'entendent 

contre les producteurs et les consommateurs. (2)Les marges b6n6ficiaires sont excessives. (3)Les 

variations saisonnibres des prix sont artificlellement exag6r6es. (4)Les cultivateurs sont en position 

d6favorable du point de vue des informations sur le march6. (5)Les zones isol6es ne sont pas blen 

desservies. (6)Les consommateurs pauvres sont injustement d6savantag6s. (7)La capacit d'agir 

en situation d'urgence est limit6e. (8)Les taxes ne sont pas acquitt6es. 

Les quatre premiers 6l6ments font supposr une situation assez 6loign6e de ce que les 

6conomistes consid6reraient comme un march6 comp6titif. De nombreux bailleurs de fonds, par 

contre, estiment que le secteur priv6 africain est Aun bon niveau de comp6titivit6. En pratique, ilest 

trbs difflcile d'6vaiuer la cnmp6titivit6, car les r6sultats obtenus varient avec le lieu, le produit et 

I'6poque. Les deux 6tudes de cas cl-aprbs, portant toutes deux sur des pays d'Afrique de I'Ouest, 

parviennent Ades conclusions diff6rentes sur la comp6tittvit6 des marr'.h6s. 

Performance des march6s pDriv6s: Les arains au Burkina Faso 

Sherman, Shapiro et Gilbert (1987) ont constat6, d'apris une 6tude effectu6e en 1983/84 sur la 

commerciailsation des grains au Burkina Faso, quo les marchands do grains tentaient de limiter le jeu 

de la concurrence en s'entendant sur des prix d'achat maximum Apayer aux cultivateurs, et/ou sur 

des prix de vente minimum Afaire payer aux consommateurs. En pratique, la difficult6 de faire 

respecter prix et quantit6s obligeait les n6gociants Ajoure sur des facteurs autres que les prix. Dans 

les villes principales, les gros marchands 6taient organisds en associations. Les revendeurs 

constituaient un groupe tr~s puissant, qui avait combattu avec succbs bien des d6cisions 
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gouvemementales. L'Assoclation des marchands de grains de Ouagadougou avait un reprdsentant 

qui slgeait A la commission gouvemementale chargde de fixer les prix officiels. Lorsque I'Etat 

ddsirait acheter une grosse quantlt6 de grains pour I'OFNACER, office de commerciallsation des 

c6rdales, c'6talt I'assoclation qui 6tait contactde, et non des foumisseurs particullers. On constatat 

6galement que les marchands fixalent des prix plancher pour la vente aux consommateurs. 

Solon 1'6tude faite par Saul (1987) A Bobo-Dioulasso, I'assoclation des marchands de grains 

avait un comit6 de direction qui promulguait un prix maximum &payer aux cultivateurs par les 

revendeurs privds. Des p6nallt6s considdrables (de 10.000 A20.000 FCFA) 6taient impos6es en cas 

d'infraction, ce qui servait Aempdcher les petits marchands d'augmenter leur part du march6 en 

offrani des prix plus 6lev6s aux producteurs. Saul remarque que les marchands ne voyalent den de 

mal &fixer les prix. En fait, cola allait de pair avec les pratiques officelles do fixation des prix. En 

outre, ii indlque que les marchands se sentalent plut6t fiers do fixer des prix maximum A offrir aux 

producteurs, la lutte contre la hausse des prix Ala consommation ayant la sympathie du public. 

Sherman (1984) a constat6 des pratiques semblables de fixation des prix dans le centre rdgional 

do Manga, mals ici les ententes entre revendeurs 6talent moins ouvertement d6clardes et les 

sanctions moins s6vbres. En outre, ces ententes de type cartel tendent &se dissoudre lorsque la 

concurrence devient plus Intense pour i'achat des grains, comme ce fut le cas durant la s6cheresse 

de 1984/85. 

L'estimation des bdndflces rdallsds sur les marges commerciales est une tdche difficile en raison 

des problbmes rencontr6s pour obtenlr des renseignements dignes do fol sur les volumes, les prix et 

les coOts (Bukowski 1986). Sherman, Shapiro et Gilbert (1987) ont estim6 les pourcentages de 

beui12ce sur le commerce des c6rdales dans diverses r6gions Adlff6rentes pdodes de I'annde. Pour 

les grains sortant des rigions d'exc~dents c6raliers (Volta Noire), les ;3ux de r6mundration du 

capital semblaient 6tre le plus 6levds dans la saison qui suit la moisson, diminuant ensuite assez 

rdguilrement et mime devenant ndgatlfs A un certain point, avant la moisson suivante. Pour les 

grains partant de Ouagadougou, la capitae, pour aller dans les r6gions Addflcit alimentaire (Sahel), 

c'6talt exactement le contraire qul se produisat - la r6mundration du capital 6tait la plus basse au 

moment de la moisson, et augmentait ensuite rdgullbrement jusqu'A la fin de la priode do soudure. 

Les auteurs font remarquer quo les risques encourus par le commerce des grains, en raison des 

conditions changeantes du march6 et des variations de la polltique gouvernementale, doivent 

6galement 8tre pris en consid6ration Iorsqu'on 6value la rdmundratlon des commerqants. En 

1983/84, par exemple, le gouvernement du Burkina Faso avalt tent6 de r~glementer les flux 

Interrdgionaux et de faire appliquer des prix officiels, en particuiler sur les grands marchds urbains. 

On avait 6galement conflsqu6 des grains Ades marchands, le bruit ayant couru quo ceux-ci avaient 

achet6 Ades prix Inf6deurs au prix officiel. La r~actlon de nombreux gros revendeurs avait 6t0 de 

retlrer leurs grains du march6. Quoi qu'll en soft, les auteurs concluent que des bn6fices excessifs 
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semblent effectivement se produire dans certains cas de position privil6gi6 sur le march6, du moins 

au cours de certaines salsons. 

Performance des march~s orIvds: Viande et bestlaux au Burkina Faso et en CWte d'lvoire 

Par contre Herman (1979) et Staatz (1979), qui ont tous deux 6tudi6 le commerce des bestlaux, 

n'ont constat6 aucune imperfection sdriuse dans le syst~me de commerciallsation. Dans une etude 

sur les marchands de bestlaux de divers march6s du Burkina Faso - un petit march6 (Djilbo) et trois 

march6s plus importants (Kaya, Pouytenga, Ouagadougou) - Herman a constat6 que les n6gocilants 

qui revendaient dans le pays avaient des marges nettes de 5,6% environ. Les bouchers en gros de 

Ouagadougou avaient une marge nette de 8,4%, et les revendeurs qui exp6diaient de Ouagadougou A 

Abidjan avalent une marge nette do 9,1%, en ralson des risques plus 6levds et des goulets 

d'6tranglement des transports. Ces marges dolvent couvrlr la rdmun6ration personnelle du 

revendeur ou du boucher, le cot du capital, les frais g6ndraux, et la r6mun6ration de la gestlon et du 

risque. D'apr~s Herman, ces marges no permettent pas do soutenir I'hypothbse d'un secteur 

commercial de I'Nevage non comptitIf au Burkina Faso. 

Les observations faites par Staatz en Cte d'lvoire viennent appuyer les conclusions de Herman. 

Apr~s avoir 6tudl6 la structure et le comportement do deux grands march6s (Bouak6 et Abidjan), 

Staatz concluait que la concentration 6tait tr6s r6duite sur le march6 de Bouak6, et que I'on 

s'approchait du modble compdttif par excellence - acheteurs nombreux et poss6dant chacun des 

parts du march6 6galement exiguds (1 A2 animaux par Jour). A Abidjan, on constatait une plus 

grande concentration du march6 parmi les bouchers. Toutefols aucun boucher ne contr6lait A lui 

seul plus de 15% environ du total des achats. D'aprbs les estimations de Staatz, les marges nettes 

6taient A Bouak6 et A Abidjan de 4 A 9% du prix de vente final des bestiaux. Les taux de 

r6mundratlon du capital, pour les revendeurs exp6diant des bestlaux ABouak6 en 1976-77, varlaient 

do 16 A 30% par an, restant donc en rapport avec le coOt d'opportunitd du capital. Pour les 

revendeurs expddlant des bestlaux AAbidjan entre novembre 1976 et fvrier 1977, les taux annuels 

de r6mun6ration allaient de 25 A65%. Ces taux 6taient plus 6levds en raison d'un embouteillage des 

transports qui ralentissait les expqlitlons, et de risques 6lev6s sur le marchd d'Abidjan. Staatz 

conclut que le syst~me privd de commercialisation fonctionnait assez bien. 

Le service des zones 6loign6es des centres constitue un probl~me dans blen des pays africains, 

o6 les distances sont grandes, les routes en mauvais 6tat, et les populations dispers6es. Dans ces 

rdgions, les prix sont fr6quemment peu avantageux pour les producteurs comme pour les 

consommateurs, en raison des cots dlev~s de transfert. Les possibilit6s d'achat ou de vente sont 

parfois r6duites. Dans la r6gion sah6lienne du Burkina Faso, par exemple, les consommateurs de 

villages isolds 6talent, en 1983/84, tr~s mal desservis par les gros marchands de grains (Sherman, 
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ce sont les petitsShapiro et Gilbert 1987); cependant, comme le fait remarquer Bukowski (1936), 

commerq.mts et les femmes qui, dans les zones Isoles, ont alors I'avantage comparatif. Toujours 

est-il quo las calculs de profits at pertes qui d6toument les revendeurs des zones isoldes font perdre 

aux consommateurs ruraux le bdn6fice des stocks d'urgence, des secours allmentaires, et des 

subventions officielles sur les prix Ala consommation, tous avantages dont profitent les 

consommateurs des zones plus accessibls. 

IIsemble donc y avoir au moins une part do vWrit6 dans la vision ddfavorable du commerce priv6 

qui ambne les Etats &Intervenir directement dans la commerclallsatlon agricole. Cependant, le fait 

qua des probimes solent constat6s dans le secteur prv6 ne suffit pas & justifier l'lnterventlon. II 

faudrait encore prouver que le secteur public obtient de meilleurs r6sultats. Or, maiheureusement, [a 

plupart des activit6s gouvemementales de commerclalisatlon ont eu des rdsultats mddiocres, pires 

peut-Atre quo ceux des entreprises prtvdes dont alles prenaient la place. 

Entreorlses oubliaues de commerclallsation 

Les entreprises publiques africaines, at notamment les offices de commercialisatton, ont pour la 

plupart obtenu des r6sultats m6diocres. On trouve dans une 6tude de la Banque mondiale le r6sum6 

sulvant de la situation (Nellis 1988, p. Ix): 

Les gains r6alis6s par les entreprises publiques sont g6ndralement faibles; beaucoup 

d'entre elles subissent des pertes; ces pertes sont souvent trbs voluminauses. Loin de 

contribuer aux recettes do 'Etat, las entreprises publiques africalnes sont devenues plus 
IIest rare qu'uner6gulirement une lourde charge pour des budgets ddj& mal 6quillbrds. 

frais deentreprise publique produise des revenus suffisants pour couvrir ses 

fonctionnement, ses amortissements at ses coOts de financement; beaucoup d'entre elles 

ne couvrent m~me pas leurs frais de fonctionnement. Dans bien des cas o6J une 

entrepnse publique est class6e comme b6n6flclaire, un examen plus pouss6 r6v~le des 

distorsions de prix, des subventions directes, des transferts dlssimulds, des taux d'lnt6rdt 
- pris enpr6fdrentlels at une multitude d'autres 6l6ments qui s'lls 6talent correctement 

compte - viendraient rdduire le chiffre ddclar6 pour los bIntflces de 'entrepnse publique 
un sombreen question. En conclusion, les entreprises publiques africalnes prdsentent 

tableau d'improductvit6, do pertes, de charges budgdtalres, de m6diocrit6 des produits at 

services, avec un degr6 infime do r6alisation des objectifs non commerciaux qui servent si 

fr6quemment d'excuse &leurs m6diocres rdsultats 6conomiques. Bien qu'll existe dans 

chaque pays africain une ou plusieurs em. .prises publlques qul font du bon travail... [dans 

'ensemble] le secteur des entreprises publiques n'atteint pas les objectifs fix6s pour lul 

par les planificateurs at dirigeants africains. 

Les problimes de I'entrepdse publique se rencontrent dans toutes les parties du continent 

Au Mali, les pertes cumuldes des entreprises publiques atteignaient Ala fin(Nellls 1988, pp. 17-19). 

Une 6tude effectu6e an 1980 sur huit entreprises publiquesdes ann6es quatre-vingt 6% du PIB. 

Dans un groupe do douze pays d'Afriquetogolalses rdvdlait des pertes 6gales A 4% du PIB. 

occidentale, on a relev6 au milieu des ann6es quatre-vingt, sur un 6chantillon d'entreprises publiques, 
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62% des entreprises ayant des pertes nettes et 36% ayant un actif net negatif (Bovet 1985). Au 
Kenya, une 6tude portant sur 16 grosses entreprises publiques agricoles a relev6, pour 1977-84, un 
chiffre global de pertes, avant taxation, de 2,9 milliards de shillings kenyans, sot 183 millions de 
dollars au taux de change de 1986 (Grosh 1986). Nellis (Ibid., pp. ix-x) 6numbre ainsl les causes: 

... [E]n tote de liste, des d6cisions d'investissement errones au depart, et des politiques
de prix mal conques. Bien des entreprises publiques africaines n'auraient tout simplement
jamais do Otre cr66es. Dans un grand nombre de pays africains, le falt que les prix sont
contr6l6s et ne sont pas ajust6s en fonction de I'6volutlon des coots condamne les
entreprises publiques A travailler &perte. Les entreprises publiques africaines sont le plus
souvent insuffisamment capitalls6es - le ra*lo dettes/actif net y est couramment 6lev6. 
Une grande partle de la tr6sorerie est Immobillsde dans les stocks, et surtout dans les 
comptes d6biteurs. L'Etat s'abstient de payer aux entreprises publiques les marchandises 
et services qu'll en regoit; les entreprises publiques se rattrapent en ne payant pas leurs
imp6ts, ou leurs dettes aux autres entreprises publlques.

IIexiste par ailleurs une s~rle de facteurs Importants, relevant de l'encadrement et
des institutions, qui font obstacle au bon fonctionnement des entreprises publiques.
Citons notamment... effectifs pithodques, Interf6rences politiques dans les d6cisions de
gestlon courante, manque de clart6 des objectifs, faiblesse des ressources humaines, 
manque d'incitations pour les cadres comptents, et incompatibilt6 du systbme de la 
fonction publique avec les op6rations commerciales. 

Performance de la commerciallsationoubliaue: Les arachdes au Sdn6aal 
Prenons le cas de I'ONCAD, organisme s6n6galals de commerciallsation des arachides (Banque 

mondlale 1987). La commercialisatlon de I'arachide au Sdn6gal 6tait entibrement sous monopole 
d'Etat de 1960 A 1985. L'ONCAD, cr64 en 1966, avait t6 charg6 d'acheter les arachides aux 
coopdratves pour les revendre aux huiledes locales et &l'exportation. II6tait 6galement charg6 de 
distribuer les intrants agricoes, et d'obtenir le remboursement des cr~dlts consentis aux coop6ratives 
agricoles. Les coop6ratives de producteurs obtinrent en 1967 le monopole de la collecte des 
arachides. En 1975 la SONACOS fut cr66e pour acheter les arachides A I'ONCAD et proc6der & 
'extraction de I'huile en vertu de contrats de sous-traitance pass6s avec les huileries. L'huile 

d'arachide 6tait commercialis6e par la SONACOS sur les march6s locaux et sur les march6s 

ext6rieurs. 

Les prix de vente de I'ONCAD Ala SONACOS 6taient bas6s sur un prix officiel &la production 
major6 de coots pr6d6termin6s des services de collecte et de transport. En g6n6ral, la diff6rence 
entre le prix de vente et le prix officiel Ala production 6tait positive, et les recettes nettes 6taient 
transmises A Ia Caisse de stabilisation des prix (CPSP). En cas contraire, la CPSP versait la 
dlff6rence, ce qui revenait A subventlonner les producteurs. Etant donn6 que toute r6ductlon des 
frais de commercialisation au sein de I'ONCAD se tradulsait par des sommes suppl6mentaires A 
envoyer Ala CPSP, I'ONCAD 6tait peu Incit6 Ar6duire ses coOts de fonctlonnement. 

Vers la fin des anndes soixante-dix, I'ONCAD 6tait en lutte avec de graves problmes (Martin 
1986). Premi~rement, ses effectifs 4tait trbs sup6deurs au personnel n6cessaire & ses op6rations. 

55
 



ses frais avalent pris des proportions ddmesur~es. Les sommes d~pensees par
Deuxibmement, 

I'ONCAD representalent 50% du budget national do 1976, et 30% de la valour des arachides recoitees 

en 1980. Troisibmement, I'ONCAD et les operations des coopdratives 6talent min6s par la corruption: 

les employ6s charg6s de la pes6o inscrivalent un poids inf6rieur pour los arachides achet6es, 

conservant le reste pour eux; certains agents de recouvrement falsiftalent de mime les chiffres des 

credits rembourses par les cultivateurs, empochant la difference; les fonctionnaires 6mettaient des 

demandes fictives d'intrants, et les intrants 6talent ensuite partag6s entre fonctionnaires et directeurs 

des cooperatives. 

Le coton AMadaaascar1 

Performance de la commercialisation Dubliaue: 

IIy a bien entendu des exemples d'entrepdses publiques ayant fait du bon travail en Afdque. 

Nellis signale notamment I'Office du th6 (Tea Development Authority) au Kenya, la Commission de la 

viande au Botswana, et le Service 6thioplen des t6lcommunications. En outre, la Corporation de 

au Malawi, la Banque d'lnvestissement de
d6veloppement et commercialisation de I'agriculture 

Tanzanle, et en C6te d'lvoire la socI6t6 Paimindustrie, sont des entreprises publiques qui ont eu 

autrefois de grandes difficult6s, mais so sont ensuite redressdes grace Aun travail de restructuration. 

IIy a eu 6galement plusieurs offices de commemlalisation/d&-cloppement du coton, organis6s sur le 

mod~te frangais, qui ont eu de bons resultats. Nellis s'6tend sur 'un de ces organismes, I'Office de 

ddveloppement du coton, ou HASYMA, &Madagascar. 

C'est HASYMA qui a encaiss6 le plus gros des bendftces d6dclards ces demibres annees par les 

organismes agricoles semi-publics. G6rde auparavant par la CFDT-France A laquele elle appartenait, 

HASYMA a t6 nationalis6e en 1979, I'Etat detenant &pr6sent 70% des capitaux et la CFDT 30%. La 

socilt6 a pour fonctions principales la foumiture de services de vulgarisation, d'intrants et de cr6dit 

agricole aux cultivateurs de coton, I'organisation de la campagne de commercialisation du coton, et 

I'exploitation des Installations d'6grenage sur tout le territoire de Madagascar. HASYMA a 6galement 

la gestion de plusieurs exploitations agncoles o6 elle produit elle-mOme du coton. 

Les employds et cadres de la socit6 (500 en tout) sont malgaches, et certains concours sont 

foumis par des consultants CFDT sur demande de la direction de HASYMA. La soci6t6 joult d'une 

grande autonomie de d6cision. Elle entretlent des rapports 6troits avec le Minist~re de la production 

agricole et de la reforme agraire en ce qui conceme les aspects techniques, et avec le Minist~re de 

les prix et la commerclalisation. On remarque une
I'industrie et du commerce en ce qui conceme 

La situation flnancIbre de HASYMA s'6tait affaibIleabsence d'lnterferences de la part des ministbmrs. 

au debut des ann6es quatre-vingt, en ralson principalement do la baisse des prix officiels. 

Neanmoins ses resultats se sont maintenus &un bon niveau par rapport &ceux des autres 
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organismes agricoles semi-publics de Madagascar, et depuls 1983, grace A une saine politique de 

prix, sa situation financibre s'est amdliorae. 

Les bons rdsultats obtenus par HASYMA s'expliquent en outre par les facteurs suivants: (1)Ses 

objectifs sont simples et bien compris par les employds et par la direction. (2) Le personnel est 

extrOmement qualifid, blen form6 et trbs attach6 A l'entreprlse. La soci6t6 a rdussi &attirer des 

employ6s qualifias en offrant des salaires 6lev6s, des avantages sociaux importants et des 

possibilitas d'avancement. (3) Employds et cadres se tlennent au courant du progr6s technique dans 

leur domaine, et des tendances mondiales de la production et de la transformation du coton. (4) La 

direction a mis I'accent sur le contr6le des cots dans le but de maintenir la rentabilit6 de I'entreprlse. 

Les coOts de transport et d'6grenage sont contr6l6s de pr~s. Certaines fonctions -- transport, 

prdparation des terres et entretien des machines agricoles - ont 6t0 d6l6gu6es au secteur prive. (5) 

HASYMA est I'un des rares organismes agricoles semi-publics qui aient rdussl A recouvrer le 

palement des Intrants et services foumis aux cultivateurs. Ce recouvrement des cots a t6 faciit6 

par le fait que la socl6t6 a le monopole d'achat du coton, et peut ddduire les frais d'intrants des 

palements effectu6s aux cultivateurs pour leurs produits. 

I1. Prix et subventions 

Dans presque tous les pays d'Afrique subsahadenne, I'Etat intervient d'une fagon ou d'une autre 

pour contr6ler les prix des intrants et des denr6es alimentaires. L'administration des prix se fait grace & 

syst6me de march6 officiel, I'approvisionnement et les ventes 6tant confi6s & des offices publics de 

commercialisation ou A des organismes semi-publics. IIy a couramment trois prix officiels sur les 

marches africains, bien que les Institutions d'administration des prix varient grandement de pays A 

pays: (1) Le prix officiel &la production est le prix offert aux cultivateurs pour un produit donn6. (2) 

Le prix officiel A la consommation est le prix que doivent payer les consommateurs pour acheter ce 

produt. (3)Le prix officiel des Intrants est le prix factur6 aux cultivateurs pour des intrants comme les 

engrais, les semences et les produits phytosanitaires. Des march6s priv6s existent en plus des 

marchds officiels, 6galisant l'offre et la demande. Les op6ration, des marchds priv6s peuvent tre 

lagales, leurs prix 6tant d6terminds par le jeu de la concurrence, ou bien illlcites, auquel cas les prix 

comportent une prime 6conomique de risque. La part respective du march6 officiel et du march6 priv6 

varie selon le pays et selon le prodiiit. 

Selon une opinion qui est maintenant fort rdpandue parmi les organismes occidentaux 

d'assistance, la faiblesse des Incitations de prix offertes aux paysans africains a contribu6 au d6clin 

de I'agriculture africaine au cours des ann6es soixante-dix et au d6but des anndes quatre-vingt. En 

effet, en ce qui concerne les cdr6ales, les offices de commercialisation africains ont toujours eu 
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pour assurer une alimentatlon peu coOteuse auxtendance &Nacheter &bas prix, vendre A bas prbcx 

populations urbaines, at, pour los cultures d'exportation, &"acheter &bas prix, vendre cher" pour 

alimenter la tr6sorerde de I'Etat. En Zambie, par exemple, les subventions &la population urbaine 

En 1984, les pour le mas repr6sentalent prbs do 16% du ddflcit budgdtaire public pour 1986. 

- Ghana, Nigeria ot
cultivateurs des principaux pays exportateurs do caf6, do cacao ot de coton 

ne percevalent quo 50% environ du prix do lours produits AI'exportation. Au Cameroun,Tanzania 

les cultivateurs de caf6 ne percevalent on 1986 quo 29% du prix des grains arabica & I'exportation.
 

ur le rm.rch6 priv6.Los cultivateurs afrticains ont r6agi en augmentant leurs op rations 

Les march6s d'intrants tendent 6galement AOtre fortement rbglen'ent6s. Au d6but des ann6es 

quatre-vingt, la Banque mondiale (1981) estimait quo 50% au moins des pays africains plaqaient entre 

les mains d'agents de I'Etat, en tout ou en partie, le contr6le des ventas et de la distribution des 

intrants. Le pourcentage atteignait 85% sl l'on prenait en consid6mrdon les syst6mes mixtes faisant 

Etant donn6 quo les achats d'6quipements &1'trangerIntervenir secteur public et secteur priv6. 


exigent des devises, la commercialisation privde des intrants est souvent entrav6e par le contr6ie de
 

I'Etat sur les changes, ou par les allocations de devises aux organismes d'Etat.
 

Solon la faqon dont sont fixds les prix &la production, producteurs et consommateurs se 

trouveront tant6t tax6s tant6t subventionn6s. Le degr6 de taxation ot de subvention, pour un produit 

donn6, est d6termin6 par le niveau du prix official par rapport au prix en parit6 intemationale. 2 Un 

prix Ala production sup6rieur au prix sortie de ferme on parit6 intemationale se traduit par une 

Un prix &lasubvention Implicite au producteur; un prix inf6rieur se traduit par une taxation implicite. 

du prix de d6tail se traduit par une taxation implicite; unconsommation sup6deur au niveau de parit 

prix inf6rleur se traduit par une subvention implicite. Les prix officibis des intrants se comportent 

Un prix d'intrant supdrieur au ,rrix parit6 (prix auquel 'Etatcommo des prix &la consommation. 


ach~te I'intrant sur le march6 international, major6 do tous los coOts de transfert jusqu'A I'exploitation)
 

se traduit par une taxation; les prix Inf6fleurs au niveau de parit se traduisent par une subvention sur
 

les intrants.
 

Subventlons au consommateur et au roducteur 

Avec des taux annuels d'accroissement d6mographique urbain supddreurs A 5%, se traduisant 

par une foule de problmes do logement, d'lnfrastructures, de sous-emplol ot do ch6mage, les 

responsables de la politique agricole sont constamment poussds en direction d'une politique de bas 

prix alimentaires Ala consommation. Les citoyens des villes sont mieux organis6s politiquement quo 

les paysans, et peuvent se manifester puissamment, comme l'ont montr6 les 6meutes r6centes 

L'Etat so trouve donc face Aun dilemma. Avec une hausse des prix A lad'AIg6re et do Zambia. 


production, on augmentera les incitations et on parviendra peut-6tre A une plus forte production
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agricole, dans la mesure o6 I'offre agricole aura une courbe de r6ponse favorable. Mals la hausse 

des prix Ala production augmente les d6penses alimentaires des consommateurs urbains, ce qui 

accrolt les risques politiques. C'est [A le choix le plus redoutable devant lequel se trouvent placds les 

spdciallstes de politique allmentaire en Afrique (Weber et al. 1988). Pour affronter ce dilemme, un 

certain nombre d'options ont 6t0 adoptdes: 

1. Bas orix la consommation et bas Drix Ala production. Les bas prix &la consommation 

r6duisent les ddpenses alimentaires et accroissent la demande alimentaire. Les bas prix &la 

production sont n6cessaires pour assurer aux entreprises publiques leurs marges d'exploitation, ou 

roduire leurs pertes au minimum. Mais d'autre part les bas prix A la production ddcouragent la 

production. L'accroissement do la demande des consommateurs, combin6e avec une production en 

baisse, aboutit A une augmentation des importations allmentaires, ce qui accroft la demande de 

devises, dont on manque. On trouve des 6lments de cette stratdgie dans toutes sortes de situations 

dans les divers pays africains. 

2. Bas grix Ala consommatlon et Drix D!us avantaaeux gour le oroducteur. En relevant les prix 

la production, on accrolt I'offre alimentaire (en admettant que la demande agncole aft une courbe de 

rdponse ascendante). Mais alors les entreprises publiques se retrouvent avec des marges plus 

falbles, donc des b6n6flces plus r~duits (ou des pertes plus Importantes), A moins que la part du 

march6 officiel n'augmente et que les soci6tds d'Etat ne r6allsent des 6conomies d'6chelle sur leur 

commerciallsation. Les pays qui peuvent exporter du pdtrole, des produits mindraux, ou des produits 

manufactur6s ont des options supplmentaires. Leurs gains AI'exportation leur permettent d'acheter 

des denrdes allmentalres et de verser des subventions agricoles. Mais d'autre part ce type de 

ddpendance entraine des risques accrus 11s aux fluctuations des prix intemationaux, comme nous 

'indlquons Ala section 'Ajustement structurei'. 

3. Bas Drix A Ia consommation. compensds par le bas prix des intrants pour les groducteurs. 

Les intrants sont fortement subventlonnds en compensation des bas prix offerts aux cultivateurs pour 

leurs produits, ce qui permet de maintenir des prix peu 6lev6s A la consommation. Cette stratdgie 

donne plus de latitude aux entreprises publiques pour la fixation de leurs marges de 

commerciallsation, mais c'est I'Etat qui supporte le coOt plus 6lev6 des subventions sur les intrants. 

Au d6but des ann6es quatre-vingt, les Etats africains avalent frdquemment recours aux subventions 

sur les intrants pour compenser les bas prix Ala production. Cependant, en raison do I'escalade des 

budgets, les subventions sur les intrants ont 6t0 parmi les premi6res interventions gouvemementales 

611mindes dans le cadre des programmes de la Banque monda'a et du FMI. 

Ndanmoins, la question des subventions sur les intrants continue do susciter la controverse en 

matibre de politique alimentaire. Les partisans des subventions soutlennent qu'll est indispensable de 

procurer les intrants modemes A bas prix si I'on veut en promouvoir l'utillsation, et pour vaincre la 
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rdsistance natureile des cultivateurs des zones semi-arides, incr dules &I'endroit des rendements & 

obtenir grace aux techniques nouvelles. On redoute 6galement que, dans une 6conomie agricole 

dont la productlvlt6 est en baisse, I'61imination des subventions puisso avoir de graves consequences 

pour la sdcurit6 alimentaire. Les adversaires des subventlons rdpliquent que: les avantages des 

intrants modemes ne so r6alisent que dans les climats les plus favorables, pour les cultures qui s'y 

pr~tent le mieux, et chez les meiUleurs (voire les plus riches) des cuitivateurs; l'usage des intrants 

chimiques a des effets extemes ndgatifs, et 'Etat a de moins en moins les moyens do faire les frais 

des subventions Amesure que la demande s'616ve pour les Intrants. 

Ratlonnement des grodults et des Intrants 

L'efficacit6 d'une politique de prix officiels est conditionnle par 's contraintes de capacit6 du 

march6 officiel. Les subventions sur les intrants ne rendent aucun service aux producteurs si les 

paysans ne peuvent acc6der aux intrants. Les prix dlevds Ala production no rondent aucun service 

aux producteurs si les organismes officiels no sont pas 6quip6s pour acqu~dr les quantit6s produites. 

Les bas prix A la consommatlon n'aident pas les consommateurs si le march6 officiel n'est pas 

approvisIonn6. 

Les op rations de commercialisation exigent de la tr6sorede, des Installations de stockage, des 

locaux de bureaux, des camions, du personnel, et des locaux aux points d'achat et do vente. Les 

contraintes de capacit6 limitent les quantit~s d'intrants que peuvent fournir et distribuer les services 

publics, ainsi que les quantIt6s do produits qu'ils peuvent acqudrir et distribuer. En outre, les 

contraintes Impos~es par le march6 officiel sur 'approvisionnement des Intrants obligent &appliquer 

un syst~me de rationnement pour la r6partition des Intrants en cas de demande excddentaire. Mdme 

si les locaux et le personnel repr6sentent une capacit6 suffisante, la possibilIt pour une entreprise 

d'acqu~dr et de livrer des marchandlses sera encore 6troitement conditionn6e par sa capacit6 de 

faire face aux coOts de fonctionnement dans le cadre de son budget, et par les attributions do devises 

qu'elle recevra pour les Importations Indispensables (carburant, pi~ces de rechange, machines et 

mat6riels divers). Or, si les ddflcits budg6taires affectent prncipalement les activlt6s officielles do 

commercialisation, le manque de devises, en revanche, pout affecter tant le march6 officiel que le 

march6 prlvd, selon les r6gles appllqu~es pour les attributions do devises. Les organismes 

semi-publics sont en fait dans l'lmpossbillt6 do soutenir leurs prix officils, 6tant donn6 leurs limites 

de capacft6 et en presence de ces contraintes budg6taires et restrictions de devises. 

Rforme de la Dolftlaue des Drix et contraintes du rationnement au Burkina Faso3 

Prenons le cas du Burkina Faso. L'OFNACER, office national de commercialisatlon des 

c6rdales, applique un syst~me de fixation des prix A deux niveaux, achetant les grains aux 
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cultivateurs Ades prix fixes Ala production, et vendant ces grains aux consommateurs &des prix 

fixes &la consommation. La SOFITEX, soci6t6 des fibres et textiles, ddtlent le monopole de la 

commercialisation et de 'exportation du coton. Elle ach~te le coton aux cultivateurs Ades prix fixes & 

la production, gore les unitds d'6grenage, et exporte le coton 6gren6. Elle est dgalement le principal 

distributeur d'intrants modernes (engrais et produits phytosanitaires) pour le coton ou autres 

cultures, dans les zones de culture du coton. 

Au d6but des ann6es quatre-vingt, I'OFNACER avait officiellement des objectifs 

d'approvisionnement de 30.000 A40.000 tonnes de grains. Cependant, pour la p6drode 1979-81 les 

approvisionnements r6els se sont maintenus en moyenne aux environs de 13.300 tonnes, en raison 

de contraintes de capacit, de prix trop bas &la production, de marges de commercialisation trop 

faibles, et do problmes de tr6sorerie. L'OFNACER a 6t0 en mesure de compl6ter ces 

approvisionnements insuffisants par des importations d'aide alimentaire, les denr6es de I'aide 

alimentaire tant 6galement vendues A des prix fixes A la consommation (CRED 1977). L'aide 

alimentaire repr~sentait en moyenne 39.750 tonnes par an pendant la p6dode 1979-81, constituant 

donc la composante la plus importante des c6r6ales approvisionndes par I'OFNACER. 4 Ces c6r6ales 

6taient ensute vendues aux consommateurs A des prix subventionnds A la consommation. Les 

quantit6s de c6r~ales dont dispose I'OFNACER 6tant soumises aux limitations de son 

approvisionnement intdrieur augment6 des Importations d'aide alimentaire, les bas prix &la 

consommation se sont traduits par un exc~dent de demande pour les den:-&es du march6 officiel, et 

par une subvention aux consommateurs de ces denr~es. Le problbme de I'exc6dent de demande a 

t6 rdsolu au moyen du rationnement des denr6es, allou6es principalement aux consommateurs de 

Ouagadougou et des r~gions les plus ddflcitaires en c~r6ales. 

Une politlque vigoureuse de subventions 6tait pratiqu~e au debut des ann6es quatre-vingt pour 

presque tous les intrants modemes. En 1980, le prix de I'ur6e 6tait subventionn6 Ahauteur de 28 & 

40%, selon la r6gion, et les engrais du coton 6taient subventionnds A hauteur de 53 A 56%. 

Cependant, du fait des allocations lImit6es de devises pour les importations de biens d'6quipement, 

et de I'attribution aux zones cotonni~res des quantftts limit6es d'intrants, les fournitures d'intrants, la 

plupart des cultivateurs ne pouvaient se procurer aucun intrant. 

Au d~but des ann6es quatre-vingt, les autorit~s financibres internationales (FMI, Banque 

mondlale) ont fait applIquer des r~formes relevant les prix Ala production du coton et du sorgho, et 

supprimant les subventions sur les engrais. On pr6conisait 6galement la r duction des importations 

d'aide alimentaire, destin~e &accrotre les Incitations do prix dans le secteur priv6. Une 6tude 

th~orique effectue par Roth ot Abbott (1989) analyse les r~formes de politique agricole propos~es, 

au moyen d'une simulation appliquant diverses politiques sur un modbte de secteur agdcole. Nous 

d6crivons ci-apr~s les r~sultats de ces travaux, simulant les cinq hypothbses de politique agricole 
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suivantes: (I)6liminer les subventions sur les engrais; (ii)supprimer le rationnement des engrals; 

(ii) 6liminer I'aide alimentaire; (iv) relever les prix &la production; (v) toutes r6formes combin~es. 

L'analyse des simulations montre bien la cornplexit6 des 6tudes do politique 6conomique, iorsque 

l'on prend en considdration Ala fois los prix officisis et les contraintes du march6 officiel. 

i). Dans le mod&le, on a hauss6 les prtx officials des
Elimination des subventions sur les enarais 

engrais au niveau de parit6 avec los importations, dliminant leas subventions qui existalent en 1979-81 

On a maintenu le syst~me des allocations r6gionales d'engrais.
sur I'ur6e et sur rengrais du coton. 


Les r6sultats de la simulation indlquaient quo [a suppression des subventions aurait un effet
 

n6gllgeable sur le volume de production, sur la demande, sur les prix ou sur les 6changes, du fait que
 

la valeur marginale des engrais demeurait supdrieure aux prix des engrais, mime non subventionnds.
 

La haute valeur marginale des engrais r6sulte principalement du faible degr6 d'utUisation des engrais & 

L'usage des engrais serait donc
I'6chelle nationale, consdquence des rigres rations allou6es. 

rentable meme avec [a hausse des prix, et par suite le volume do production ne s'abaisserat pas. 

Dans le mod~ie, on a 6llmin6 les
Elimination des contraintes du ratlonnement des enarais (ill 

mesurer les avantages A retirer d'lnvestissements en
allocations officielles d'engrais, pour 

infrastructures de commerciallsation des Intrants. Uutilisation des engrais, b I'6cheile nationale, est 

passde &un chiffre 17 fois plus 6lev6 quo celul de I'annde de base de 1980. Les fonds engages par 

La production
I'Etat pour les subventions sur les engrais sont pass6s de 0,7 &11 milliards de FCFA. 

c6r alibre s'est 6lev6e do 15%, mais cependant le bas niveau des prix mondlaux ot los coOts 6levds 

do transport jusqu'A Abidjan ont rendu impossibles les exportations do c6r6ales au taux de change 

Malgr6 'augmentationactual. La production de coton s'est 6levde de 64 &151 milllers de tonnes. 

des exportations de coton, la balance commerciale marchandIses a fait une chute de 6,6 milliards de 

FCFA, par suite de plus grosses sorties de devises pour les importations d'engrais. IIsemble donc 

bien quo ce soient les contraintes administratives affectant la foumiture des engrais, at non les prix, 

'entrave la plus s6deuse b 'expanslon de l'utilisation des engrais. Mais d'autre part
qui constituent 

ces projections semblent justifier la position des Institutions intemationales, lorsque celles-ci 

redoutent quo I'Etat ne soft plus en mesure do couvrir les frais des subventions, ou de parvenir Aune 

balance des paiements positive Amoins de rdformes des prix des engrais. 

Dans le modbie, on a tlimin6 lesElimination des Immoortations d'aide alimentaire (111). 
LesImportations d'aide alimentaire, pour augmenter les incitations de prix sur le march6 priv6.5 

Incitations n6gatives de prix seralent on effet n6gligeables si I'alde 6tait rdellement dlrigde vers les 

pauvres, les r6fugi6s, ou los couches ddfavons6es do la population dont la demande effective est 

sur le march6 official, au prix enfaible. Mais on rdalit Il'aide allmentaire est normalement vendue 

D'aprbs los r6sultats do la simulation, la r6duction de I'aide alimentaire avigueur &la consommation. 


eu quatre effets 6conomiques principaux: (1) La production a chut6, et les prix du march6 priv6 se
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sont dlevds de 2 A19%, selon le produit. (2) Les importations de farine de bW6 par le port d'Abidjan 

ont augment6 de 13%, et les importations de riz de 26%, par suite d'une hausse des prix du march6 

priv6. (3) La balance des palements s'est d6grad6e de 1,1 milliard de FCFA en raison de 

I'augmentation des importations alimentaires. (4) Les subventions aux consommateurs se sont 

abaiss6es de 0,5 milliard de FCFA sur I'ensemble de la nation par suite de la diminution des 

allocations aux consommateurs, en d6pit de la hausse des prix du march6 priv6. Etant donn6 que 

I'aide allmentaire constitue I'essentlel des allocations du march6 officlel, les r percussions politlques 

de la hausse des prix, ainsi que les effets n6gatlfs sur les conditions de vie des groupes &faibles 

revenus, font naltre des craintes s6rieuses quant Ala viabilit4 des r6formes. 

Hausse des orix officiels Ala production iv). Alors que la r6duction de I'alde alimentaire vise A 

obtenir une hausse des prix du secteur priv6, les mesures portant sur les prix &la production ont 

pour but la hausse des prix du secteur officiel. Dans le modble, on a augment6 les pdx officiels, mals 

on a limit6 A50.000 tonnes les quantitis de c6r.ales approvisionn6es par I'OFNACER, pour tenir 

compte des contraintes de capacit6 et de flnancement. 6 La hausse des prix officlels figurant dans le 

modble a fait passer la production de coton, sur I'ensemble de la nation, de 64 A 195 milliers de 

tonnes. La production c~ralibre s'est abaiss6e, certaines superficies 6tant pass~es &[a culture du 

coton. Mdme avec des prix officiels plus 6lev6s A la production, les problbmes de capacit6 de 

stockage limitaient les quantit6s de c~r.ales que I'Etat pouvait en fait acheter aux producteurs Aces 

prix. Par suite de 'augmentation des approvisionnements officiels en c6r~ales, les subventions aux 

consommateurs sont pass6es de 0,7 A2 milliards de FCFA. La balance commerciale s'est am6lior6e 

de 13 milliards de FCFA, du fait que les exportations de coton dtaient en augmentation et que les 

rations d'engrais 6taient maintenues Ades niveaux constants correspondant A [a p6riode 1979-80. 

Par contre la consommation totale de c~r6ales a chut6 de 177 A 157 kg par habitant pour les 

consommateurs ruraux, et de 162 A155 kg par habitant pour les consommateurs urbains, aggravant 

les probl~mes de s curit6 alimentaire. 

Mesures portant sur les enarals, I'aide alimentaire et les grix (I A iv). Lorsqu'on fait figurer 

simultan6ment dans le module toutes les rdforrnes d6crites ci-dessus, les chiffres d'utilisation des 

engrais deviennent 12 fois plus 6lev6s que ceux du cas de base. La production c6rdali~re s'616ve de 

2%, ce qui est dO principalement aux mesures concemant les engrals. La production cotonni~re 

passe de 64 A 266 milliers de tonnes, en grande partle par r6actlon A la hausse des prix aux 

producteurs. Les importations de b16 s'616vent de 13%, et les Importations de riz de 21%, en raison 

principalement de I'6limination de I'aide alimentaire. Les coits d'importation d'engrais passent de 0,9 A 

11 milliards de FCFA. Cependant les recettes d'exportation de coton augmentent, passant de 7 A 

27 milliards de FCFA, ce qul fait plus que compenser la grosse facture des importations. Tout 

compris, la balance commerciale s'est am~liorde de 9 milliards de FCFA. 
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En d6pit de I'objectf officil d'autosufflsance, les r6sultats du modble indlquent clalrement que le 

Burkina Faso possbde un avantage comparatif pour la production du coton. En IIb6rant les prix et en 

transfdrant A la production du coton une partle des ressources affect6es A celle des c6rdales, on 

ddgage des montants de devises plus que suffisants pour Importer les quantit6s de denr6es 

Quant au risque pr6sent6 par cette strat6gie en raison des 
indispensables &la sdcurit6 alimentaire. 


fluctuations des prix intemationaux, cette question sera traitde aux pages qui suient.
 

Ill. S6curit6 alimentaire et commerce extidreur7 

Depuis le milieu des ann~es soixante, les caprices de la mdt6orologle et le recours accru des 

pays africains aux Importations allmentaires ont contribu6 A faire ressentir une diminution de la 

Huddleston et al. (1984, p. 3) d6finissent la sdcurit6 alimentaire comme
s6curit6 alimentaire. 

"'assurance que I'on disposera des approvisionnements et des financemerits ndcessaires pour 

foumir les quantit6s minimum indispensables &la consommation de denr6es alimentaires sans 

D'aprbs ces
augmentation des prix int6rieurs, quelles que soient les conditions du march6 mondlai." 


auteurs, les causes principales de I'inscurit6 alimentaire sont "les fluctuations de la production
 

nationale et du prix des c6r6Jaes import6es'. 

La sensibilltd aux fluctuations de la production nationale peut Otre r6duite par le d6veloppement 

de I'irrigation, la diversification dcs cultures, et les programmes d'am61ioration des varIdt6s cultiv6es, 

qui augmentent la r6sistance des cdr6ales aux maladies et &la s6cheresse. Ouant Ala sensibilt6 aux 

produisant int6rieurement une plus forte
fluctuations des prix mondlaux, on peut la r6duire en 

proportion des besoins de consommation. IIs'agit cependant d'un choix difficile pour les auteurs de 

Beaucoup de pays sont en mesure d'obtenir de plus grandes quantit6s de
poliltiques agricoles. 


denrdes par leur commerce ext6rieur que par leur production propre, en exploitant I'avantage
 

comparatif qu'ils poss6dent &I'exportation pour en d6gager des gains qui servent A leurs achats.
 

Mais, de ce fait, ils deviennent plus sensibles aux fluctuations des prix mondlaux, tant pour leurs
 

exportations que pour les importations alimentaires. 

Un dilemme comparable s'61&ve Iorsqu'on s'efforce d'accroitre la r6gularit6 de la production 

secteur irrigu6. En d6veloppant I'irrigation, on devrait diminuer la
nationale en investissant dans le 

sensiblit aux variations pluviom6trlques. Mais d'autre part les m~mes ressources que 'on utilisera 

pour construire, faire fonctionner et entretenir les systOmes d'irrigation permettraient peut-Atre 

d'obtenir de plus gros volumes de production si on les investissait dans le secteur pluvial. 
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Importations. Production et s6curft6 alimentalre dans le Sahel 

Les dimensions du problbme de la s~curft6 alimentaire, et les choix difficiles qui se posent pour 

la mise au pcint d'une strat6gle de securit6 allmentaire, apparaissent clairement dans le cas du Sahel. 

Depuis la fin des anndes soixante la pluviom6tre est en baisse, et sa variabilit6 a augment6. Dans six 

pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mall, Mauritanle, Niger et S6ngal) les importations de c6rdales 

sont mont6es de 1.028.000 tonnes en 1970 A1.334.000 tonnes en 1985-86 (Banque mondiale 1987, 

1988). Les importations d'aide alimentaire sont pass6es, pour la m~me p6riode, de 303.000 A 

827.000 tonnes. Cette mont6e des Importations alimentaires rdsulte de plusleurs ph6nombnes: 

CoOt 6lev6 de la production int~rleure de c6r6ales. Lo riz produft sur une grande partle du 

territoire s6n6galais ne peut 8tre livr6 &Dakar Aun coOt inf6rieur Acelul du riz import6 de Thalilande. 

En 1986, le prix moyen du rlz bris6 tha'flandais (Aquai) 6tait de 52 FCFA/kg; en 1987 ilest descendu A 

44 FCFA/kg. En 1988, les prix muridlaux du riz sont remont6s de quelque 50%, ce qui a amen6 le 

prix du riz irnport6 aux environs de 70 FCFA/kg. Or le cot du riz produit dans le bassin du Sdn6gal 

et llvr6 ADakar est estim6 entre 160 et 250 FCFA/kg (Martin 1986). Plusieurs d6ductions s'lmposent: 

(1) Le prix garanti aux producteurs devra 6tre un multiple du prix du riz import6 pour que le riz 

s6n6galais soft une production rentable. (2) Les cultivateurs de rlz, s'lls font de la culture de rente, 

seront mal plac6s par rapport A la concurrenc., 6tant donn6 les techniques actuellement utilis6es. 

(3) Les capitaux investis dans les syst~mes ondreux d'irrigation, ou m6me les frais de leur entretien 

courant, ne seront peut-6tre jamais recouvts. 

Prix mondlaux artificiellement bas. Les prix mondlaux du riz et du b16 sont fortement influenc6s 

par la politique nationale des pays exportateurs. Les Etats-Unis, la Thawilande, la Communaut6 

Economique Europ6enne et d'autres pays subventionnent constamment leurs exportations 

cdrdalibres, versant directement des subsides A leurs propres producteurs. Les Etats qui sont 

tributaires des importations de cdrdales ont l'Impression de perdre un peu de leur souverainet6 

lorsque leur consommation alimentaire est Ala merci de la politique nationale d'un autre Etat. 

Prix mondlux instables. Les questions de risque et de souverainet6 nationale sont 6galement 

soulevdes par I'instabillt6 des prix mondlaux. Ceci est vral en particuller pour le march6 mondial du 

dz, d6crit par Slamwalla et Haykin (1983, p. 9) comme "essentlellement un march6 r6siduel trbs 

fragile". De I6gbres variations m~tdorologiques dans les pays qui produisent et consomment le plus 

peuvent entrainer d'importants changements dans leur part des 6changes mondiaux, et des 

fluctuations de prix considdrables pour les importateurs sah6liens. L'instabilit6 des prix est encore 

aggravde iorsque de gros pays producteurs manipulent leur commerce ext6rieur en vue de stabiliser 

leurs prix Int6rieurs (Huddleston et al. 1984). 

Perspectives d'am6lioration technique. Les perspectives d'accroissement de la production 

alimentaire dans le Sahel sont entrav6es par I'absence de techniques nouvglles valables pour 
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en 	 Ces deux cultures
I'accroissement des rendements, particulier pour le mil et le sorgho. 

reprdsontaient en 1985 pros de 85% de la production c6r6alibre totale des sept pays continentaux du 

Sahel, le reste de la production 6tant, pour l'essentlel, divis6 6galement entre le riz et le mat's (FAO 

Or aucune technique nouvelle n'est disponible pour une am6lioration sensible des1987). 
Dans une 6tude qui fait autorit sur le mil et le sorgho en Afrique

rendements de mil et de sorgho. 

occldentale, Matlon (1987, p.31) d6clare: 

Apr~s des dizaines d'ann6es de recherche, moins de 5% de la superficie totale cultiv6e en 

sorgho et en mil dans toute la r6gion reqoit probablement des semences de varidt~s 

nouvelles mises au point par les programmes modemes d'am~lioration des cultures. En 

outre, dans des conditions de pluviom~trie normale, et avec les quantlt~s d'intrants plus 

ou moins falbles utills~es par les paysans, la diff6rence de rendement d6passe rarement 

15% pour la plupart des vad6t6s am~lior~es, et bien souvent elle est negative. 

Au S6ndgal, "il
Cette affirmation est confirm~e par de r6centes 6tudes de la Banque mondlale. 

au point, le transfert ou I'adoption de techniques
n'y a eu aucun succ~s marquant dans la mise 

nouvelles, qui puisse indiquer clairement quelles sont les 	principales sources de croissance pour 

Au Niger, une 6valuation de la situation
'agriculture s~ngalaise" (Banque mondiale 1987b, p. 19). 


conclut que les programmes techniques modemes convenant &I'agriculture pluviale nig6drenne n'ont
 

pas encore 60 mis au point, et que le ',o~t des am6nagements d'Irrgation est extromement 6lev6
 

(Banque mondiale 1986). 

oOts d'oooortunit6 considrables. Les rendementsL'accroissemqnt de I'autosufflsance a des 

du riz et du mafs sont plus 6evds que ceux du mil at du sorgho. On se concentre g~n6ralement sur 

IIy a au
les perspectives d'expansion de la superficie consacr~e &ces cultures &haut rendement. 

moins trois aspects b consid6rer en ce qui conceme la promotion d'une telle substitution: (1)coOt de 

la mise en place (ou de la remise en 6tat) et de 'entretien de systbmes d'lrrigation pour le riz, (2) 

superficie disponible en terres fertiles pour I'expansion du mat's, (3) aspects n6gatifs de la 

reconversion d'une terre, ainsi que de la main-d'oeuvre et des biens d'6quipement, pour passer de la 

y compris les pertes de devises entrain6es par-culture d'autres produits Aceile du matis et du riz 

I'arrdt des cultures d'exportation. 

L'expansion de la culture du riz irrigu6 a soulev6 un Int6rdt considdrable au Mall, en Mauritanie, 

De nombreux analystes doutent cependant de la ialeur 6conomique de la au Niger et en Gambie. 

envers de vastes syst~mes d'irrigatlon pour des productions suppldmentaires de riz.d~pendance 

Une 6tude effectu6e en Gamble centrale fait remarquer que ce n'est pas la terre, mais la 

Dans les rizi~res du projet demain-d'oeuvre qui manque le plus pendant la saison humide. 

maitrise totale de I'eau exlge 349 journ~es de travailJahaily-Pacharr, un hectare de terre avec 

pendant la saison humide, contre 90 joumdes seulement pour le mil, le sorgho ou le mat's de plateau. 

Avec maitrise partlelle de 'eau, le nombre de journdes exig~es est de 262, contre 217 pour la 

Du cct6 du volume de production, la productivit6riziculture traditionnelle (Von Braun et Johm 1987). 
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marginale de la main-d'oeuvre pour les c~r ales et I'arachide de plateau d6passe celle que I'on relive 
pour le riz sous tous les r6gimes de maitrise de l'eau. La productivit6 moyenne de la main-d'oeuvre 
dans les cultures de cr6ales et d'arachide de plateau n'a t6 surpass~e que dans le cas de la 
riziculture avec maitrise totale de I'eau (2,45 dollars par jour contre 1,50 dollars par jour). Mais cette 
demire exige de trbs gros capitaux et un entretlen fort coteux. 

Avantaae comoaratif et autosuffisance alimentaire: Mall et SOn6cal 
L'indicateur du CoOt Rei en Devises (CRD) est le rapport entre le coOt d'opportunit6 soclale des 

ressources nationales et [a valeur ajout6e par l'utilisation de ces ressources.8 Pour calculer le CRD, il 
faut savoir d6cider quels prix - prix officiels, prix frontibre, prix locaux, prix flctifs, prix actuels ou prix 
pr6visibles - devront 6tre utilisds pour 6valuer les intrants et la production. Une 6tude effectu6e 
r6cemment au Mali (Stryker et al. 1987) r6v~le 'importance de ces distinctions, et fournit des 
informations pertinentes sur I'agriculture mallenne. Les auteurs ont constat6 que le riz repr6sente un 
moyen moins efficace de gagner des devises que le mil, le sorgho ou le mats. Le coton est plus 
efficace que n'importe quelle c~r6ale, aux prix pr6visibles pour 1990 et 1995, mais pas aux prix 
mondlaux de 1986. La situation future du Mall en ce qui conceme les devises se trouverait donc 
aggravfe si les ressources du pays 6taient transf6r6es du coton aux c6r6ales. 

L'6tude Abt (1985) cite pour le S6n6gal des chiffres du milieu des ann6es soixante-dix qui 
montrent que I'arachide ou le coton sont des noyens trbs efficaces de gagner des devises (CRD 
Inf~deur A0,5), que le mil et le sorgho sont assez satisfaisants (CRD = 0,62) et que le ri n'est pas 
satisfaisant (CRD = 1,02). Des calculs effectu6s un peu plus tard et cites par Pearson et al. (1981) 
indiquent pour le riz des CRD blen au-dessus de 1,0, Aquelques exceptions pros. La comp6titivit6 
des c6rdales de production natlonale est extrOmement sensible au lieu de leur consommation. 
Pearson et al. ont montr6 qu'en 1981, le CRD pour le riz 6tait parfois inf6rleur A1,0 pour 
I'autoconsommation, alors qu'll d6passat 1,0 pour la consommation ADakar. La diff6rence d6pend 
de 'offre at de la demande, ainsi que des frais de transport. 

Sensiblift aux fluctuations des prix mondlaux et du volume deIa roduction nationale: Sahel 
IIest g6n6ralement admis que le passage des cultures d'exportation aux cultures vivribres r~duit 

le risque associ6 aux incertitudes et &l'instabilit6 des march6s mondlaux des produits de base. 
Toutefois le passage Aun degr6 plus 4iev6 d'auto-approvisionnement ne r6duit pas obliaatoirement 
le risque. Ce qui se passe en raiat6, c'est un d~placement du risque, lequel diminue en ce qui 
concerne les fluctuations de la production des cultures d'exportation et les incertitudes des prix 
mondlaux, pour augmenter du c6t6 des fluctuations de la production cr~alire nationale. Dans la 
mesure oO les mouvements de la production des cultures d'exportation et ceux des prix mondlaux ne 
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sont pas en corr6latlon 6troite, les exportations pourralent en fait ftre moins dsqu6es qu'une situation 

tributaire do la production c6r6alibre nationale. 

Au cours des p6drodes de s6cheresse, il y aura un d6clin de la production sahdlienne de 

c6rdales, arachides et coton. Or les effets de tels ddclins se trouvent att6nu6s si les prix mondlaux de 

I'arachide et du coton montent ou se maintlennent et que les prix mondlaux des c6r6ales baissent ou 

Cette fagon de faire d6pendre des prix mondlaux la s6curit6 alimentalre nest pasdemeurent bas. 

jug6e d'un oeil favorable par les gouvemements sahdflens, mals elle comporte peut-Otre moins do 

risques que les autres options. 

En examinant les donn6es du passd, on trouve une illustration de cette sorte de corr6lation. 

Entre 1962 et 1985, soft une pdrlode de 24 ans, la production sah6lienne do ini ot de sorgho a 6 en 

d6c in pendant 12 ans, ot les prix mondlaux du coton et de l'hulle d'arachide ont 6t6 en baisse, 

respectivement, pendant 7 et 10 ans. Les prix mondlaux du riz et du b1W ont 6t6 en hausse, 

respectivement, pendant 10 et 9 des anndes de la p6dode. Amaintes reprises, la production ou les 

prix ont chang6 de plus de 10% d'une ann6e &I'autre. N~anmoins, dans cinq cas, le changement 

nWfaste d'un prix (par exemple la chute des prix de I'huile d'arachide qui s'est produite entre 1981 o 

1983, et &nouveau entre 1984 et 1986) a t6 compens6 par une 6volution favorable pour un autre 

prix (par exemple une chute des prix du riz). 

IIne semble donc pas du tout certain que les pays sah6liens prennent moins de risque pour leur 

s6curitb alimentaire lorsqu'lls rdulsent leur d6pendance envers des march~s mondlaux en faveur 

d'un accroissement de I'approvlsionnement Intdrleur en c6r6ales. IIya encore un facteur, pour le 

moins, Aprendre en consid6ration. Beaucoup de pays sahliens ont un avantage comparatif pour 

leurs cultures d'exportation. Lorsque les prix mondlaux prennent une toumure d6favorable au Sahel, 

i1existe des m6canismes d'att6nuatlon - par exemple les facilt6s compensatoires de la STABEX et 

du FMI - auxquels on ne pourra avoir recours si le remplacement des importations c6r6alires 

intervient au prix d'une rdduction des exportations. 

IV. Questions agraires et gestion des ressources 

L'6tude du r~gime de propdl6t6 des ressources s'efforce de d~finir quels sont les drofts d'accbs 

aux facteurs de production essentlels, et aux institutions qui d6terminent la r6partition des ressources 

entre leurs usagers. La plupart des Etats africains ont recours Adiverses formules faisant intervenir 

I6gislatlon nationale, codes administratifs, services officlels et mesures de promotion des 

exploitations d'Etat ou coop6ratives, pour exercer un contrdle sur la r6partition et la gestion des 

Comme le note Lawry (1989), cette fagon de proc6der a fait naltre deux catdgories deressources. 


probibmes: (1)La tutelle administiative de i'Etat a rdduft la capacit6 des communaut6s locales de
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g6rer leurs propres ressources. (2) L'attitude ambivalente des pouvoirs publics envers les r6gimes 

agraires coutumiers, ainsi qua le manque de clart6 concemant le droit aux ressources, ont eu une 

incidence ndgative sur la volont6 des paysans d'lnvestir dans des travaux de bonification des terres. 

Nous ne parlerons ici qua des mesures de politique agraire. Cependant les questions qui dominent 

I'analyse de la situation agraire - acc~s aux ressources, s6curit6 fonci6re, r6partition des ressources, 

Incitations l'investissement -- se posent 6galement en ce qui concerne les autres ressources 

naturelles. 

Probmes d'accbs aux ressources 

Aux yeux des spcialistes du d6veloppement, !'Afrique apparaft souvent comme une 6conomie 

riche en terres, pauvre en main-d'oeuvre. Si 'on en croit les statistiques et leurs chiffres 

d6mographiques relativement bas par rapport aux vastes 6tendues de terres, cette opinion semble 

justifl6e. Et pourtant la tAche des Africains tn matIbre de politique agricole est de plus en plus difficile A 

cause de la pdnude de terres et des probl6mes qui en rdsultent: morcellement excessif des terres, 

dimensions peu rentables des exploitations agricoles, d6t6rioration de la qualit6 des tarres, 

expansion de la production vers les terres marginales, d6gradation de I'environnement. 

Dans certains secteurs de 'Ouganda par exemple, la forte pression d6mographique aboutit A 

'occupation de r6serves forestires, ce qui soulbve des Inqui6tudes relatives A 'environnement. 

Dans des pays comme le Rwanda et dans des r6gions comme le Plateau Mossi du Burkina Faso, on 

constate une grave p6nude de terres, qui entraine le ddclin de la jachbre traditionnelle, 'expansion 

de [a culture sur les terres marginales, et une r6duction de la fertilit6 du sol. Mdme dans des pays 

relativement bien dot6s en terres, ilse produira parfois des ltlges agraires et des situations pr6caires 

pour 'occupant dans certains secteurs, pour des raisons particulibres do qualit6 de la terre ou de 

densit6 de population, ou bien parce qua des capitaux auront t6 immobilisds en 6quipements (par 

exemple amdliorations routibres et infrastructures hydrauliques). On peut citer 'exemple de la 

Tanzanie oij, malgr6 une abondance de terres arables, '6rosion du sol a atteint des proportions 

importantes par suite des abattages par le feu dans les fordts et les landes. 

Les probImes de paysans sans terre ou de d6placements agraires sont parfois la consdquence 

d'une certaine politique du pays. L'encombrement des terres communales du Kr,,,ya et du 

Zimbabwe, per exemple, a 6t6 caus6, en partie du moins, par les mesures qui avaient A-6 prises pour 

Installer les Africains dans des r6serves. En Somalie, la Loi agraire de 1975 a remplac6 les droits de 

propridt6 foncibre du r6gime coutumier par un syst6me statutaire qui donnait la prioritb 

'6tabissement d'exploitations publiques, de coopdratives et de grosses exploitations pri'bies. 

La politique agraire d'un pays est ,galement Influencde par des forces politiques et 

6conomiques ext6rieures &ses frontibres. Par exemple, le traitement pr6f6rentlel accord6 aux 
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producteurs d'olives portugais et espagnols par le March6 commun europden fait balsser [e 

Autre exemple: la
rendement des capitaux Immobills6s dans les olMers des pays du Mahgreb. 

guerre du Mozambique dont les consdquences avalent d6j&, Ala fin de 1988, fait fuir plus d'un million 

Malawi, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie et-de r6fugi6s dans les pays voisins 

fliche de la demande de terres, ainsi quo de nourriture et do
Zimbabwe -- d'ob une mort6e en 

services sanitaires. Rien qu'au Malawi, 600.000 &750.000 r6fugl6s avalent dj&envahi le pays en 

1988, le r6sultat 6tant une perte de terres &cultiver, et un degr6 consid6rable de d6gradation des 

terres ot de deforestation, les r6fugls abattant les arbres pour so procurer du bois do chauffage et 

par ailleurs, la r~duction de I'aide alimentaire,
des matdriaux de construction. En Somalile, 

I'am6lioration des incitations de prix AI'agriculture, ot la faible rentabUit4 du secteur manufactuder et 

en fliche la demande de tones dans les vall6es, d'o6 des
de celui des services, ont fait monter 

appropriations at spdculations foncibres (Roth 1988). 

Les options sont !Imit6es pour la lutte contre les problrmes do p6nurie de terres: (1) 

Augmentation de la production par unit6 de superflcie grace A des travaux de recherche de 

techniques nouvelles, A I'utiiisatlon d'Intrants modemes ou au perfectionnement de la gestion. (2) 

R6duction do la demande de terres. (3)Transfert de la main-d'oeuvre agricole vers d'autres secteurs. 

(4) Expansion de la superficle do terres cultivables. (5) Redistribution des terres par le biais d'une 

Le choix de I'option ou de la s6de d'options qui conviendra et qui sera r6alisable
r6forme agraire. 

d6pendra essentlellement de la situation locale. 

Les programmes technologiques destln6s Aam6liorer la productivit6 des terres exigent des 

ann6es de pr6paration, avec des investissements consid6rables en recherche de base, vulgarisation 

Des problmes tr6s s6rieux se poseront (dans I'hypothbse d'une r6partition & 
et commercialisation. 


peu prbs 6quitable des terres) Acause des superficies n'atteignant pas le seuil de rentabilit6, et II
 

pourra 6tre ndcessairo de passer progressivement des mesures agraires aux mesures de promotion 

ne pourra se faire quo si 'on augmente la productivit6des emplois ruraux non agricoles. Mais cec 

agricole par travailleur, ou si I'on augmente la productivit6 du secteur manufacturler et de celui des 

services de fagon &permettre des Importations de denrdes alimentaires. Le pays sera en outre sous 

la menace de la pauvret6 et du ch6mage urbain, en cas d'affaiblissement ou d'6chec du secteur non 

agricole. 

Les plans de repeuplement, les syst~mes d'rrgation, et les projets do r6clamation des terres 

sont des moyens importants d'augmenter les superficies de terres ambles. IIest difficile de r6sister A 

la tentation de mettre de nouvelles terres en culture, en particuller Iorsque le continent lutte contre 

des problmes de balsse de la production alimentaire. Des programmes comme celul quo pr6voit 

I'Offlce de la val6e de la Volta au Burkina Faso, pour le repeuplement de milliers d'hectares de terres 

on bordure du fleuve (aprbs 6limination do la cdcit6 des rivibres grace b une campagne de 

Mais de tels programmespuivddsations organisde par I'OMS) offrent un potentiel consid6rable. 
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exigent des cadres qualifits, une rrodentation des ressources nationales vers les Investissements 

d'6quipement, et un recul des Interventions dirig6es vers los secteurs traditionnels. La mise en 
service de terres, meme si elles ne sont pas exploit6es, pout aussi faire renaltre de vleilles querelles 

et des litiges agraires. 

Sdcurit6 foncibre et th~orle de I'lnvestissement 

Certains soutlennent quo les syst~mes agraires traditionnels africains favorisent une r6parttion 
improductive des ressources, parce qua les drots de propridt6 ne sont pas clairement d6finis ou 
attribuds &des personnes ou groupements blen d6termin~s, ot n'offrent ni garantle l6gale ni s6curit6 
(Johnson 1972). Solon le,3 thaories 6conomiques n o-classlques, on offrant une plus grande s6curit:6 
foncibre &I'exploftant agricole, on favolse l'investissement agricole et I'on stimule la production, en 
vertu de quatre m6canismes (Johnson 1972; Ault et Rutman 1979): (1)On augmente les esp6rances 
de rdmun6ration pour le paysan qui immobilisera main-d'oeuvre et capitaux dans ses terres. (2) On 
encourage un marchd des terres qui facilite le flux des biens fonciers entre les exploitants les moins 
productifs et les plus productfs. (3)On augmente la valeur de nantissement de la terre (en admettant 
quo les drofts do propdrt6 solent pleinement transfdrables et hypothacables), ce qui facilite donc 
I'accbs au cr6dlt. (4)L'augmentation de la valeur de nantissement fait baisser les cots du pr~teur, 

d'oJ accroissement de I'offre de cr6dlt. Plusieurs nations africaines, entre autres le Kenya, I'Ouganda 
et le Zimbabwe, ont des lois 6tablissant, sous une forme ou sous une autre, des drofts plus ou moins 
permanents Ala terre (efreehold" ou "leasehold" concd6 par I'Etat). Beaucoup d'autres pays 
envisagent des modifications statutalres ot des syst~mes d'enregistrement des terres, comme 
mesures destines Aaccroitre I'Investissement et la productivit6 agricoles. 

Enreaistrement des terres: Kenya. Ouaanda. Zimbabwe et Nleda9 

Lorsque le programme d'enregistrement des terres et de remembrement a t6 mis en 
application au Kenya au cours des ann6es cinquante, la p6nurie de terres due A la pression 
ddmographique avait abouti A un extreme morcellement des proprit~s fonclbres dans de 
nombreuses regions (Coldham 1978; Brokensha et Glazier 1973; Wilson 1972). Dans certaines zones 
la p~nurle de terres avait entra'n6 la surutIlisation et I'6rosion (Okoth-Ogendo 1976). Parmi les 
propr 6talres de 'East Kadlanga, on assistait Ade nombreux Iitiges ot les terres 6talent souvent 
cl6tur~es (Coldham 1978). Dans des secteurs comme ceux de Mbeere et de Kisli, les procis 
entran6s par les querelles agraires 6taient devenus une charge on6reuse (Wilson 1972b; Brokensha 
et Glazier 1973). Dans le secteur Masai, A la fin des ann6es cinquante ot au d6but des ann6es 
soixante, un nombre croissant d'habitants venus d'autres r6gions se sant install~s dans des zones 
ayant un potential agricole 6lev6, oU ils ont enclos do vastes superficies des meilleures terres A 

rAturages pour en faire des ranchs priv~s (Coldham 1979). 
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Aaccroltre la demande de teres - importanceUn certain nombre de facteurs ont contrbu 

croissante de I'6conomie do culture do rente, accroissement ddmographique, amelioration des 

Toutefoiscommunications, nouveaux ddbouchds commerciaux (Haugerud 1983; Coldham 1978). 

Okoth-Ogendo (1976) soutient quo la pratique des gouvernements colonlaux do transformer des 

terres en "rdserves"pour y placer les Africains a rdduit les superficies disponibles pour les cultivateurs 

africains, portant AI'extrdme les problmes de pdnude de terrs. 

Effets sur la s6curt6 foncibre. Dans certains cas I'individualisation semble avoir accru la s~curftt 

foncibre, comme I'indique le nombre 6lev6 do demandes de titres do proprIMt, et la diminution des 

litiges soumis aux tribunaux africains apr~s 'enregistrement (Wilson 1972b; Odingo 1985). Mais 

d'autre part le processus de remembrement ot d'enregistrement s'est traduit par I'inscurit6 pour 

certains groupes de titulaires de droits, notamment pour ceux qul ont perdu leur droit &la terre par 

suite de i'enregistrement. Le remembrement sur le principe d'une parcelle par m6nage a cr6 des 

incertitudes pour les exploitants qui pratiquent la culture sur des parcelles multiples avec des 

conditions 6cologiques diff6rentes afin de distribuer les risques do production (Brokensha et Glazier 

1973; Haugerud 1983). 

(1) suspects Mau Mau dans la Province centrale; (2) fermlers muhoi et jadak; (3) 
Lors des adjudications du Kenya, un certain nombre de possesseurs de droits perdirent leurs 

terres: 

proprldtaires absents lors de I'adjudicatlon; (4)fils madrs ou leurs 6pouses, du fait quo les terres 

Haugerud6talent gdndralement adjugdes au nom du chef de fanille (Wilson 1972; Coidham 1979). 

(1983) ajoute une cinquibme catdgode, celle des personnes dont les terres sont all6es Ades chefs de 

villages ou do communautds, aux anciens des clans, et &d'autres personnalltds Influentes au cours 

de la pddode coloniale. L'accumulation de terres, on particuller dans le secteur paysan, s'est faite de 

deux faqons: (1) families autrefois influentes et riches ayant acquis des proprit6s de dimension 

supdrieure Ala moyenne lors do la r6forme de la fin des anndes coloniales, ot (2) personnes 

disposant de revenus non agricoles ayant achet6 des propd6t6s suppldmentalres aprbs la r6forme 

(Haugerud 1983). 

Le cas d'une redistribution des terres faisant suite & 'enregistrement des terres n'est pas Ilmit6 

au Kenya. Aprbs avoir observ4 la distribution do certificats d'occupatlon dans deux Etats du Nigeria, 

Koehn (1984) conclut quo plus de 70% des bdneficlaires 6talent des cadres commerciaux ou 

entrepreneurs, des cadres do la fonction publique ou des n6gociants, et quo tous les nouveaux 

titulaires avalent des revenus nettement au-dessus de [a moyenne pour la r6gion. Cobb et al. (1980), 

dans une 6tude des repercussions de la construction do routes au Uberia, note quo les personnes 

ayant obtenu des titres de proprd6t6 taient pourvus de ressources 6conomiques et politiques, ot 

Peu de paysans poss~daient les connaissances, los6taient gdndralement des citadins instruits. 


capitaux ou les contacts politiques n~cessaires pour acqu6dr un titre de propri6t6.
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Les problmes d'insdcurit6 sont port6s A I'extr me Iorsque le r6gIme agraire subit des 

transformations rapides, et que les cessions de terres ne sont prot6g6es ni par I'Etat ni par le r6gime 

coutumier. Ega (1979) note qu'au Nigeria les transactions commerciales foncibres (achats, 

nantlssement et location) se font le plus souvent iIl6galement, sans I'accord du ministre ou de son 

reprdsentant local. Mais ces transactions, non d6clar6es, sont celles qui contribuent le plus A 

I'lnskcurit du fait qu'elles n'ont pas une valeur reconnue officlellement, et d'autre part ne jouissent 

plus de la protection du r6gime agraire coutumler. 

Effets sur les investissements en biens d'6auioement. L'enregistrement des terres a-t-il augment6 

les Investissements et la productivit? Barrows et Roth (1989), dans une 6tude qui r6sume et analyse 

les textes publi6s sur i'octroi de titres de proprit6 au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe, concluent 

qu'l ya peu de preuves &I'appui d'une telle affirmation. Dans 1'6chantlllon 6tudi6 par Haugerud chez 

les Embu du Kenya, plus de la moiti6 des acqu6reurs de terres avalent moins des deux tiers de leurs 

terres en culture (Haugerud 1983). Un grand nombre des personnes interrog6es par Wilson (1972a) 

dans le secteur de Kisii, qui avaient acquis leurs terres plus de 10 ans avant I'6tude, n'avaient den 

plant6; dans quelques cas [a propri6t6 n'avait m~me pas t6 d6frich~e. Apr~s les premiers 

enregistrements, la production de cultures de rente et les revenus des paysans ont augment6. Mais 

la cause probable 6tait I'6llmination des restrictions sur la production africaine de cultures de rente, 

ainsi qus I'accbs plus facile aux intrants compldmentaires (Okoth-Ogendo 1976). 
En Ouganda, beaucoup d'aspects de la Ioagraire iimitaient la commercialisatlon de I'agriculture 

par les propri6taires et locataires de terres mailo. Mukwaya (1953) note qus la forte protection des 

droits des fermiers diminuait les chances qu'un propri6taire puisse accumuler assez de superficle 

pour s'6quiper et rdaliser des 6conomies d'6chelle dans son exploitation. IIindique en outre que, en 

d6pit d'un taux d'6pargne 6lev6 parmi les cultivateurs les plus entreprenants, on constatait peu 

d'investissements agricoles parce que les cultivateurs transformaient toute leur 6pargne en achats de 

terres, ne r6servant aucun capital pour I'Mquipement. West (1972) soutlent que I'individualisation a 

aboutl Ades chiffres d'6quipement des terres inf~reurs Ace qu'ils auraient pu 6tre, du fait que les 
termes de la Ioi mailo qui prot6geaient les fermiers non propritaires et augmentaient leur s~curit6 

rendalent les terres inaccessibles aux investisseurs potentlels qui avaient amass6 des capitaux par 

leurs activit6s non agricoles. 

Effets sur le cr6dlt. Avant i'enregistrement des terres au Kenya, quelques pr~ts agricoles avaient 

6t0 consentis par la socit6 de cr6dt AFC (Agricultural Finance Corporation). Aprbs I'enregistrement 

des terres, les banques commerciales consentaient plus difficilement des crLdits aux petits 

exploitants Amoins qus le certificat de propri~t6 ne serve do nantissement (Wilson 1972b). Pour la 

plupart des banques, le volume minimum des prdts autoris6s d6passait les besoins des petits 

propritaires. Du fait que le prdt de petites sommes rapporte peu d'int6rdts, les pr6teurs avalent du 
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Par suite les pr~ts ont 6t6 consentis aux propr6talresmal A r6cup6rer leurs frais administratifs. 

enregistr6s, &ceux qui avalent des activit~s non agricoles ou des emplois salari6s, et aux gros 

exploitants (Wilson 1972a). 

Okoth-Ogendo ajoute quo, bien quo le titre do propd6t6 sot maintenant au Kenya une condition 

lquldIt6s sont los conditions suffisantes. "Les prdts 
n cessalre pour le cr6dlt, le standing social et les 

AFC, dans la plupart des districts, ne vont Jamals, quelle que soft I'ann6e, Ades possesseurs de ttres 

de propdrt6 que dans une proportion do moins de 2%... Les institutions de cr6dit, tant publiques que 

l'octroi do cr6dlts agricoles aux petits exploitants, sauf aprbs
prv4es, sont devenus trs rmfractaires 

les contr6les les plus rigoureux... Blen quo [ces] institutions alent tous pouvoirs d'appliquer les 

proc dures Igales en cas de d6faut do palement, et do vendre la propd6t ou do la mettre entre les 

mains d'un administrateur, IIn'est pas toujours facile d'exercer ces pouvoirs" (Okoth-Ogendo 1976, 

p. 175). Les flllales do banques 6trangbres, tout particulibrement, ont expdm6 leurs apprdhensions 

au sujet des proc6dures 16gales de saisle. Cependant, m~me si ces proc~dures sont difficiles, le tttre 

de propdrt6 ajoute tout de mime h la s~curit6 du prdteur, tant quo le titre est en possession de la 

banque, le propridtaire sera dans l'imposslbilit4 d'obtenir d'autres pr~ts avant d'avoir rembours6 le 

premier (Wilson 1972b). 

Dans 'ensemble, les petits proprldtaires sont trbs peu demandeurs de cr6dlt auprbs des 

En d6pit du fait que Wilson (1972a) a constat6 au Kenya un rapport Inverse
Institutions flnancibres. 

trbs not entre les sommes investles par hectare en blens d'6quipement et la superficie des 

contenter de I'autofinancement.exploitations, les petits propdrtaires kenyans ont tendance &se 


zone Machakos du Kenya, 34% seulement des cultivateurs 6tudls avaient pr~sent6
Dans la une 

demande de cr6dlt, et un trbs petit nombro s'6talent adressds aux banques commerciales ou avalent 

Au Zimbabwe, les cultivateurs ayant des droits deutills4 leur terre en nantissement (Odingo 1985). 

freehold" pr6f6ralent souvent ne pas avoir recours au cr6dft pour leurs investissements, faisant plut6t 

appel Ades fonds accumulds par leurs travaux non agricoles (Weinrich 1975). Cette pr6f6rence pour 

un risque financier par les
I'autofinancement t~moigne du fait que le crdit est ressenti comme 

cultivateurs. Cheater (1984) a constat6 que la majorit6 des paysans du Msengezi avaient recours & 

des emprunts salsonniers A court terme, mais les cultivateurs courent le risque de perdre lour 

cheptel, leur 6quipement ou m~me leur exploitation pour rembourser leur dette en cas do perte do 

r6colte. 

R~gime aaralre coutumier ou ndvidualls6: Un dilemme 

Les observations qui pr c:dent montrent blen le dilemme fondamental &affronter pour d6cider 

d'une poltique agdcole. Au Kenya, avant I'enregistrement, le r~gime agraire coutumier se tradulsait 

par le morcellement, l'ins6curit6 fonclre, I'6rosion du sol, et des frais judiciaires 6tev~s dans 

certaines r6gions. Mdme sl ces problme r~sultalent de la politlque coloniale, ou 6talent particullers 
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une localit6, il n'emp~che que I'on aboutira forc6ment A la pdnurie de terres en raison de 

I'accroissement ddmographique et des possibilit6s plus nombreuses offertes par '6conomie. Mais 

d'autre part les r6gimes agraires d'Etat (freehold" et "leasehold') cholsis pour remplacer le regime 

agralre traditionnel nont pas r6ussi A endiguer le morcellement, ont parfols priv6 certains 

propri6taires de leurs droits, et nont pas eu les effets ddsirds d'accrolssement des Investissements et 

du cr6dlt. 

Comme le font remarquer Bruce (1986) et Lawry (1989), les r6gimes agraires coutumlers se sont 

avdrds tr~s adaptables au jeu des forces du march6 dans toutes sortes de situations. Mais les 

ajustements structurels actuellement impos6s AI'Afrique sont historiquement sans prdcddent, et, face 

aux changements qui se pr6parent, ilest permis de se demander si ces r gimes agraires coutumiers 

pourront fonctionner efficacement et 6quitablement. Dans le cas contraire, si l'intervention de I'Etat 

est ndcessaire, sera-t-il possible de mettre au point des programmes et Institutions qui permettent 

d'atteindre 'efflcacit6 et I'6quit6 voulues, mais ne fassent pas appel Ades niveaux de ressources trop 

6levds par rapport aux possibilit6s llmit6es des finances publiques? 

Rformo Institutionnelle 

Dans certains cas une rdforme agraire fondamentale sera la condition pr6alable du 

ddveloppement 6conomique. Beaucoup de pays africains ont des lois restreignant les transactions 

foncibres ou interdisent certains droits de jouissance. Dans le cas du Sdn6gal, les drofts coutumiers 

de louer, d'hypothaquer et de vendre la terre ont 6t6 annuids par la Lol du domaine national de 1964 

(Hardy 1968). En Somalie, la Lol agraire de 1975 a impos6 de semblables restrictions sur les 

transferts de propridt6 fonci6re, et de plus interdit la possession do parceiles multiples (Roth 1988). 

Cheater (1982), parlant d'un secteur du Zimbabwe, note que les propd6taires fonciers sont libres de 

cultiver ce qu'ils veulent, mais qu'un propri6taire ne pout accorder A un autre des droits de 

jouissance. Au Nigeria, la Loi agraire de 1962 et ses amendements de 1963 "... interdisaient 

cat.goriquement aux occupants jouissant de drofts statutaires de transfdrer les terres par vente, 

cession ou hypothaque sans le consentement du Ministre" (Ega 1979, p.290). 

Pour entreprendre les r6formes ndcessaires - qu'll s'aglsse de changer le r6gime agraire ou de 

faire appliquer un enregistrement des terres, il faudra souvent beaucoup de temps, surtout pour des 

6conomies ayant des infrastructures ilmitdes, des budgets r6duits, et une grande lenteur d'adaptation 

aux transformations institutlonnelles et 6conomiques. Pour mesurer I'impact d'une importante 

r6forme des institutions, il faudra sans doute plusieurs dizaines d'ann6es. En outre, un certain 

nombre de conditions devront exister pour que des r6formes Institutionnelles puissent conduire Aun 

plus haut niveau d'investissement: (1) les rdformes devront accroftre la sdcurit6 foncibre; (2) un 

marcha des terres devra exister et fonctionner convenablement, sans restrictions des drofts d'usage 

ou de transfert; (3) des options techniques permettant d'lnvestir rentablement dans les terres devront 
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6tre accessibles; (4)les cultivateurs devront avoir accs aux informations sur le march6 et sur ces 

options techniques; (5)le cr6dit at les marchds d'intrants ne devront pas 6tre entravds par des 

problbmes de capacit6 du march6 ou par des contraintes Institutionneles affectant la distribution des 

intrants. 

Les montants de cr6dit offerts par les institutions seront peut-6tre fortement limit6s par les 

imperfections du march6 des capitaux. Peut-dtro les importations de blens d'6quipment seront-elles 

Peut-.tre la situation des finances publiques obligera-t-elle &freindes par le manque de devises. 


restroindre les foumitures d'lntrants at do services de vulgarisation par las entreprises publiques. Les
 

possibilit~s d'inv6stissement dans la proprIt6 foncibre seront peut-Otre Iimitdes, soit parce que les
 

technologies ndcessaires n'exlsteront pas, sot parce qu'elles ne seront pas suffisamment diffus~es,
 

soit parce qu'elles ne seront pas consid6r6es comma rentables par les cultivateurs. Peut-6tre le
 

nantissement d'une terra ne donnera-t-il pas aux organismes de credit l'impression d'une s~curit6
 

accrue, si les pressions politiques s'opposent &la procedure I6gaie de saisie, ou si 'absence de
 

march6s fonciers actifs emp(che de convertir los terres saisles on une valeur flnancire. 

Par suite de ces imperfections du march6, IIest trbs difficile de mesurer les avantages nets de la 

r~forme institutionnelle. Quol qu'il en soit, an situation do transformation technologique at structurelle 

plus ou moins rapide, les investissements seront 6troitement conditlonnds par le rdgime institutionnel 

des droits de propritd, at par la libert6 d'exercer ces droits qui en rdsultera. R6ciproquement, sans 

options techniques at sans un bon fonctionnement du cr6dit at des march6s d'intrants, la rdforme 

des institutions ne sera suivie qua d'investissements Iimitds. 

V. Ajustement structurel 

Pour conclure cette communication, nous jugeons utile d'y ajouter des considdrations sur 

un grand nombre des questions de politiqueI'ajustement structural, parce qua celul-ci englobe 

agricole at des r6formes dont nous avons pard6 jusqu'icl, at parce quo les programmes d'ajustement 

structural sont extrOmement r6pandus actuellement sur le continent. IIyaau total en Afrique 28 pays 

qui ont entrepris r6cemment des r6formes 6conomiques dans le cadre des programmes 

d'ajustement structural do la Banque mondiale at du FMI. Les prots consentis sont g6ndralement lis A 

I'adoptlon, par le pays b6n6ficiaire, d'une politique plus odent6e vers les marches. Les interventions 

font gdndralement suite Ala constatatlon de graves dds6quilibres structurels, notamment 

ext6rieur, aggravation des ddficitsd6tdrioration de Idbalance des paiements du commerce 
Les programmes sont adapt6s auxbudg6taires, et/ou ddciln rdgulier do la performance agricole. 

problmes at situations particullers Achaque pays, mais un certain nombre de directives se 

retrouvent dans tous les cas: (1)D6valuer les taux de change sur6valuds, de fagon &augmenter la 
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compdtitivit6 des exportations. (2)Augmenter les prix Ala production pour stimuler la production et 

les exportatlons, et augmenter les prix Ala consommation pour r6duire les crdits budg6taires de 

subventions aux consommateurs. (3) Rduire les subventions sur les intrants vers6es aux 

cuitivateurs en compensation des bas prix des produits, de fagon A r6duire les crddits budgdtaires 

correspondants. (4) Roduire ou 6iminer le r6le des entreprises publiques, de fagon &obtenir une 

commerciallsation plus productive et Ar6duire les d6penses publiques. 

D6saulilbres du commerce ext6deur: Exoortateurs de ressources min~rales 

Le fair que certains pays 6taient tributaires de leurs exportations de ressources min6rales, dont 

Ils affectaient les recettes & leurs ddpenses publiques, a 6t6 A I'origine de bien des r6formes 

d'alustement structurel dans diverses r6gions de I'Afrique. Des exportateurs de pdtrole comme 

'Alg6rle, la Tunisie et le Nigeria, par exemple, 6taient en mesure de maintenir des subventions 

coleuses sur les intrants agricoles et sur les denr6es alimentaires au cours des ann6es soixante-dix, 

Iorsque les prix du pdtrole montaient en fllche. Mais avec I'effondrement des prix du pdtrole dans les 

ann6es quatro-vingt, les recettes d'exportation ont chut6 6galement, et les d6flcits budg6talres se 

sont multlplis. La dette ext6deure alg6renne est arriv6e A 20 milliards do dollars, soit 35% du PNB 

en 1985. Le ddclin continu des importations de blens d'6quipement, et la suspension de certains 

services d'Etat particulirement apprdci6s ont t6, au moins en partle, A l'origine des 6meutes de 

1988 AAlger. 

En Tunisle 6galement, I'Etat a 6.6 contraint de prendre des mesures d'austrit. Depuis 1986, le 

taux de change rdel a t4 d~vaIu6 de 25% dans le but d'augmenter les exportations et d'attirer le 

tourlsme, et les subventions sur les ailments de b6tail, [a viande et d'autres denr6es de grande 

consommation ont 6t0 r~duites. Le gouvemement a toutefois 6vit6 de s'attaquer au prix du pain, par 

crainte de mettre le feu aux poudres, et a prdf6re r6duire de 15% le poids unitaire du pain. Quoi qu'il 

en soit, la dette s'est accrue, atteignant 5 milliards do dollars en 1987, et les exportations d'huile 

d'olive continuent A souffrir des mesures protectionnistes de la Communaut6 6conomique 

europ6enne. 

Le Togo est un autre exemple. Quand le prix des phosphates avait atteint 75 dollars par tonne 

au debut des ann6es soixante-dix, I'Etat avait fait de gros investissements dans des industries 6 forte 

lntensit4 de capital. Mais dos le ddbut des ann6-.s quatre-vingt les prix des phosphates avaient 

diminu6 de 50%, et les entreprises industrielles publiques commenqaient Aaccumuler des pertes 

financibres. Le gouvernement ddcida alors de privatiser ses entreprises industrielles afln de 

comprimer les ddpenses publiques. Dbs 1987, le Togo avait ddcid6 la liquidation de huit de ses 

quelque 73 soci6tds nationales, et la privatisation de dix-huit autres. 

Dans les divers cas cit6s, i'6conomie 6tait tributalre des gains AI'exportation de produits 

min6raux, dont d6pendait le financament des subventions A 'agriculture; les pouvoirs publics n'ayant 

77
 



pas voulu ou pas pu renoncer aux subventions lorsque los gains so sont effondr6s, on a abouti Aun 

Les r6sultats obtenus par les rdformes 
d6s6quilibre budgdtaire structurel do grande envergure. 

d'ajustement structurl sont illustr6s de trois fagons diffrentes par les cas exposes ci-aprbs. 

Une russite soectaculaire: la Tanzania 

La Tanzanie, autrefois I'un des promoteurs du sociallsme africain, est maintenant consid rde 

Avant 1986, los interdictions
l'une des r6ussites spectaculaires do 'ajustement structurl.comme 

d'importation avalent entrafn4 la pdnurie de nombreux blens de consommation, et les bas prix 

Nyerere,
ddcourageaient les paysans de produire plus quo ce qui suffisait Anourrir leur famille. 

et la 
prdsident du parti unique, 6tait depuis longtemps oppose aux principes appliquds par le FMI 

Banque mondiale, qui Imposent uniform6ment A tous les pays, sans tenir compte de leur situation 

particulibre, des programmes orlent6s vers Is march6 libre et I'exportatlon. Mais, aprbs avoir obtenu 

d'importantes concessions, le gouvemement tanzanlen a accept6 en juillet 1986 d'entreprendre un 

Programme do redressement 6conomique. Le FMI a accept6 de faire passer au second plan Ie 

r6tabllssement de I'6quilibre budgdtalre par augmentation do la fiscalit6 ot r~luctlon des ddpenses, ot 

Le programme
de mettre en avant I'augmentation des recettes par stimulation du d~veoppement. 

pr6voyait une compression des d6penses publiques destine &rdduire la dette int6deure, une forte 

d6valuation de la monnaie destinde Astimuler les exportatlons, une augmentation annuelle de 5% 

(y compris ajustement correspondant &I'inflation) pour les prix agricoles, un effort pour faire passer 

plus de 60% Ie pourcentage d'utilisation de la capacit6 industrielle, et enfin une
de moins de 30% , 

amdlioration des systbmes de commerciallsatlon. 

- principales cultures d'exportation - a augment6
En 1987 la production do coton et de tabac 

consid6rablement, en partie &cause d'une pluviom6tde abondante, en partie par suite des r~formes. 

la fabrication do pneus et de
La production industrielle a baiss6, mais certaines Industries, comme 

matdriel agricole, ont accus6 une augmentation. On trouve maintenant dans les boutiques et 

une relative abondance do mat6rels et foumitures de premibre ndcessit6, ainsi quo de
magasins 

biens do consommation. Par suite des gains de 'agriculture, Is revenu par habitant s'est dlev6, pour 

la premibre fois depuis Iod6but de la d6cennie. 

6galement introduit des difficultds d'un nouvel ordre. L'inflation, y comprisLe programme a 

l'effet de la ddvaluation, est en Tanzanie d'environ 30% annuellenent. Los cuitivateurs sont mieux 

payds pour leurs produits, mais les prix des engrais et des produits phytosanitaires d'importation ont 

subi une forte hausse. Beaucoup de produits s'avarlent par suite du manque de locaux 

Beaucoup de paysans ont du mal Avendre leurs produits alimentaires,d'entreposage satisfaisants. 


malgr6 des r6coltes abondantes, par suite du manque d'unit6s do transformation et de moyens de
 

transport.
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Ractlon de 'offre, mais pas de demande: le Mozambiaue 

Dans le cas du Mozambique, la hausse des prix a entran6 une forte augmentation de I'offre de 

denrdes alimentaires, mais le bas niveau des revenus fixes des populations urbaines a 6touff6 la 

demande. Avant 1985, les pouvoirs publics du Mozambique contr~laient strictement les prix 

allmentaires. Les ressources 6talent Investles dans des exploitations g6rdes par I'Etat et des 

coopdratives. Le secteur traditionnel de I'exploitatlon famillale, qui produit plus de 85% de 

'approvisionnement alimentaire national, 6tait en grande partle ignoi6, les prix 6tant maintenus peu 

6lev6s de fagon &subventionner les consommateurs urbains. L'orientation collectiviste avait amend 

bien des paysans &cesser de produire pour la vente. Les denr~es alimentaires 6taient vendues aux 

prix fixds par I'Etat, et rationn~es &proportion du nombre de personnes par famille. 

En mal 1985, I'Etat a supprim6 le contr6le des prix des fruits et l6gumes, dans le but 

d'encourager I'entreprise prive et les investIssements 6trangers. Les march6s de Maputo ont 6t 

inondds de produits, mais les prix 6taient 6lev6s, par rapport aux faibles revenus fixes des employds 

des secteurs non agricoles, priv6 et public. La demande effective 6tant faible, quantit6 de fruits, Ace 

qu'on dit, se sont avarlds du fait que les revendeurs ne baissaient pas leurs prix. Les revendeurs ont 

6t0 accus6s de faire des b6n6fices excessifs. De nombreux diplomates occidentaux ont Imput6 la 

hausse des prix & un excbs de liquidit6s, le gouvernement continuant d'augmenter la masse 

mondtaire pour payer le montant croissant de sa dette extdrieure, d'ob une Inflation rapide. 

Risgue politioue des rdformes: la Zambia 

D'aprbs une opinion de plus en plus r6pandue sur ie continent, les conditions dont sont 

assortles les pr~ts de la Banque mondiale et du FMI sont trop strictes, et manquent de sensibilit6 aux 

questions de bien-dtre social. La Zambie a critique ouvertement les plans de cette sorte, et a t4 le 

premier pays Aannuler un programme FMI. La Zambie, dot6e d'un abondant gisement de cuivre, 

avait une 6conomie prometteuse Iorsqu'elle acc6da AI'ind6pendance en 1964. Le pays poss~de des 

terres fertiles, un bon climat, et d'abondantes richesses min6rales. Cependant, lorsque le prix du 

cuivre (qui reprdsente 90% des gains A I'exportation) s'effondra et que le coit du p~trole Import6 

monta en fliche au milieu des ann~es soixante-dix, la Zambie dut faire appel AI'assistance financi~re 

Intemationale pour arrdter son rapide d6clin. 

Entre 1920 et 1930, les autoritds coloniales avaient cr66 un impt sur les foyers destin6 A forcer 

les paysans cultivateurs Ase rendre dans les mines pour y gagner de rargent. De vastes groupes de 

population se rassemblbrent autour des mines, et les prix alimentaires furent maintenus assez bas 

pour attirer les travailleurs. De nos jours, la Zambie a la population la plus urbanisde d'Afrique, plus 

de 40% des habitants vivant dans les villes. Le gouvemement utilisait les fonds rapport6s par le 

cuivre pour subventionner les prix alimentaires, ainsi que l'Instruction et les services sanitaires. 
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Lorsque le cuivre cessa de rapporter, i'Etat continua Asubventionnar grace Ade lourds emprunts. 

Ceux qui lul prOtbrent 6taient convaincu que le prix du cuivre remonterait. Mais en 1985 les prix du 

cuivre 6talent encore inf6rleurs de 60% &ce qu'ils 6taient dix ans auparavant 

A la fin des ann6es soixante-dlx, le FMI, la Banque mondiale et nombre d'organismes bilatdraux 

a engag6 plus de 700 millions de 
sont venus au secours de la Zambie. Depuis 1978, le FMI Alul sau 

dollars pour aider le gouvernement zambien Aall6ger les difficultds financibres de rajustement 

structural. En 6change, la Zambie s'est engag6e A adopter un certain nombre do rdformes posant 

des probibmes politiques, notamment la suppression de la plupart des subventions alimentaires. 

Mais en d~cembre 1986 des 6meutes ont fait au moins quinze morts, aprbs une haussu de 100% du 

prix de la fadne de mas - base Je 'alimentation du pays - due Ala suppression des subventions 

gouvemementales. 

En 1987 la Zambie a mis fin au programme d'austdrt6 du FMI. Le pr6sident Kaunda a accus6 le 

IIa mis au
FMI d'insensibiiitd aux coOts soclaux et politiques do ses brutales mesures de restriction. 


point son propre programme d'austritM, promettant de rendre la vie moins dure. Le programme
 

comportait la limitation des palements de service de la dette Aun maximum de 10% des gains
 

d'exportation, le retour au contrle des prix, et l'interdiction, d'une part des remises do fonds par les
 

expatrids, d'autre part des allocations de voyage & 'Mranger. Le plan faisait d'autre part accdder
 

certains secteurs (r'agriculture notamment) aux devises 6trang6res, et i1a encourag6 la diversification
 

t6 prdvu pour att6nuer les effets dede r'conomie. Un syst~me d'attribution de bons de rdductlon a 


la hausse des prix do la farne de ma'fs sur les groupes 6conomiquement dd6fvoris4s.
 

Avec 'aide de la pluviomtrle, I'6conomle a repris le dessus en 1988. Los pluies ont fait doubler 

la rdcolte de malfs. Le PIB, aprbs plusieurs anndes de stagnation, s'est accru de 2,7%, et le d6ficit 

enbudgdtaire, en pourcentage du PIB, est descendu au-dessous de 10% alors qu'll 6tait de 35% 

1986. Pros du quart de [a r~colte sensationnelle de mas a pourd par suite du manque de d~p6ts 

pour le stockage en cours do transport. L'lnflation des prix a 6t6 estim6e entre 35 ot 60%. La p6nurie 

de devises a recul par suite de la limitation des montants rembours6s pour le service de la dette de 

Mals, si lon disposait de plus d'argent pour les importations vitales comme le6 miillards de dollars. 


carburant, les engrais et les machines, Along terme le fardeau de la dette augmentait 6galement. La
 

Zambie doit maintenant un milliard do dollars au FMI. Les dirtgeants affirment quo le pays a besoin 

d'une injection massive de devises. Mais ceci signifle le retour au FMI et Ala Banque mondile. 
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V. Essai do synthese 

Des exemples ci-dessus, nous pouvons d6gager les enseignements suivants: 

1. Les prix agricoles, les subventions, le commerce ext6rieur, la balance des palements et les 

d6penses publiques sont int6gralement 116s. Le mode de fixation des prix Influe sur la balance 

commerciale et sur I'quilibre budgetaire. 

2. La pdnurie de devises, les d6ficits budg6taires et la capacit6 limit6e du march6 officiel 

peuvent exercer des contraintes sur les programmes gouvemementaux concernant la distribution 

des intrants, les iivraisons de produits par les producteurs, et les ventes de produits aux 

consommateurs. Sous les regimes de prix qui se traduisent par des subventions au producteur et au 

consommateur, ces contraintes entraneront le rationnement des intrants et des produits, limitant 

I'efflcacit6 des syst~mes de prix officiels. IIsera peut-tre ndcessaire de r6orlenter la r6partition des 

devises en direction des secteurs agricoles, et d'investir dans des infrastructures et installations 

commerciales afln d'accroltre l'efflcacit6 des acttvit6s du march6 officiel. 

3. Les subventions &la production et Ala consommation sont trbs difficiles Asupprimer une fois 

qu'elles sont en place, en raison de risques politiques. La gravft6 des problmes affront6s par les 

pauvres et les ch(meurs des milieux urbains semblent donner une justification aux subventions 

alimentaires. Cependant ilserait peut-dtre plus approprI6 de pr6voir des mesures visant & accroare 

la rentabit6 du secteur manufacturer et de celul des services, dans le but d'amdliorer les revenus et 

le pouvoir d'achat des travailleurs. Ceci ertratnerait peut-Otre un recul encore plus accentu6 du 

contr6le des prix et de la r~glementation. 

4. Dans toute rdforme 6conomique, iIy a des gagnants et des perdants. Dans la plupart des 

pays d'Afrique, les consommateurs urbains sont ceux qui ont le plus A perdre A I'ajustement 

structurel. Dans de nombreux cas, les subventions aux consommateurs ont 6t6 maintenues grace 

aux emprunts de I'Etat, AI'aide alimentaire, et/ou Ala taxation des secteurs productifs. Les emprunts 

et I'aide ext6deure ont permis &bien des pays de vivre au-dessus de leurs moyens. Aprbs avoir 

b6n6fici6 de subventions pendant des anndes, producteurs et consommateurs n'auront gubre de 

raisons de faire bon accueil aux r6fomies. Le ,-aaIntlen des subventions limiterait certainement les 

privations. Mais ilresterait Asavoir oO trouver, A long terme, I'argent des subventions, en particuller 

Iorsqu'il devient plus difficile d'emprunter et de faire appel I'aide ext6deure. Les bailleurs de fonds, 

quant Aeux, devront reconnaftre que l'instabillt6 politlque resultant d'une application trop rapide des 

r6formes repr6sente un coOt qui ddpassera parfois les pertes 6conomiques r6sultant d'une 

application plus graduelle. 

5. II importe souver,. de mettre rapidement en application les programmes de la Banque 

mondlale et du FMI, pour rem6dier Ade graves probl~mes de balance des palements et de dette. Et 

pourtant, les mesures proposdes exigent souvent des modifications institutionnelles dont I'exdcutlon 
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demanderait des anndes. Les r6formes 6conomiques et la transformation des Institutions exigent des 

travaux de recherche appliqu6e dans le domaine des sciences sociales, permettant de faire un choix 

clair parmi les options. IIfaut par consequent que les Instituts de recherche du pays renforcent 

leur capaclt6 d'analyser la politique 6conomique et de guider les d6cisions des didgeants. Tout cela 

exige une planification &long terme. 

galement parmi les baileurs de fonds occidentaux, on en est6. Parml les nations africaines et 

venu &rodouter que les prograrnmes actuels do rdorme 6conomique ne fassent plus de mal que de 

blen. Nombre de programmes d'ajustement structurel so sont accompagn6s de probImen de 

montde de 'lnflation, de licenciements de fonctionnaires, do ch6mage et do baisse des revenus dans 

les secteurs fortement subventionn6s. A longue 6chance, le relAchement des contr6les du secteur 

public et I'accrolssement do rautonomle sont des objectifs justiflds. Mats les r6formes nentratneront 

pas une croissance et une vitalit6 imm6diates du secteur priv6. L'acquisition do bleris d'6quipement 

et ;a reorientatlon des co-jrants do 1'6conomie prendront du temps. Dans les secteurs affectds 

n6gativenint par les r6formes, la d6gradatlon des ressources pose des problbmes Immddlats. Les 

africaines traitent ces problmes difficiles avec des ressources limit6es et des possibilit~s6conomile 
Ceci semble indiquer qu'il faudra aborder lesllmktes de croissance &court ou A ,;. in terme. 

rdfonTaes d'une fagon plus graduelle, et que les bailleurs do fonds devront prater des concours plus 

Importants sous fomni d'allfement de la dette, de subventions et d'alde flnancibre, pour soutenir les 

Cette pdiode pourralt se poursuivreEtats africains durant leur pdriode d'ajustement structurel. 

pendant de longues ann6es. 
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Notes 

Nous empruntons beaucoup ici ANellis 1988. 

"Pour les produits Import6s, le prix en parit6 Internationale est le prix frontire major6 de tous 
coOts de transport, transformation et manutentlon jusqu'A une r6gion donn6e, moins tous ben6flces 
excessifs d'organismes semi-publics qui pourralent y figurer. Pour les produits export6s, le prix parit6 
est le prix frontibre minor6 de tous les coots de transfert. Pour les marchandises qui ne sont ni 
import~es ni export6es, le prix parit6 est difficile &estimer, car la fourchette de prix (diff6rence entre le 
prix auquel cessent les exportations et celul auquel le pays commence A importer) pout 6tre 
consid6rable dans les pays africains sans ouverture sur la mer. 

3Nous empruntons beaucoup Ici ARoth et Abbott (1989). 

4SI I'on exclut le commerce International et les importations d'aide allmentaire, I'OFNACER avait 
en 1979-81, salon les chiffres des ventes officielles, une part du march6 avoisinant 16% des 6changes 
commerciaux interr~gionaux de c6r6ales. Mais Iorsqu'on inclut les Importations de c~r6ales, on 
constate que la part de I'OFNACER 6tait de 28% pour le march6 de d6tail, ce qui reflbte son 
monopole des Importations d'aide alimentaire. 

5Adoptant des chiffres op6rationnels, on a 6limin6 dans le module les montants suivants 
d'importations d'aide alimentaire: 15,4 milliers de tonnes de sorgho blanc (3% de 
I'approvisionnement national), 16,4 milliers de tonnes de mai's (15%), 3,5 milliers de tonnes de b16 
(19%) et 5,5 millers de tonnes de riz (11%). 

6 Les prix officials bla consommation ont 6t relev~s de 57 b 67 FCFA/kg pour le sorgho blanc, 

le mil et le mat's, et de 47 &57 FCFA/kg pour le sorgho rouge. Les prix A la production du sorgho 
blanc, du mil et du mal's ont 6t6 relevs de 45 A 55 FCFA/kg, ceux du sorgho rouge de 37 A 
47 FCFA/kg, et ceux du coton de 55 A67 FCFA/kg. 

7Nous empruntons beaucoup ici AShapiro, Berg et Kristjanson, 1988. 

8 Un pays poss de un avantage comparatif pour une activit6 donn6e si le CRD est inf6rIeur A 

1,, c'est-&-dire si le coOt des ressources nationales est infdieur Ala valeur ajout6e. 

9Nous empruntons beaucoup Ic ABarrows et Roth, 1989. 
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I. Introduction 

Un certain nombre do gouvernements africains s'efforcent A 'heure actuelle d'am~liorer la 
gestion de leurs d6penses publiques et de leurs syst~mes budg6taires. Le mouvement poussant A 
des rdformes imm6dlates dans le domalne poiltique et dans celui des syst~mes de gestion fiscale est 
n des programmes de rdformes 6conomiques mis en oeuvre pour rdpondre aux d6fls que posalent 

des facteurs 6conomiques ext6rleurs aussi blen qu'int6deurs. Depuis 1984, au moins 29 contr6es 
d'Afrdque subsahadenne (ASS) ont institu6 des programmes d'ajustement fiscal destln6s Aamliorer 
rMquilibre dans ce domalne. Dans tous ces pays A l'exceptlon de six, les programmes en question 

inclualent spdcifiquement des mesures visant Aaugmenter les racettes et Adiminuer les d6penses.1 

En 1988, 18 pays africains avalent d6jA entreprIs des op6rations de restructuration et 14 autres 

avalent 6mis des emprunts en vue de poursuivre des r6formcs politiques dans des secteurs 
particullers. Les programmes de r6formes 6conomiques en vue de stabillsation A court terme ou de 
restructuration &long ou moyen terme englobent un large 6ventail d'initlatlves: rdforme des taux 
d'6change, d6rdglementatlon des prix, libdralisation des march6s, restructuration des taux d'intdrdt et 
r6formes s'appllquant A des secteurs particullers tels quo ragriculture. 90% de ces programmes 
visaient un objectif commun, A savoir une r6duction d6termin6e des d6ficits fiscaux et le 

r6tablissement de I'6quilibre fiscal.2 

Les tentatives de rdductlon des d6penses de I'Etat et des d6flcits flscaux ne sont certes pas 
I'apanage de I'Afrique subsaharienne (ASS). Depuis le d6but des ann6es 70, il y a eu dans le monde 

entler, et en partlcijl!r dans les pays d6velopp6s, un effort soutenu pour baisser le taux de 
croissance de ces d6p,." .'s et maintenir le d6ficit fiscal dans des limites raisonnables. Dans les pays 
industrialis6s, le rdtablissement de I'quilibre fiscal et la r6duction du d6flcit l'emportent maintenant 

sur la tradition keyndslenne qui utilise le budget pour dquilibrer I'6conomie. Aujourd'hui, on 
s'accorde g6n6ralement & penser que le budget ne peit avoir un effet vraiment favorable sur 
I'6conomie que si l'on assainit d'abord sa structure en stabilisant les d6penses et en r6duisant le 

ddflcit. 3 

Abandonnant les m6thodes qui s'appulent principalement sur la responsabilit fiscale, la gestion 
financi~re et la tutelle 16gislative, on s'efforce, pour 6tablir les budgets publics, de mettre au point des 
nomies fiscales A long terme au sein d'un processus de planification bien distinct de I'laboration et 

de la rdvlsion de pr6visions budgdtaires. La mdthode retenue consiste A engager les rouages 
gouvemementaux A I'aust6rit6 budg6taire en imposant de fortes restrictions A toutes les parties en 
prdsence. La nature de ces contraintes vare selon les usages nationaux, depuis la plus courante qui 

consiste A limiter les ddpenses publiques totales, jusqu'& la r6duction du d6flcit du secteur public 
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passant par les Ilmites imposdes &la tr6sorede et auxrapport6 	au produit int6rieur brut (PIB) en 
4 

emprunts. 

Dans les pays d'ASS, les r6formes fiscales des ann~es 80 ont eu pour objectif principal do faire 

reculer la demande 6manant du secteur public dans le cadre de programmes d'ajustement 

On s'est donc surtout efforc6 do r6duire I'ensemble des d6penses et emprunts internes6conomique. 

de I'Etat et de diminuer le d~ficit budg6talre rapport6 au PIB. Aussi louables qu'elies solent &court 

terme, ces mesures ne s'attaquent pas aux questions do politique et do m6thode qui conditlonnent 

les d6penses publiques do ces nations. Pour quo les msures d'ajustement donnent des r6sultats 

satisfaisants et durables, ii convient do d~finir et d'appliquer avec vigueur des r6formes poiltiques et 

La pr6sente communication examine certainesproc6durales dans un certain nombre do domalnes. 


des questions di politique et de mdthode qu'l faudra traiter pour rdtablir '6quilibre fiscal tout en
 

veUlant &favorlser les m6canismes de croissance par une r6partition plus judicieuse des d6penses
 

publiques. 
la section IIpasse rapidement en revueLa prdsente communication est organisde comme suit: 

les expriences des pays ainsi que la documentation portant sur les rdformes flsc&'O appiiqudes en 

ASS. Elle met en lumibre trois caractristiqus puIncipales des systbmes flscaux qui sugg6rent des 

possibilit6s de r6formes supplmentaires: base do revenus faible at Instable, absence de contrale 

efficace des ddpenses et importance des r6formes fiscals pour le succbs des autres mesures. La 

section III ddcrit bribvement trois grands aspects poiltiques dont 11faudra s'occuper pour am6liorer la 

gestion fiscale, 6 savoir Iaquestion de Iemploi des fonctionnaires, le probl me des coOts rdcurrents 

et le portefeuille surcharg6 des projets at programmes de d6veloppement. La section IV d6finit 

certains des changements qui pourralent permettre une prise en compte satisfaisante de ces aspects 

et d'autres du m~me ordre qui conditionnent les ddpenses publiques, A savoir am6lioration du 

processus budgdtaire, 6tablissement d'une structure macro-6conomique pour les budgets, 

pertinence des plafonds et des directives, et gestlon pr6visionneile. 

II. Principales caract6rstiques des systbmes fiscaux en Afrique subsaharienne 

L'applicatlon efficace do rdforms aux d~penses publiques des nations d'ASS est une tache 

difficile pour deux raisons: d'une part, absence de capacitds Instftutlonnelles ad6quates dans la 

plupart des gouvemements et absence do solutions vlables pouvant se substtuer &I'action de I'Etat 

dans un grand nombre des secteurs 6conomiques et, d'autre part, fragillt extreme des syst~mes 

financiers et de 'quillibre fiscal. La lenteur des r6formes dans maints pays mettant en place des 

programmes d'ajustement en est la preuve. Pour l'ensemble de I'ASS, les d6penses des 

en 1980-1983 Agouvemements centraux prs en pourcentage du PIB ont en fait pass6 d'environ 31% 
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32% en 1986, blen que I'on alt parl6 de baisse en 1987. Les d6ficits budg6talres (subventions 

comprises) restent 6levds et n'ont pas beaucoup chang4: de 7,5% du PIB en 1980-1983 A 7,8% en 
1986, avec baisse A 7,2% en 1987.5 Selon une autre estimation, le d6ficit des gouvemements 
centraux (subventions exclues) est tomb4 au-dessous do 8,5% du PIB en 1988 alors qu'il s'6levait A 
9,5% en 1987 et A pros de 10% en 1986.6 Ces am6liorations sont attribu6e en partie &un 

accroisssment des revenus dO Ala lib6ralisation des taux d'6change et en partle Ades niveaux plus 
6lev6s de subventions du type concession.7 Elles masquent en r6aiit6 les grandes variations de la 
politlque fiecale adopt6e par chacun des pays et d'importantes diff6rences rdgionales dans les taux 

de croissance du PI et les d6ficits des gouvemements centraux rapport6s au PlB. 

Faiblesse de la base de revenus 

Le facteur le plus significatif de la fragilit6 permanente de l'4quilibre fiscal en ASS est peut-atre la 
faiblesse des efforts entrepris par les gouvemements pour augmenter leur recettes fiscales ou non 

fiscales en rapport avec I'accroissement des d6penses projet6es et engag6es. La base de revenus 
de [a plupart des nations d'ASS est trbs faible, surtout I&o6 la structure fiscale penche fortement du 
c~t6 des taxes sur le commerce international, ces taxes repr6sentant 22% des recettes en ASS, mais 
seulement autour de 16% dans les pays en vole de d6veloppement.8 Un grand nombre des nations 
d'ASS Afaibles revenus vivent en grande partle de I'exportation de matibres premibres et leur base de 
revenus varie donc consid6rablement d'une ann~e &I'autre en raison des fluctuations du march6. 

En ce qui conceme les recettes non fiscales, les nations d'ASS n'ont pas recours aux taxes sur 
les ptestations de services aussi fr6quemment que les autres pays en vole de d6veloppement. Ce 
type de taxe ne repr6sente ainsi que 12% des revenus de I'ASS contre 21% pour ;es pays en vole de 
d6veloppement.9 Or, le. taxes levdes sur les services d'lnfrastructure tels qu'61ectricitM, eau, routes 
et tdtdcommunications repr6sentent une source de revenus supplmentaires consid6rables. A 
I'heure actuelle, dans de nombreux pays, I'une des causes principales du d6ficit des gouvernements 

centraux est constitu6e par les d6ficits des dtablissements publics. IIserait donc possible de r6duire 
graduellement ces demiers en augmentant les taxes en question jusqu'A un niveau proche du coOt 
marginal. Une 6tude entreprise par la Banque mondiale estime qu'une augmentation mod6rde de 
ces taxes rapporterait A I'ASS de recettes 6gales A 20 A30% des revenus de ieurs gouvemements 

centraux ou A 4 &6% du PIB. 10 ii est vrai que I'emploi plus g6ndralis6 de ce type de taxe devra 
s'accompagner d'un examen d'autres probl4mes do justice soclale et dune 6tude de son impact sur 
les secteurs les plus d6favorlsds. Avec sufflsamment do sauvegardes, I'instabilit6 des revenus 
pourrait toutefois 8tre amortle par I'dargissement de la base assulettle aux taxes sur les prestations, 
la demande de ces services 6tant beaucoup moins volatile que le march6 des exportations de 
matlres premibres. De nombreuses nations ont ddj& instftu6 des r6formes dans ce sens. Au Kenya, 
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par exemple, aprbs avoir sulvi pendant plusleurs dcennles une politique do gratuit6 des soins 

mddlcaux et de l'enseignement sup6rieur, le gouvernement a annonc6 dans son budget do 

1989-1990 son Intention de lever des taxes substantlies dana ces deux secteurs. 

Un troisibme facteur contribuant AI'insuffisance des recettes est 'absence d'Indexation des 

taxes sur les prix int~deurs en vue de compenser les pertes de revenus dues aux d6lals de coilecte, 

surtout dans les pays connalsant des taux 61ev6s d'Inflatlon nationale. En plus de I'Inflatlon, la 

sur6valuation de la monnale int6rieure tend 6galement &rdtr6cir [a base taxable et aboutit &une 

r6duction des revenus tir6s do '6change des marchandises. Enfin, les diffcuit6s administratives de la 

collecte ont 6galement contnbu6 Ar6duire &la longue les revenus du secteur public.11 En partle A 

cause de ces partlcularitds et en partle en raison de Iastagnation relative do ['conomie, les revenus 

des pays d'ASS expdm6s en pourcentage du PIB ont pass6 d'envron 20,5% en 1980-1983 &19,6% 

en 1987.12 Amoins d'efforts soutenus en vue d'6largir la base des recettes flscales et non fiscales et 

d'am6llorer I'administratlon et la collecte do ces recettes, ilsera difficile do maintenir le taux de 

niveau plus ou moins constant et do maintenir aussicroissance des d6penses publiques &un 

I'4quilibre fiscal. 

Absence de contr~le des dkDenses 

En g6n6ral, 11a 6 extrmement difficile pour les Etats d'ASS do mallkser Ietaux de croissance 

des d6penses publiques mAme dans des conditions fiscales tr6s restrictives. Bien que cette 

observation sot valable pour maints gouvemements autour du globe, dans le cadre des programmes 

point Ie plusd'ajustement mis en oeuvre en ASS, la r6duction du ddficit budg6taire s'est avdr6e l 

d61icat pour les hommes poltiques.13 L'exp6dence a 6galement montr6 que mfme dans les pays A 

taux de croissance 6conomique posittfs, I'lnsufflsance du contr6le des d6penses a constftu6 Ie 

facteur le plus d6terminant du d6s6quilibre fiscal. 14 

En plus do 'absence g6ndrale de contr6le des d6penses, plusieurs pays d'ASS qui comptent 

surtout sur les taxes associoes au commerce international se distinguent par leur tendance &utiliser 

sans discrimination des augmentations temporaires do leurs revenus d'exportatlon pour augmenter 

leurs d6penses publiques. Citons pour exemple IsKenya et Madagascar loss de la montde en fO~che 

du march6 du caf6 en 1976-1977, IaCWte d'lvolre et IeGhana pendant cole du cacao en 1975-1977 

et la Zamble pendant la hausse du cuivre de 1965-1974.15 Dans toutes ces nations, ces gains 

inespdr6s, souvent augment6s par des emprunts suppl6mentaires, ont aboutl Aune progression 

importante des d6penses courantes at d'6quipement et cr64 par cons quert des obligations sur les 

budgets futurs. 

Alors quo dans Is cas de la Zamble, cette brusque prosp~rit6 dura prbs de dix ans et fut 

Interpr6t6e comme une augmentation permanente des revenus, dana d'autres pays, I'accroissement 

des d6penses 6tait peu justifi6. En CWte d'lvoire, les d6penses publiques passbrent de 28% du PIB 
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en 1976 A35% en 1977 et au Kenya elles augmentbrent de 15% en 1977 A21% en 1979. Deux autres 
contrdes, &savoir le Botswana et le Cameroun, parvinrent n6anmoins A gdrer prudemment des 
hausses de revenus semblables. Au Botswana, les d6penses publiques exprim6es en pourcentage 
du PIB tombbrent pendant le boom du diamant en 1983-1984, et au Cameroun, jusqu'A 75% des 
recettes tir6es de la hausse du p6trole de 1979-1981 furent mises AI'6pargne Al'4tranger. 16 

Les d6penses publiques ont une tendance universelle et intrins~que Aaugmenter plut6t qu'. 
diminuer et il n'est pas facile de les rdduire ou de les lImiter une fois qu'elles atteignent un paller plus 
61ev. Les augmentations de salaires de la fonction publique et des subventions aux consommateurs 
qui sont financ6es par une augmentation de revenus de faible dur6e crdent des obligations fiutures et 
sont tr~s difficiles A r6duire une fois [a source taris. On a 6galement observ6 que la lenteur avec 
laquelle les d6penses diminualent en r6ponse & un d6dclin des recettes en ASS contribuait Acrier des 
d6ficits chroniques, une appr6clation soutenue des iaux d'6change rdels et un accroissement de 
1'endettement extrieur et int6rieur. L'ajustement fiscal devient par consequent extrdmement ardu 
non seulement du fait de la baisse des revenus, mais aussi parce que les int6rdts A payer sont 
sensiblement accrus et que I'afflux des pr~ts nets se voit diminu6. 17 

Aiors que les nations connaissant des taux de croissance 6conomique soutenus, des march6s 
financiers blen d6velopp6s, une 6pargne nationale et une base de revenus croissante peuvent 
s'accommoder des conskquences d'une telle rdsistance Ala limitation des d6penses et Ala r6duction 
des d6ficits, pour la pluparL dus nations d'ASS aux revenus instables, I'absence d'lnteryention a pour 
rdsultat un effondrement total de I'6quillbre fiscal. 

Importance des rformes fiscales 
Enfin, I'exp6rience des programmes de r6formes 6conomiques a d6montr6 que les r6formes 

fiscales 6talent une condition nccessaire du succbs des r~formes dans d'autres domaines. La 
maitrise pr6alable des d6ficits fiscaux est essentlelle aux nations qui entreprennent des efforts de 
ilb6ralisation majeurs, surtout dans le domaine des taux d'6change. 

La libdralisatlon des taux d'6change accroft la valeur en monnaie locale des revenus ir6s des 
importations ainsi que des palements du service de la dette. Bien que les d6ponses publiques 
comportant des transferts ne soient pas index6es sur le taux d'inflation en ASS, on sera trbs tentt 
d'utlliser les augmentations de revenus pour les d6penses courantes et d'6quipement afin de 
compenser en particulier la hausse des palements d'Int6rdts. Avec une tel!e expansion fiscale, 
sp6cialement dans le contexte des efforts de stabillsation et dans les pays o6 les d~penses publiques 
constituent une proportion relativement dlev6e du PIB, i sera difficile de stabiliser l'Inflation et le taux 
d'6change selon les objectifs vis6s. Le succ~s relatif remport6 au Ghana et au Za'ire et les dffficult~s 
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rencontr6es par la Zambie et la Sierra Leone en ce qui conceme la libdralisat!on des taux d'6change 

illustre bien I'importance que revdt &cet effet la rigueur fiscale.18 

Les r~formes fiscales, en partIculler celles qul vijent Aam6liorer I& rdpartitlon des d6penses 

publiques aftdes ressources de I'6conomie eitA les secteurs public et privd, sont 6galement 

essentlelles lors de la mise en application de programmes d'ajustement. L'accent devrait ici porter 

sur la r6partition et sur ia n~cessit de r6orienter les ddpenses publiques de manire Amieux utiliser 

la capacit6 existante, &encourager les exportations et A favoriser les gains de productvit6 dans 

I'6conomie. A moins quo ces am~liorations n'interviennent en m~me temps que d'autres rformes 

6conomiques, la cadence de la restructuration sera vraisemblablement ralentle. Pour les mdmes 

raisons, ilccnvlont de faire preuve de prudence extreme Iorsqtte 'on se sarvira des revenus en 

monnaie locale Issus do I'aide apportte A la production de matibres premibres et A la balance des 

palements pour augmenter les ddpenses publiques. A moins que ces augmentations ne solent 

soigneusement programm~es et limit6es A des actlviits de haute prioritM &rsultat 6conomique 

immdilat, I'6conomie n'en profitera pas. 'route tea.ince Aaugmonter les ddpenses du fait que des 

ressources acditionnelles sont disponible& flnlra pai" aller &I'encontre m~me des objIctifs de 

stabilisatlon 

III. Pnncipales questions do polit!que 6 traiter 

Bien quo ia matrlse des d6ticits fiscaux d'ensemble et que la limitation des d~penses du 

gouveement occupent une place pr~pond~rante dan3 un grand nombre de rfomies 6conomiques, 

I'accent excessif mis sur les "objectifs vis~s" au n'veau macro-6conomique a men6 A une 

compression uniforme des d~penses dans tous les secte'irs avec pour rsultat une r~partition 

s~rleusement d~ficiento do res,bources d~j& raras, ph~nombne qui va &l'encontre des objectifs du 

programme de rforme. L'imrpratlf primordial est de changer la composition des d~penses 

publiques en s'lo'gnant des szh~mas traditionnels de manire qu'A leur niveau rduit elles puissent 

favoriso:"de mani~re plus rentable ot plus efficace les in6canismes de croissance 6conomique. 

Dans la piupart des nations d'ASS on ne constate qu'un soul changement significatif dans la 

composition des apenses: la progression spectaculaire de la part des palements d'int(rdts. 

Ceux-ci ont en effet trpl pendant la p6riode de 1980 A1987 et augment6 dans pratiquement tous les 

pays. 19 Cette progression est imputable principalement aux emprunts continuels contract~s & 

I'intArieur comme A I'et,6reur pour financer les d~ficits budgtaires et dans une moindre mesure A 

des rformes des taux d'6change. Hlen est r~sult6 une compression relative des salaires, des 

dpenses d'exploitation non salariales et des dpenses d'6quipement. Mdme aprbs cette 
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compression, certains pays ont aussi I'habitude de dlff6rer des d6penses ainsi quo des palements en 

liqulde de manibre &satisfaire les "objectifs vis6s", trimestriels ou annuals, pour les d6ficits 

budg6taires ot les emprunts intemes. 

A moins qua las lignes polItiques sous-jacentes ne solent rdexamin6es at qua les d6penses ne 
solent r6vis6es an accord avec des priorit6s blen ddfinies, la compression at la remise Apius tard des 

ddpenses ne sauralent A alias seules constituer qu'un paillatif &court terme at non un rem~de pour 
r6tablir l'6quilibre fiscal. Les principales d6cisions Ar6examiner at A r6viser concement la politique de 

I'emploi de la fonction publique, I'utilisation de la capacit6 existante at la gestion du portefeuille de 
projets at de programmes de ddveloppement en cours. 

Politlaue de I'emploi de la fonction Oubllaue en Afrigue subsahadenne 

Pour le rdtablissement Je IMlquilibre fiscal, un examen at une r6orientation de la politique de 
'emploi de la fonctlon publique s'lmposent dans de nombreux pays d'ASS. Cette r66valuation est 

ndcessaire non seulement du fait qua les salaires at les allocations repr6sentent une part 

consid6rable des ddpenses publiques totales, mais surtout parce quo cette politique a un impact 

appr6clable sur la productivit6 at I'efficacit6 des services assur6s par I'Etat. Les gains de productivit6 
at de rentabilit sont en fait les soucis primordlaux qui sous-tendent les questions de I'emploi public. 

Une simple r6duction des ddpenses salariales sans considdration des m6thodes A appliquer aura 
pour rdsultat de diminuer encore davantage la rentabilit6 at la productivit dans la plupart des 

gouvemements de I'ASS. 
,Depuis plus de dix ans, les efforts de rduction des ddpenses entrepris par un grand nombre 

d'Etats africains ont souvent fait chuter le taux de croissance des salaires publics au-dessous des 
taux d'inflatlon. Dans certains pays, les salaires du secteur public sont ainsi tomb6s au-dessous du 
niveau de subsistance. Au Ghana, au Nig6dria, au Soudan at en Ouganda, les salaires des cadres 

supdrieurs ont baiss6 de 14 A35% par an entre 1975 at 1983.20 L'efficacit6 du secteur public est par 

cons6quent s6deusement affect6e, avec pour r6sultats des services inefficaces, des retards de mise 

en oeuvre des projets d'investlssement, des coito accrus at des revenus diminu6s, toutes choses 
tendant Aaugmenter le ddficit budg6taire. Les politiques de 'emplol suivies pour r6duire ces d6ficits 

ont donc souvent exacerb6 le probltme. 

Ph6nom~ne encore plus important at maintenant blen document6, les efforts de reduction des 

d6penses salariales ont 6galement aboutl Aune compression relative de la structure des salaires 

dans certains pays d'ASS. Maints gouvernements africains confront6s A des revendications de 
salaires plus 6levds pour compenser I'inflation dans un contexte d'austdrit6 budg6taire ont adopt6 au 
cours des anndes 1970-1983 la solution d'un ajustement forfaitaire g6ndral de la structure des 
salaires au coOt de la vie au lieu d'octroyer des pourcentages d'augmentation uniformes. Ce type de 
compression est souvent une rdponse bureaucratique standard visant A concillr une situation 
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budg6taire difficile avec des "objectifs sociauxm . Dans certains pays, la compression a t6 vue 

cornme un effort de "rdduction de l'6cart et a exacerb6 le problbme do la baisse des salaires rdels. 

le plus prononc6 dans deux pays, la Zambie et le Nig6ria. En Zambie, lesCe phdnombne a 6 

sous-secrdtaires 6talent pay6s en 1983 sept fois plus quo les fonctionnaires le moins blen r~mun~rds, 

alors quo ce rapport 6tat do 20 en 1971 et de 15 en 1975. Au Nlgdria, la pale de base d'un secrdtaire 

permanent 6tat en 1975 17 fois sup~deure &celle d'un travailleur non qualifi6 alors quo depuis 1983, 

le rapport n'est plus qua de 9. Au Ghana, cette politique do protection des salaires rdels des 

cat6godes Inf6deures de for'ctlonnaires a fait tomber le rapport entre le salaire le plus 6lev et le plus 

bas A2 en 1985, le gouvernement ayant par [a suite redress6 la situation en faisant remonter le 

rapport &6 en 1J86.21 Du fait de cette compression, IIa t6 extr~mement difficile d'attirer et de 

retenir des individus quaiifis dans los rangs moyens et supdeurs do la fonction publique. 

Parallblement aux r6ductions gdn6rales des salaires on valour rdelle, les gouvemements d'ASS 

'emploi public dans les rangs inf6rleurs, d'oi,ont connu une progression &grande 6chelle de 

encadrement insuffisant dans leurs services. Un grand nombre de ces gouvernements tendent & 

utiliser 'emploi public comme un outil politique et considrent la multiplication des postes comme le 

seul moyen de frelner le ch6mage. Et meme, pour les ch6meurs instruits, certains gouvemements 

ont institutionnalis6 la garantle de 'emploi pour un type particulier d'lndlvidus sortis des 6coles ou 

ayant suvi des stages dans des 6tablissements publics do formation professionnelle. Citons pour 

exemple la CUte d'voire, le Mali, I'lle Maurice, le Kenya, le S6n~gal, 1e Togo, la Rdpublique 

Centrafricaine et le Soudan.22 Dans ces circonstances, l'octroi de postes publics n'exigeant aucune 

comp6tence ot n'ayant quo tr6s peu de relations avec les besoins des services gouvemementaux ou 

avec la productivit6 et 'efficacit6 ne peuvent 6tre consid6r6s quo comme un syst~ine ondreux de 

transfert de richesses &quelques privil~gi6s de '6conomie. 

Alors quo les tendances esquissdes ci-dessus sont constatdes au niveau des gouvemements, 

les 6tablissements publics semblent Otre moins affect6s par les contraintes budgdtaires. Dans 

plusieurs pays d'ASS, ces 6tablissements offrent de meilleurs salaires, de meilleures conditions de 

travail, des avantages soclaux et des critbres de travail bien ddfinis. Combin6s Ala r iuction de fait 

des salaires chez les fonctionnaires, ces avantages ont entraTn6 une migration importante de talents 

du gouvemement vers ces 6tablissements. Ce phdnom~ne est partlcull4rement rdpandu parmi les 

comptables et les 6conomistes, deux cat6godes do cadres professionnels dont les services sont 

essentials AI'am6lioration do la gestion flscale. 

Cet 6tat de choses adeux effets ddfavorables sur rlquillbre fiscal. D'une part, on ddpit de leur 

nature monopolistique et prot6gde, les 6tablissements publics contribuent sensiblement aux d6flcits 

au lieu de servir &r6duire les d6ficits du gouvernement, lours "profitsfiscaux. En effet, 
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exc6dentalres" sont utillsds en partle pcur verser Aleurs employ6s des salaires sup6rieurs Aceux de 
la fonction publique et en partle pour subventionner lour manque d'efficacit6 ainsi que les 
consommateurs. Suivant en m~me temps des mdthodes inad~quates do r6duction des d6ficits 
budg6talres, les gouvernements perdent leur perscnnel cl6 qui 6migre vers ces m~mes 
6tablIssements publics. Rdsultat: inefficacit6 accrue et pertes additionnelles de productivit6 au 
gouvemement monant en fin de compte Ades deficits accrus. SI 'on veut r6tablir l'6quilibre fiscal, i1 
est certain qu'll faudra d'abord traiter ce paradoxe. 

Ces probIbmes et d'autres encore devront dtre r6solus de manibre Ace quo l'6quilibre fiscal soft 
am6lior6 de fagon durable. Dans certains pays, les r6formes pourraiert adopter los directions 
suivantes: (i)suppression des garantles d'emploi dans la fonction publique pour les individus sortis 
des 6coles et les staglaires des 6tablissements de formation professionnelle, (ii)contr61e beaucoup 
plus strict du recrutement des cadres non-techniques et de niveau inf~rieur en vue de r6duire le 
nombre de fonctionnaires et non pas Ics salaires, (iii) rationalisation ou suppression de [a distinction 
artificieile entre les niveaux des salaires vers6s par I'Etat et par los 6tablissements publics aux effectifs 
de niveau moyen et supdrieur, et (Iv)reltvement des salaires aux niveaux moyen et sup6rieur en 
proportion de [a productvit6 et de I'efficacit6. 

Probl~me des coOts r6currents 

Los tentatives de r6duction des d6penses ot des d6ficits budg6taires en ASS a eu comme autre 
cons6quence d6favorable la diminution en volume des vraies ressources d'exploitation ot de 
maintenance mises Ala disposition de I'infrastructuro existante, r6seaux routlers, h~pitaux, 
6tablissemnents d'enseignement et services officials par exemple. Des ann6es de gestion arbitraire 
des d~pEcnses et d'austrit6 budg6taire ont abouti &une rduction importante de la part des 
d6penses destin~e aux biens et services pour I'exploitation et la maintenance de la capacit6 installe. 
En 1987, les nations d'ASS r~servaient autour de 17% de leurs d~penses totales aux "blens et 
services' (ou coOts r6currents) contre 30% aux nouveaux projets et investissements. 

Les manifestations populaires de ce problbme, m~decins sans m6dicaments, professeurs sans 
tableaux noirs, agents d'extension de r6seau sans moyens de transport et routes pleines de nids de 
poule sont blen connues dans de nombreux pays d'ASS. IIy a eu toutefols tr~s peu de tentatives 
visant A6valuer I'ampleur du probl~me dans des secteurs sp~cifiques ou Aoffrir des solutions. Le 
probIme trouve son origine dans l'enthousiasme avec lequel Iacollectlvit6 des bienfaiteurs a pouss6 A 
la rallsation d'un grand nombre do projets de d~veloppement des infrastructures et des ressources 
humaines de la fin des ann~es 60 au d6but des annes 70. Des hypotheses souvent h~roliques 
furent avanc6es Apropos du financement des coOts r6currents de ces Investissements au moyen de 
taxes sur les prestations de services ou de revenus accrus. Une 6tude du financement de ces cots 
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pour 29 de ces projets pendant les ann6es 80 dans cinq pays du Sahel guest africain montre que ces 

.;.e 6chelle blen plus grande que no le justiflait l'4tat des connaissancesprojets ont 6t4 promus sur 

des coOts et bn6fices escompt s.23 

A long terme, la solution du probibme r6side dans I'4largissement do I'assiette taxable 

accompagn6 de croissance 6conomique et d'une augmentation de 1'6pargne au niveau du 

gouvemement. Le d6clin progressif des exc6dents courants dans de nombreux pays depuis le d6but 

des ann6es /0, associ6 &[a progression de la part des salaires dans les d6penses totales implique 

une compression sdvbre des d6penses d'exploitation non salariales. Au Kenya, par exemple, le 

surplus courant a pass6 de 11,1% de I'ensemble des revenus en 1976-1977 &-18,4% en 1982-1983; 

pendant la m~me p6riode, la proportion des salaires dans le budget rdcurreri du ministbre de 

'Agriculture est mont6e do 48A 59%.24 La reduction de volume progressive des ressources allou6es 

aux coOts r6currents s'explique non seulement par 'aust6rt flnancibre mais aussi par la manibre 

Dans ls minist6res centrauxdont les bureaucratles publiques adaptent les processus budg6taires. 

tels que les Finances et la Planification, les coOts r6currents sont une cible de rdduction facile dans 

des conditions d'aust6rtt6 budgdtaire pulsque personne ne d6fend ce groupe de d6penses au sein du 

systbme ou AI'ext6deur. Dans les ministbres de secteur, les pressions politiques et motivations 

nouveaux projets et le recrutement d'effectlfsbureaucratiques tendent &favoriser la crdatlon de 

toujours plus nombreux. Cette combinaison repr6sente une voio do moindre r6sistance permettant 

de proc6der un contr~le macro-6conomlque de 'ensemble des d6penses sans susciter de conflits 

dans les organisations en jeu. 

Los diff6rences entre les m6thodes adoptdes par de nombreux pays pour la pr6paration des 

budgets rdcurrents et celle des budgets d'investlssement - diff6rences Ii6es Ades imp6ratifs 

Dans plusieurs pays, leorganisatlonnels - pourralent 6galement avoir contrlbu6 A ce problme. 


budget r6current est dressd par le mlnistbre des Finances alors que celui des Investissements est
 

prdpar6 par le mlnistbre de la Planificaticn ou son 6quivalent. IIn'est donc pas possible d'identifier
 

les fonds ndcessaires aux cots r6currents des projets d'investissement en cours et achev6s ni de
 

d6terminer explicitement la rdpartition optimale des ressources supp6mentaires entre ddpenses
 

r6currentes et nouveaux Investissements.25 A cat 6gard, rusage sulvi au Botswana, ob le syst~me 

budg6taire accorde une attentlorf explicite aux coOts r6currents, repr6sente peut-8tre un pas dans la 

bonne vole. 

En pr6sence d'une sous-utilisation extrOme de la capacit6 publique, I'attribution de fonds 

pourrait ranimer los capacitds inutilisdes etsupp6mentaires au poste des d6penses r~currentes 

engendrer des avantages soclaux bien supdrieurs &catte augmentation des d6penses. C'est cet 

aspect qu'il faudra exploiter pour les revenus gouvernementaux non engagds. Toutefois, 

r'tablissement d'un taux 6lev6 de profit n'est pas sufflsant pour changer les sch6mas de r6partition 
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des ressources. I faudrait pour cola proc&der Ades changements spdcifiques de politique et de 
processus en vue d'6valuer I'ampleur de la sous-utilisation dans chacun des secteurs pris 
individueiiement, de ddflnir le melange approprl6 de stimulants et d'assurer que les schdmas de 
r6partition sont vritablement modifids. 

Le Ghana essele A rheure actuelle d'6tablir des normes d'allocation do fonds aux d6penses 
rdcurrentes des ministbres de I'Agrculture, de la Sant6 et de I'Education. Au Kenya, le Programme 

de rationallsation du budget accorde une pdoritd 6lev6e A I'augmentation des ressources destin6es 
aux ddpenses r6currentes et cherche Aparvenir Ace r6sultat au moyen d'un syst6me de mesures de 
stimulation et de freinage multiples int6grdes au processus budgdtalre. 26 Les stimulants 

comprennent les mesures suivantes: libert6 aux ministbres de secteur de red6flnir la r6partition des 
plafonds entre les budgets r6currents et do d6veloppement ainsi que de lever des taxes 
supplmantaires sur les prestations do services en vue d'augmenter leurs d6penses r6currentes 
non-salariales. Les mesures de freinage consistent Ad6flnir des plafonds s6par6s pour les salaires 
faisant partle des ddpenses r6currentes de manibre lIib6rer la fraction ddpassant ces plafonds pour 

les d6penses d'exploitation. 

Dans lo cadre des efforts de stabilisation et de restructuration, le problbme des coOts r6currents 
a acquis une dimension spdclale, Asavoir la corr6lation entre 'utIllisatlon accrue de la capacit6 dans 
certains secteurs d'une part, et les gains de productivit6 et les m6canismes de croissance 
economique de I'autre. Cette remarque s'applique notamment &I'infrastructure 6conomique", 
rdseaux routlers, systbmes d'rrigation, expansion et recherche agricoles et entreprises de fabrication 
et de traitement du secteur public par exemple. Pour concevoir une politique optimale de r6partftlon 
des ressources, ilest donc ,galement n6cessaire d'6tablir, pour les diverses possibilitds d'utilisatlon 
des d6pens-s ;'exploitation ncn salariales disponibles, un ordre de priorit6 fond6 sur ces 
correlations. Dans I'avenir pr6visible n6anmoins, ilpourrait Otre impossible d'am6liorer l'utilisation de 
la capacit6 dans tous les secteurs A la fols. Une fois le problme des coOts r6currents mis au 
programme des r6formes, on pourrait aussl envisager de rdserver aux d6penses d'exploitatlon non 

salarlales les ressources provenant de revenus accrus et de taxes sur les prestations. 

Portefeuille desoroiets d'investissement et des Droarammes de dkveloDpement 

Enfin, dans de nombreuses nations d'ASS, le portefeuille des projets de d6veloppement en 
cours et des nouveaux programmes envisag6s annde sur ann6e est trop ambitleux compte tenu des 
contraintes fiscales, des ressources administratives et des probimes d'exploitation et de 
maintenance. Bien que le prdfinancement des projets au moyens de subventions et de pr~ts de 
faveur puisse att6nuer dans une certaine mesure I'effet des contraintes fiscales, la qualit6 des 
Investissements ainsi financ6s de I'ext6rietir a 6t6 souvent mise en question. A quelques exceptions 
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Un prs, les investissements en ASS ont gdn6ralement donn6 des r6sultats de3 plus mddlocres.2 7 

grand nombre de projets flnanc6s de I'ext6dour so sont en effet r6vdi6s extr~mement cooteux en 

termes de financernent, de conception et d'utilisation de capital et, dans la plupart des cas, les gains 

de productivit6 escompt6s &la fin du projet no so sont pas matrialls~s. Bien quo la m6diocrit6 des 

revenus produits par ces investissements et destin6s au remboursemrent des emprunts contract6s 

puisse s'expliquer on partle par un environnement macro-6conomique ddfavorable, elle est 

essentleilement imputable au fait qu'un grand nombre de ces investissements n'ont pas tenu compte 

des pdorit6s au sein de I'6conomie ou d'un secteur partlcuiler.28 

'6talement doLos contraintes fiscales et [a n6cesst6 do limiter les d6penses ont aussi entraTn 

ces Investissements sur do longues p6dodes, d'o6 retards d'ex6cutlon, escalade des coots et remise & 

plus tard des avantages 6conomiques escompt6s. Dans de nombreux budgets d'ASS, les 

ressources disponibles pour les d6penses do d6veloppement ont t6 6taldes sur un trop grand 

nombre de projets &financement insuffisant, cette Insuffisance ne faisant qu'augmenter chaque 

annde au fur et Amesure que de nouveaux projets 6talent introdults dans le budget. Cette remarque 

vaut particullrement pour les projets financ6s par des ressources gouvernementales, qui ont 

tendance As'insinuer dans les budgets o6i les fonds qui leur sont r6serv6s n'ont aucune commune 

mesure avec leurs coOts. 

En fait, dans plusleurs syst6mes budg6taires d'ASS, IIest difficile d'obtenir des Informations sur 

le total des coOts du portefeuille de projets. On no pout disposer que d'un apergu des sommes 

r6servdes &un projet pour I'ann6e, accompagn6, dans certains cas, des d6penses do l'exercice 

pr6cddent. IIen est r6sult6 trois budgets s6par6s pour ces projets: allocations dans les registres de 

previsions, budget d'engagements faisant 6tat des obligations de d6penses r6ellement contract6es 

par les minist~res en cause, et budget da tr6sorede fond6 sur le d6blocage reel des fonds allant aux 

entrepreneurs pour les travaux ex6cutds. Cette situation entraine souvent I'abandon du chantler par 

les entrepreneurs, I'accumulatlon de facturos en souffrance et le financement des projets par le 

secteur priv6. De nombreux projets restent aussi inachev6s et n6cessitent une r6fectlon des travaux. 

sur les ressourcesUn portefeuille important de projets en cours pbse aussi lourdement 

administratives des minist6res charg6s de leur ex6cution, d'oO mise en oeuvre inefficace et retards. 

Cot 6tat de choses nest pas dO A I'insuffisance des ressources administratives, mais au fait que pour 

des raison de motivations bureaucratlques et de pressions politiques dans le systbme, ces 

ressources s'int6ressent principalement &la conception de nouveaux projets et b lour incorporation 

budget; elles ne passent que tr~s peu de temps Asuperviser et , coordonner 'ex6cution desau 

projets en cours. 

IIest toutefois extr~mement difficile do ralentir le processus do cr6ation de nouveaux projets et 

de so concentrer sur I'exdcutlon de ceux qui ont d6j& commenc6 ainsi que sur la reprise trbs 

ndcessaire des projets inachev6s. Los gouvomements d'ASS devront mener une action concert6e 
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de rnanibre &faire preuve d'une discipline dgoureuse en ce qui conceme la cr~ation de nouveaux 

projets et &s'assurer quo ceux-c ne seront sdrleusement envisagds qu'apr~s 6tude approfondle des 

avantages possibles et selon un ordre de priorit6 d'investissement blen ddflni. IIfaudra proc6der 

6galement b une meilleure coordination do I'alde reque et r6sister aux prossions des bienfaiteurs qui 

cherchent IIntroduire de nouveaux projets n'apportant quo des avantages 6conomiques douteux. 

Dans la conjoncture fiscale actuelle de maintes nations d'ASS, la rationalisatlon du portefeuille des 

projets existants et I'achbvement des projets en cours doit toutefois avoir la pdorit6 sur les activitds 

de conception, do ndgociation et do d6marrage de nouveaux projets. 

IV. Procesaus budg6taire: nmcessit6 d'uno r6oientation 

Amd-lorations du Drocessus buda6talre 

Dans certaines nations d'ASS, de nombreuses ann~es de budgets de crise semblent avoir 

compromis la cr6dibilit6 du processus budg~taire, d'ob dlfflcult6 accrue do parvenir Aune meilleure 
r6partition de ressources aujourd'hui rduites. Dans certains pays, le budget ne semble plus tre 

consid~r6 comme le moyen principal de pr6voir 'ensemble des d6penses et de les r~partir entre les 

divers secteurs. Los baisses de revenus et les problbmes de Iiquidt6 associls Aun nombre toujours 

croissant d'engagements et de paiements en suspens ont abouti Aun systbme budg6taire fond6 sur 

la tr6sorerie ob le d~blocage des fonds est sans aucun rapport avec les somines budg6tis6es pour 

I'ann~e. Par conscquent, le grand nombre d'agences s'occupant de budg~tiser et de d6penser les 
ressources publiques ne voient plus dans le cadre budg~taire un moyen d'action unique, mais ont 

mis au point leurs propres strat6gies pour obtenir ce qu'elles d6sirent. 

Des provisions compl6mentaires, destinies th~odquement A r6pondre avec plus de souplesse 

aux Impr~vus, sont maintenant AI'ordre du jour dans de nombreux pays. Ces compl6ments s'6l6vent 
souvent &10 A 15% du budget initial avec des autorisatlons de d6penses d'un ordre de grandeur 

assez important m~me pour des postes gdn6ralernent prdvisibles, tels quo les salaires, et pour les 
nouvelles actlvitds.29 Alors qu'il est possible do justifier facilement ces suppldments par la n~cessit 

de s'adapter Ades changements do poiltlque salariale imposds par les gouvernements en cours 

d'annde, aucune pression no s'exerce au sein du systbme pour diffdrer jusqu'au budget suivant 

I:annonce et la mise en oeuvre de ces changements aux Implications financibrus appr6ciables. 

Ces problmes semblent plus graves dans les pays mettant en oeuvre des programmes de 
r6formes fiscales oJ ils semblent avoir pour origine 'adaptation bureaucratique de ces programmes 

par le ministbre des Finances de manibre Aso conformer solon un usage rituel aux objectifs annuels 

ou semestriels relatifs A I'ensemble des d6penses et des emprunts Int6rieurs. Au Ghana, par 
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exemple, les ministbres de secteur ne disposaient d'aucunA base de comptabilisation des ddpens~s 

encourues pour des projets puisque le budget de d6veloppement n'6tait ni imprim6 ni largement 

diffus6. En m6me temps, le versement de fonds liquides aux entrepreneurs 6tait centralisd au plus 

haut point en vue de respec.er les limites de tr6sorerle. 30 Bien que cette situation se soit 

grandement am61lor6e et que le processus budg6talre soft en cours de r6novation, elle il!ustre bien 

I'impact d'une m6thode des objectifs ax6e sur I'ensemble des d6penses mats ne terant pas compte 

des problbmes de structure du budget ou des modifications n6cessatres des pdorlt6s d'allocation. 

On constate en fait de grandes variations entre los pays en ce qui concerne les usages, les 

Institutions et la capacit6. La description ci-dessus est donc une vue d'ensemble qui ne refite pas 

tous les problbmes de m6thode. Los efforts d'am4loration des processus devraient cependant 

reconnaitre deux aspects institutionnals fondamentaux dans la rdforme budg6talre. D'un c6t6, les 

re3ponsables du ministbre des Finances adoptent facilement des objectifs macro-dconomiques pour 

los ddpenses, parlent le mrne langage que le FMI et la Banque mondlale, d6clarent souvent qu'lls 

tlendront bon queries que soient les cons6quences", et laissent le fardeau des r6ducttons et prioritds 

secteur. De I'autre c6td, ceux-ci sont typiquement desleurs homologues des minlst~res de 

•bureaucrates port~s Amaximiser le budget' qui cherchent Invariablement des stratdgies visant & 

surmonter ce qu'lls pergolvent comme des contraintes Acourt terme qui no devraient en aucun cas 

s'appliquer Aleur ministbre. 

La r6forme fiscale exige qu'une solution satisfalsante soft trouvde Ace problme ou tout au 

mons que les Int6rdts contradictoires de ces deux groupes qui perqoivent diffdremment leurs 

fonctions soient concili6s. Ceci n6cessltera en premier lieu un remaniement consid6rable des 

processus budg6taires, qui doivent devenir plus prdvisibles, plus transparents et le moyen exclusif de 

contr61er les ddpenses publiques. Ce remaniement est ncessalre au r6tablissement des objectifs 

IIfaudra en outretraditionnels de responsabilt6 fiscale, de limitation des ddpenses et de rendement 

rdodenter le processus de manire &Iadapter &des conditions fiscales plus austbres et Aamdliorer 

les m6canismes d'allocatioin. C'est seulement par une tefle r6orientation que t'on pourra mettre en 

place un processus budgdtaire fond6 sur des critbres bien d~flnis, attdnuer les pressions poussant & 

des d6penses accrues, renforcer la discipline et augmenter la productivit6 et le rendement des 

d~penses publiques. Les directions partlcullres do ce remanlement et de cette reorientation devront 

8tre d6flnies par chaque pays; les sections qui suivent esquiset cependant les grands axes de ces 

changements. 

D1efnitlon d'un cadre macro-6conomiaue Dour I'6laboration des budoets 

La rdforme fiscale entreprise dans un contexte de restrictions sdvbres sur les ressources, 

associ6es &la ndcessit d'am6liorer la producttvit et le rendement des d6penses publlques exige un 
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processus trbs diff6rent des syst6mes budgdtaires prdc6dents, d6pourvus de toutes contraintes, 

proc6dant du particuller au g6ndrai et o6 les totaux 6taient ddcid6s Ala fin, souvent par r6duction des 

marges. En bref, trois changements majeurs s'imposent: (i)6tablir au sein du processus budg6taire 

un lien solid entre les conditions macro-6conomiques et les ddpenses publiques, (ii)6tablir une entit6 

institutionnele charg6e de d6composer les objectifs fiscaux gdndraux en buts et critbres prdcis et 

d'examiner projets et programmes & la lumibre de ces normes, et (Ili) s'assurer de I'acceptation de 

ces objectifs et critbres par 'ensemble du systbme. 

La ddflnitlon d'un cadre macro-6conomique pour la pr6paration du budget est un 6l6ment 

Important de la r6forme du processus car elle permet d'6tablir des normes fiscales ad6quates avant 

que les minist~res de secteur ne proc~dent la compilation du budget. Sous rdserve 6videmment 

des variations propres aux divers pays, ces normes pourraient 6tre mises au point au sn d'une 

structure de durde moyenne (deux ou trois ans) fondds sur I'analyse des agr6gats 6conomiques 

sous-jacents tels que taux de croissance pr6vislonnel de '6conomie, estimations du taux d'lnflation, 

projections de la balance des palements, taux de croissance des divers secteurs, estimations des 

recettes fiscales et diverses, et aide escompt6e. On pourrait d6velopper des agr6gats semblables 

pour les d6penses r"Iees associ6es au remboursement de la dette et au paiement des intdrdts, les 

salaires et les autres ddpenses engag6es. Selon la conjoncture flscaJe g~ndrale et l'orientation 

politique de I'Etat, on pourrait 6tablir des niveaux ad6quats pour le ddflcit budg6taire, niveaux qui 

permettraient A leur tour d'imposer des limites sur l'ensemble des ddpenses et des emprunts 

Int6rieurs et &I'tranger. 

La ddterminatlon de plafonds pour I'ensemble des ddpenses constitue une activit6 

pr6budg6taire importante; on se heurtera sans aucun doute &des problmes de disponibilit6 des 

informations et des compdtences techniques ndcessaires & I'analyse des agrdgats 

macro-6conomiques et A la d6finition des normes de d6penses publiques. En ddpit de ces 

probl~mes, il est Indispensable de mettre le processus en marche de manibre Ace que 'exp6rience 

gagnde permette d'am6liorer progressivement 'exercice. On pourra aussi ddfinir avec plus de d6tail 

les niveaux de d6penses proposes (comme c'est aujourd'hui le cas au Kenya) de manibre A tenir 

compte des lIgnes politiques et des 6tapes d'am6liorations n6cessaires du processus d'allocation. 

On pourrait, par exemple, d6finir des plafonds pour les ddpenses r6currente3 des ministbres en 

m8me temps que pour les salaires et pour les projets ez programmes financds par les ressources 

publiques ou par des subventions et pr~ts 6trangers.3 1 

Les normes fiscales g6n6rales ne se r6v6leront cependant utiles que si elles sont 6tablies aprbs 

de nombreuses d~libdrations et consultations, avec les minist~res de secteur notamment. A moins 

de se ddrouler dans un climat ouvert et consultatif, la d6flnitlon des normes risque en effet de se 

rdduire Aun oxercice technique proc6dant du g6n6ral au particuller et dont la I6gitimit6 sera souvent 

mise en question. L'expdrtence montre gdn6ralement que la nature mdme de ce processus de 
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rationnement centralisd qui s'lntdres.e aux totaux et non aux programmes m~ne A une adaptation 

facile par les cadres du ministbre des Finances qui tendent Ase concentrer sur les diffdrents niveaux 
de d6ficlt et de d6penses mals non sur les activit6s A supprimer ou Ar46valuer. Aussi, est-il 

n cessaire que ce travail pr6budgtaire, qul n'est que la premiere d'une s~dre d'autres activit6s, soft 

un processus ouvert et appelant la participation de tous. 

Pertinence des Dlafonds et directives 

La d6sagr6gatlon des norms fiscales macro-6conomiques en allocations particulibres &chaque 

secteur et la mise au point de directives d'valuation des projets, programmes et autres postes de 
d6penses A la lum!bre de ces normes reprdsente un aspect capital du processus budgdtaire: au 
moment ob les minist~res de secteur pr6pareront leurs demandes de fonds, les plafonds et directives 

ceront ainsi d6j& en place et les montants pouvant Otre demand6s seront d6j& Ilmits. 

II est probable que les 6conomistes et planilcateurs cc,sid6reront cs allocations aux divers 

secteurs en fonction de critbres des plus abstrai :s; en pratique, toutefois, une grande partle de 
I'exercice d'alocation ost d6jb concr6tis6 du falt des actvt6s existantes et du portefeullie de projets 

de chacun des secteurs. A ce stade, 1i convient surtout de reconnaltre que les revenus 

suppl6mentalres que l'on p6urrait pr6voir ont parfois un rapport rendement/coOt tr~s 6lev6 et 

devralent 6tre affect6s en toute prudence Ades secteurs et actlvlt6s de haute priorit6 ayant des 
rapports solides avec les m6canismes de crolssance. Toujours b ce stade, on pourra 6galement 

examiner les problbmes g6n6raux de structure budg6talre et proc6der aux ajustements voulus pour 
rellcher les contraintes. IIconviendrait d'6tabllr les axes gdndraux des changements d'allocation et 

d'amdilorer par I&,au fur et Amesure, [a qualit6 de I&r6partftion des ressources. 

Les plafonds financiers au nveau des minist~res devralent 6galement 8tre compl6t6s par des 

directives sp6ciflques de classement des activit6s, programmes et projets de chaque secteur selon 

un ordre de pdort6, ces directives devant ensuite servir de base Ala rddactlon des demandes de 
fonds. Ctons pour exemple le Programme de rationalisation du budget du Kenya32 qui a foumi trois 

jeux de directives distincts destinds &permettre aux ministbres de classer leurs demandes de 
financement selon un ordre de priorit6 dans les Ilmites des plafonds Impos6s aux d6penses. Le 
premier jeu consisto en critbres financiers g6n6raux, tels que n6cessit6 d'achever les projets en 

cours, de r6duire le nombre de projets de manibre que ceux qui sont prdvus au budget puissent 6tre 
intdgralement financds et ralils6s dans les d6lais prdvus, et besoin d'utillser au mieux ia capacit6 

existante. Le second, qui s'applique 6galement Atous les secteurs, d6finit des critbres 6conomiques 

d'ordre gdn6ral tels que n6cessit6 d'augmenter la production 6conomique at la prcductivit6, de crder 
des emplois, d'aider les petits fermiers et 6leveurs afin d'augmenter leur productivit6 et d'encourager 
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les exportations. Les crit6res du troisi~me jeu sont enfln sp~ciflques aux secteurs et devront 6tre 

d6flnis au sein de chaque ministbre.
 
L'61aboration de directives de classement des ddpenses est aussi un 
processus itdratif 

continuellement r6visable &la luml6re des donn6es de l'exprience. De nombreux pays pourraient 
toutefois se trouver confront6s au problbme de la capacit6 des ministbres de secteur &6tablir des 
crit~res de classement des d6penses. Bien ,que le minist~re de la Planificatlon (ouson 6quivalent) 
puisse apporter son aide dans ce domane, les planificateurs sont souvent form6s et passent le plus 
clair de leur temps Aconcevoir et A 6valuer de nouveaux projets plut6t qu'A 6tudler le portefeuille 
existant et Ad6finir des crftbres de rationnement des fonds. L'accent Amettre sur !e ratlonnement 
Implique que les avantages courants tir6s d'un portefeuille de projets d6termin6 dans un secteur 
donn6 doivent Otre soigneusement 6valu~s. D'ob n6cessit6 d'une r6orlentation majeure de la 
m6thode de planificatlon, visant notamment A mettre en lumi&re les actlvit6s les moins importantes 
afin de d6bloquer des fonds pour les priarit6s plus pressantes. 

Planification des d62enses surDlusieurs annes 
La nature du travail analytique en jeu et la masse des 6tudes de r6sultats ndcessaires ne 

permettent pas de proc6der aux actlvit6s pr6budg6taires d6crites ci-dessus pendant la pr6paration 
du budget annuel. IIvaut mleux les entreprendre dans le cadre d'une planificatlon sur plusleurs 
ann6es visant Apr6parer des plans de ddpenss perp6tuels menant au budget annuel. De nombreux 
pays d'ASS ont 6tabll des m6canismes et processus de gestion pr6visionnelle et d'6laboratlon d'un 
programme d'Investlssements publics. Citons par exemple les Budgets prdvisionnels de Tanzanie et 
du Kenya et le Programme d'investissements publics que I'on vient de mettre en oevre au Ghana. 
Ces programmes pourraient permettre de proctder Aun examen prdbudg6taire pouss6 menant Ala 
ddterminatlon des niveaux de d6penses des budgets annuels, et foumir le moyen de fai,"e accepter 
les normes et directives fiscales par I'ensemble du systbme. 

Darns le contexte de la r6orientation n6cessaire des processus budg6taires, toutefois, i 
conviendrait, dans ces exercices de planification sur plusieurs anndes de se concentrer davantage 
sur les aspects de gestlon et de contr6Je financier des d6penses publiques et non pas simplement sur 
la "planification" au sens traditlonnel du terme. Cette nouvelle optique n6cessitera de nombreux 

changements. 

En premier, I'exerclce devrait constituer le principal moyen d'examiner en dMtail l'ensemble des 
activit6s (y comprls celies qul sont financdes par des votes rdcurrents), projets et programmes, 
surtout du point de vue des b6ndfices courants escompt6s et des contraintes observ6es dans le 
secteur. Cet examen devrait permettre de mettre au point et de peauflner ensuite les directives et 
critbres de r6partition des ressources financibres du secteur. 
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Deuxlmement, en pr6sence d'un portefeuille de projets de ddveloppement trop surcharg6, 

I'exercice de planification sur plusleurs anndes devraft servir A examiner les projets en cours dans le 

secteur en vue d'6tablir des pdorft6s pour les allocations budg6taires. La surveillance des d6penses 

et des calendriers d'ex6cution devrait devenir une activit6 essentielle de cet exercice afin que les 

projets soient achevds dans les d6lais voulus et que les budgets annuels refldtent bien les besoins 

pr6vus.
 

I'exerclce devrait 6galement servir A 6tudler le degr6 de sous-utilisation de laTroisi~mement 

capacit du secteur et A 6valuer les besoins rdcurrents de financement pour [a capacit6 existante 

aussi bien que pour les projets de d~veloppement en cours. Comme nous I'avons ddj& vu, il 

conviendrait 6galement d'6tablir dans le secteur un ordre de pdorit6 explicite pour la repartition des 

ddpenses d'exploitation non salariales. 

secteur tellesQuatrimement IIpourrait y avoir d'autres questions de tolitique sp6cifiques au 

que les prioritds relatives - de 'enseignement primaire, secondaire et universitaire, ou des soins 

mdicaux et de la m decine prdventive, ou encore des politiques de l'emploi et de la formation 

professionnelle - et la n6cessit6 de lever des taxes sur les prestations dans un secteur d6termin6. La 

planification sur plusieurs ann6es devraft servir Amettre automatiquement ces questions A l'ordre du 

jour de manibre &ce que l'on commence Aleur chercher des solutions. 

l'exercice devrait constituer le seul moyen autoris6 de crder et de rdviser de nouveaux 

projets, et de faire accepter le principe de leur financement. Un tel contr6le reprdsente une acttvit6 

importante A laquelle i n'est pas possible de proc6der Iors de I'laboration du budget annuel. Pour 

r 

que le plan de d6penses s'dchelonnant sur plusieurs anndes devienne un maillon Important du 

processus budgdtaire, ilest essentiel que le document final sot aussi d6taill6 que le budget, et que le 

budget annuel soit strictement et entirement fond6 sur les allocations et projets d6finitIvement 

approuv6s pour I'annde dans le plan en question. IIest aussi indispensable qu'aucun nouveau projet, 

actvit6 ou effet financier de modifications politiques ne soient pris en compte Iors de I'6tablissement 

des previsions annuelles. C'est seulement grace &des liens syst6matiques de ce type que le plan 

perpdtuel pourra devenir un outll prdbudgdtaire aussi utile qu'6tendu. 

Dans ces perspectives, la planification sur plusleurs ann~es se distingue de la planification 

traditionnelle ou de la prdparation de programmes d'lnvestissements publics. Au lieu de se 

concentrer sur de nouveaux projets d'investissement, on s'attache Ic A passer en revue les lignes 

d'action et les programmes de chaque secteur, et Ad6velopper, puis Apeauflner chaque annde, les 

critbres d'allocation des ressources financibres du secteur. A la longue, cet exercice, s'il est mend 

avec son, pourrait crder un consensus impressionnant parmi ceux qui participent aux processus 

budgdtaires et engendrer des pressions intemes poussant Ades r6formes. Cette mdthode pourrait 

6tre plus fructueuse et durable que 'emploi des processus budgdtaires pour suivre des concepts de 

bonne gestion budg6taire et fiscale impos6s superficiellement de I'ext6rleur. 
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Probibme faisant I'obiet de la discussion: 

. Les r6sultats du -commerce extdrieur africain se sont d6t6rior6s au cours des dix demires 
ann6es. La part du commerce ext6rieur africain dans I'ensomble des 6changes internationaux a 
diminu6 fortement. M~me AI'int6deur du continent, les 6changes entre pays africains sont 6galement 
en diminution par rapport au total du commerce ext6deur africain. La communication prdsent6e par 
Monsieur A. Mullel fournit des donn6es 6clairant ce problme, lourd de consequences pour la 
balance des palements et pour [a gestion de la dette, ainsi que pour I'accroissement des revenus, 
pour la situation de I'emploi et pour la distribution 6quitable des ressources. 

Rformes 6conomiaues: 

Nous avons examin6 trois grandes catdgories de r6formes 6conomiques susceptibles de 
rem6dier au problbme: 

(a) 	 Ilbdralisation du commerce ext6rieur, visant A supprimer les barri6res imposdes au 
commerce, tant mondial qu'intra-afrlcain. 

(b) 	 promotion des exportations non traditionnelles en vue de cr6er de nouveaux 6changes, 
6tant donn6 que I'avenir se prdsente mal pour la demande europ6enne de produits 
traditionnels alricains AI'exportation. 

(c) 	 recours Ala politique de change et &d'autres Instruments d'effet 6quivalent (politique de 

taux d'int6rdt par exemple) au cas ob les taux de change ne peuvent Otre modifies. 

Questions soumises Ala discussion: 

1. 	 Qu'est-ce qui a 6t6 r~alis6 en Afrique jusqu'A prdsent dans le domaine des r6formes 
6conomiques (a) - (c) ci-dessus? 

2. 	 Dans quelle mesure les r6formes ont-elles rdussi, jusqu'A pr6sent, A remdier au problme 
commercial? 

3. 	 A I'issue de cet atelier, quelles sont les questions qui semblent rester A r6soudre, et 
ndcessiteront de futurs travaux de recherche, des discussions etc.? 

I. Raiisations africaines dans le domaine des r6formes 6conomiaues destin6es Aam6iiorer ies 
r6sultats du commerce extrieu 

Les Africains ont reconnu ouvertement le probime de la d6tdrioration des rdsultats 
commerciaux, et se sont engagds sdieusement sur la vole des r6formes de politique commerciale. 
Tdmoins les nombreux accords conclus au cours des ann6es soixante-dix et quatre-vingt pour 
crnstituer des zones subrdgionales d'6change et de palement, qui sont 6numdr6s par M. Mullei; 

*,;noins 6galement les expdriences tentdes, depuis le ddbut des ann6es quatre-vingt, avec divers 
regimes de taux de change remplaqant les taux de change fixes. En outre, les discussions se 
poursuivent activement en Afrique sur les mesures A prendre dans le proche avenir: le statu quo 
nest plus consid6r6 comme une solution possible. 

II. Sucgc~s des rMormes 6conomiaues entreortses lusou'A ordsent 

Le succbs des rdformes 6conomiques entreprises jusqu'A pr6sent a t lilmit6 par un certain 
nombre de problbmes: 
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L'Afrique entreprend des r6formes au moment mime oO elle affronte un grave problbme 
d'endettement; le service de la dette absorbe donc le peu de ressources dont on dispose, alors que 

ces ressources seralent n6cessaires pour des investissements qui modifleralent la structure des 

exportatlons. 

Les structures de production hkrit~es de la p6riode coloniale tendent &fonctionner dans le sens 

de la concurrence entre pays afrIcains, et sont difficilement compl6mentaires. De plus les 

Infrastructures de transport ont besoin d'Otre r6orlentdes pour promouvoir des flux commerclaux 
Intra-africains. 

Certalnes r6formes, blen que pr~sentant des avantages A long terme, ont de graves 

Inconv~nients &court terme; par exemple, la d6valuatlon am6liorera Ala longue la comp~tItivit6 des 
Mals dans le court terme la production pourexportations, et accroltra les gains de devises. 

'exoortation n'aura pas d'6iasticit6-prix, jusqu'& ce que les nouveaux Investissements et les 
Entre temps, la d~valuation faitmodifications d'infrastructure commencent &produlre des r6sultats. 

imm6diatement monter les prix intdrleurs, en monnaie locale, des produits import6s dont beaucoup 
sont Indispensables et ne peuvent Otre 61lmin~s. 

Certaines mesures exigent du temps et des changements progressifs avant de pouvoir Otre 
Certains pays africains ont dO exp6rimenter en ayantaccueilles favorablement par la soci6t4. 

recours Ades taux de change multiples qui devalent permettre de passer graduellement de taux de 

change fixes peu 6iev6s &des taux d6valu6s plus 6Mev6s. Les taux multiples sont des mesures 
transitoires, mais iifaut du temps pour les faire comprendre, tant par la population locale que par la 

communaut6 intemationale. D'-autre part, la promotion du commerce ext6rieur exige des taux de 
change stables et pr6visibles, et cependant on est obllg6 d'appliquer au d6part u fortes 
d6valuations, suivies d'autres d6valuations souvent fr~quentes, pour corrigar les effets des taux 
surdvalu~s de la p6dode ant6deure. 

En outrm, la lib6ralisation du commerce ext6rieur affecte diffdrentes couches 6conomiques de la 
population, qu'ii importe de persuader de I'int&dt des nouvelles mesures, et le cas 6chdant il faut 
prdvoir des mesures compensatoires pour les groupes les plus pauvres. 

Leas fortes variations de structure du commerce ext6deur affectent aussi les recettes budg6taires, 
par exemple en raison des changements dans les droits d'exportation et d'!mportation. Cependant la 
rigueur budg6taire est indispensable &la stabillsation des taux de change, et ils'agit donc d'un 
6quilibre tr6s dlicat. 

III. Questions restant Ardsoudre 

(a) 	 En tant que technocrates, nous devrons nous efforcer de ddfinir des instruments 
6conomiques nouveaux &recommander aux pouvoirs publics, pour leur procurer une plus 
grande souplesso dans la mise en oeuvre de rdformes difficiles. Mais des 6tudes et 
discussions seront n~cessaires pour parvenir &des Instruments nouveaux qui §& 
renforcent mutuellement en vue d'atteindre les objectifs ddclards, et pour trouver la 
meilleure fagon de mettre fin aux mesures de transition. 

(b) 	 Avec une liberalisation totale du commerce extdrieur, il sera impossible Aune petite 
6conomie africaine de modifier sa structure de production pour promouvoir de nouveaux 
6changes. Mais d'autre part le protection et les barrires multiples sont des 61tments 
improductifs et coOteux. Des 6tudes seront donc n6cessaires pour trouver des "mesures 
de protection sdlective" permettant une promotion efficace des objectifs commerciaux, 
tout en donnant la possibilit6 d'effectuer les changements indispensables dans la structure 
de production. 
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(c) 	 Au cours de nos discussions, nous avons observ6 que les pays recevant un volume 
respectable do ressources de '6tranger obtenalent de mellleurs rdsultats pour [a mise en 
oeuvre de r6formes de poiltique commerciale. Des 6tudes devront 6tre faites pour trouver 
des moyens nouveaux d'attirer vers I'Afdque des flux do capitaux 6trangers. IIne s'agit 
pas do solliciter une aide, ce qui ne ferait qu'alourdir le poids de la dette. Par contre on 
pourra examiner les possibilft6s d'assistance concessonnelle, ainsi que d'autres mesures 
originales susceptibles d'attirer des capitaux, par exemple mesures portant sur les I=u 
d'lntdrdt. 

(d) 	 Dans le pass6, l'interventlon des pouvoirs publics dans le commerce ext6rieur avait un r61e 
restrictif. II nous faut Apr6sent trouver une d6flnition constructive du r61e du 
gouvemement pour la promotion du commerce extdrieur. Comment nos gouvernants 
pourront-ils aider &Installer de nouvelles infrastructures, par exemple commissions de 
promotion des exportations, accords de clearing etc.? Les pouvoirs publics 
reconnaissent que le commerce ext6reur pose des probImes Orieux, et sont d~siraux 
d'agir. Mais, en plein mouvement de privatisation, ils n'ont aucune Id6e de ce qu'iUs 
peuvent faire. Solon nous, Ils ont un r61e constructif A jouer, et nous suggdrons Ic des 
6tudes comparatives examinant comment lci Etats asiatiques ont fait la promotion de 
nouvelles activitds commerciales, et quels enseignements pourralent en tlrer, le cas 
dch6ant, les Etats africains. 

(e) 	 IIimportera 6galement do valoriser les comp6tences humaines -- pour la formulation, 
I'analyse et la mise en oeuvre des rdformes en Afrique - au seln des divers ministbres qui 
devront administrer lse rdformes, et aussi dans le secteur priv6. Ce problbme de la 
valorisation des ressources humaines est A6tudier. 
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Prenibre loum~e 

M. Josserand, chef de groupe, ouvre la s6ance en rappelant Ases coll gues que les s ances de 
travail seront peu nombreuses (cinq), et que I'une de ces s~ances devra 8tre r6serv6e presque 
entlrement &la pr6paration du rapport final Apr6senter jeudi en s6ance pl6nibre. 

Chacun des membres du groupe se pr~sente aux autres, et indique quel int6rdt ilou elle prend 
personnellement & l'objet de la discussion. 

Le chef de groupe explique comment ilcomprend son propre r6le durant les d6lib6ratlons, et en 
dlscute avec les autres membres du groupe. 

On discute de la possibilit6 de scinder le groupe, pour l'une des s6ances seulement, en 
sous-groupes correspondant Ala langue parlde. IIest cependant d6cid6, &Iunanimit6, que tous les 
participants resteront ensemble, certains d'entre eux se chargeant eux-m8mes de l'intorpr6tation. 

Le chef de groupe indique que I'objectif principal du groupe de travail est d'encourager un 
6change d'exp6dences concemant I'Mlaboration et la mise en oeuvre de r~formes 6conomiques dans 
les pays auxqueis appartlennent les participants. 

Pour aider Aamorcer la discussion, M. Roth fait un bref expos6 portant sur plusieurs, 6l6ments 
de r6forme 6conomique qui figurent g6n6ralement en tate des programmes de r6forme du secteur 
agricole. 

Le groupe juge que, dans l'ensemble, ces 66ments se pr6tent bien A une discussion sur les 
experiences r6alis6es en matibre de r6formes de politique agricole. L'un des participants fait 
cependant remarquer qu'll Importera d'avoir pr6sents A l'esprit les objectifs et les syst~mes 
d'exploitaton qui caract6risent la production vivdrra. Les membres du groupe sont tous d'accord 
sur I'importance du concept de s6curft alimentaire, objectif aussi valable au niveau des m6nages 
qu'au niveau de la politique nationale. 

Le premier cas pr~sent4 pour la discussion de rlaboration et de la mise en oeuvre de r6formes 
porte sur la r6forme agraire du Lesotho, tent6e pour la premibre fois en 1979. Le besoin se fait sentir 
d'une r6forme du systbme agraire actuel, en raison du probl6me des pdturages communaux, et aussi 
du fait que, maigr6 les pressions exerc~es par les cultivateurs, I'agriculture n'explofte qu'une partie 
des terres arables. 

Les probl~mes relatifs AI'61aboration de la r~forme 6taient essentielement de deux sortes: 

1. 	 Le programme a t4 4labor6 trop tard, et sans prendre en compte I'exp~rience et les 
aspirations de la population; 

2. 	 La formulation du programme ne tenait pas compte des contraintes Ilmitant les capacits 
administratives pour la r6alisation de la reforme et pour le contr6le de son application. 

M. Mokgwathi est 6lu rapporteur et d~ldgu6 du groupe; ii sera assist6 par Mme Christine 
Ntamagiro, qui sera charg6e en particulier d'enregistrer les apports des participants francophones A 
la discussion. 
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Trop souvent les r6formes 6conomiques ont 6tconques en fonction de preoccupations d'ordre 
purement financier, au d6triment des consid6rations d'ordre social. Cec a eu des cons quences 
diverses, notamment: 

Au stade du lancement des r6formes, la participation des membres do I'administration nationale 
est souvent iimit6e. On ne consulte gubre les Instituts do recherche ou les ep6ciallstes natlonaux, et 
trbs peu d'informations sont diffus es sur ls mesurs adopt6es dans le cadre de la r6forme, et sur 
les avantages devant en rdsuter pour les groupes de population concern6s. 

En mettant au point les r6formes, on a fait g6n6ralement une place beaucoup plus grande au 
diagnostic et aux prescriptions qu'. une planification d6taill6e, englobant tous les aspects 
Institutionnels et financiers (par exemple nouvelle organisation do la commercialisation, ot de la 
distribution des Intrants). Par suite, une forte contradiction demeure souvent entre les orientations de 
la r6forme ot la politique nationale do base (exemple: d'un c6t6 suppression des subventions sur les 
intrants agricoles, de 'autre accrolssement de l'utillsation des intmnts et am6lioration de la productivit6 
des cultures). 

Les exp~dences r(alis~es r6cemment permettent de conclure que, pour les pouvoirs publics, il 
importe d'6noncer clairement au d6part, vis-&-vis do leur population ot vis-&-vis des Institutions 
financibres Intemationales, quelle est leur position en ce qui concerne les grands objectifs soclaux 
(scurit6 alimentaire, 6quit6) et s'ls sont disposes Asupporter les coOts de ces orientations. 

Une autre cons6quence est quo l'on n'a pas toulours pr6vu clairement la charge financibre quo 
constituerat la mise en oeuvre des rfornes, y compris compensation des pertes dconomiques de 
certains groupes (exemple: la rforme de la commerciallsatlon cdr~allre au Mali). 

Les luttes et affrontements entre secteurs public et priv6 ont fait place , une notion plus 
productive de complementarit6. Cependant i1reste encore Amettre au point les d6tails de cot 
6qullibre, et Apr6voir en cons6quence la r~partitlon des ressources entre les deux secteurs. Par 
exemple, les avantages d6rivds d'un transfert d'activt6 dconomique du secteur public au secteur priv6 
pourront tre pr6cd6s d'une p~dode d'adaptation parfois longue et coateuse. 

Aspects positifs: 

Les administrations africaines ont nettement tendance A"s'approprier" la tAche de formulation 
des r~formes, &devenir des partenaires de premier plan dans cette entreprise. 

Dans plusieurs cas de mise en oeuvre do r~formes, I'administration natlonale a surmont6 
I'absence d'une planification pracise grace Ades mesures innovatrices et efficaces (restructuratlon 
constructive) qui ont obtenu le soutlen financier des bailleurs de fonds. 

On reconnalt maintenant la n6cessit6 de promouvoir la circulation des informations sur les 
objectifs des programmes de r~forme et sur les r~percussions pr6vues, tant au sein de 
I'administration quo parmi les groupes de population concem6s; des progrbs ont t6 accomplis dans 
ce sens. 

Les participants ont cit6 plusleurs cas o6 des r6formes do politique agricole ont entrain des 
augmentations de productioki (paddy au Mall, cacao au Ghana). On a toutefois fait observer quo 
I'accroissement de production nest pas en lul-mame une solution Along terme (11faut aussi trouver 
des d6bouch6s rentables). La mise on oeuvre de programmes de r6forme doit aller au-deli du court 
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terme et pr~voir les cons6quences d'une r6ussite des r6formes. Dans d'autres cas, les r6formes 
introduites n'ont pas eu I'effet escompt6 sur la production agricole. Ceci 6tait dO en partle au fait que 
ces r~formes restalent Impuissantes Acause du manque de ressources financires, humalnes et 
techniques appropI~es. 
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La discussion des questions budgdtaires assez animde, a suivi de pros le sch6ma de la 

communication du Dr. Ramakrishnan. La discussion et la communication peuvent atre r6sum6es 

comme suit: 

L'6quilibre financier d'un certain nombre de pays d'Afrlque subsaharenne est extrdmement 

fragile et plusleurs de ces nations s'efforcent AIheure actuelle de rationaliser les d6penses publiques, 

de r6duire les d6ficits budgdtaires et de r6tablir une certaine stabilit6 flnanci6re dans le cadre de 

programmes de rdformes 6conomiques globales visant & stabiliser et A restructurer leur 6conomie. 

L'expdrience a mo;'unA qu'en Afrique subsaharienne, des r6formos r6ussles dans le domaine des 

finances publiques ,,.ntune condition essentlelle du succbs des rdformes dans d'autres secteurs. II 

semble cependant que les responsablos des finances publiques n'aient pas pris, &I'appui des 

programmes de r6formes 6conomiques, des mesures suffisantes pour corriger les probi6mes 

fondamentaux de structure des budgets nationaux et repenser les priorit6s des d6penses publiques. 

Cet 6tat de choses pourrait s'expliquer par la "mdthode des objectifs" suivie dans plusieurs des 

pays en cause et qui consiste Aessayer d'atteindre des objectifs fbxs Acourt terme pour le total des 

d6penses, en empruntant sans chercher A risoudre les questions fondamentales de politiqus 

nationale et d'organisation qui affectent les d6penses pubilques. La communication du Dr. 

Ramakrishnan examin6 donc certaines des questions auxquelles iifaudra pr.ter attention si a'onveut 

rdtablir I'6quilibre financier tout en veillant Ace que les d6penses publiques favorisent les 

m6canismes de croissance avec une efficact6 accrue. 

La communication se divise en quatre sections. La premire est une introduction. La seconde 

passe rapidement en revue les expdriences mendes dans les pays ainsi que la documentation portant 

sur les r6formes budg6taires appliqu6es en Afrique subsahadenne, et met en lumi~re trois principaux 

aspects des finances publiques de ces pays qui suggbrent des possibilit6s de r6formes 

suppl6mentaires: base de revenus faible et instable, absence de contr6le des d6penses publiques et 

r6le important jou6 par la r6forme budg~taire comme condition prdalable du succbs des autres voies 

de r6forme. 

IIest indispensable de r6soudre trois des probf~mes les plus cruclaux et les plus fr6quemment 

observ6s en Afrique subsaharienne, si I'on veut rdtablir I'quilibre financier de faqon durable. IIs'agit: 

(i)de la politique de I'emploi de la fonction publique, qui semble mener Aune utilisation peu rentable 

des effectifs, personnel de niveau moyen et sup~deur notamment; (i) de la politique des d6penses 

qui aboutIt Aune sous-utllisatlon de la capacit6 6conomique et & '6mergence du probIbme des coOts 

r6currents; et (1i1)du problbme pos6 par un portefeuille trop ambitleux de projets de d6veloppement 

et d'investissements, qui, grevant lourdement les ressources et surchargeant I'adrministration, 

aboutissent Ades retards dans I'ex~cution des travaux et la production des avantages pr6vus. 
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Ces problbmes n'ont pas de solutions universelles, et chaque pays devra trouver le moyen de 

les r6soudre Asa manibre. La r~forme budg6taire exige qu'une solution satisfaisante sot trouv6e A 

ces probimes ou tout au moins que les intdrdts contradictoires des diffirents ministbres solent 

concillls. Ceci n6cessitera en premier lieu un remanlement considdrable des op6rations budgdtaires, 

qui doivent devenir plus pr6visibles, plus transparentes et le moyen exclusif de contr61er les d6penses 

publiques. Ce remaniement est ndcessaire au r6tablissement des objectifs traditionnels de 

responsabiiit6 financibre, de limitation des d6penses et de rendement. ii faudra en outre r(orienter le 

processus de manire AI'adapter b des conditions de plus grande austdrit6 et Aam6liorer les 

m6canismes d'aliocation des ressources. C'est seulement par une telle r6odentation que I'on pourra 

mettre en place un processus budg6taire fond6 sur des critbres bien d6finis, attdnuer les pressions 

poussant Ades ddpenses accrues, renforcer la discipline et augmenter la productivit6 et le 

rendement des d6penses publiques. Les directions particulbres de ce remaniement et de cette 

ser6orientation devront Otre ddfinies par chaque pays; les grands axes de ces changements 

prdsentent cependant comme suit: 

0 6tablissement d'une structure macro-6conomique pour les op6rations budg6taires; 

0 6tablissement de normes de d6penses et de directives Al'intention des minist~res qui 

entreprennent ces ddpenses; 

• 6laboration d'un plan de d6penses s'6chelonnant sur plusleurs anndes et qui servira de 

guide pr~liminaire &rNtablissement des budgets annuels. 

Les discussions des deux jours de rencontres ont approfondi les sujets soulev6s dans la 

communication du Dr. Ramakrishnan. 
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