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AVANT-PROPOS
 

La pr6sente 6valuation a t6 contract~e par I'USAID/Mali pour informer la Mission 
et ses partenaires dans le Projet pour le Ddveloppement de l'Enseignement de Base (en
anglais, Projet BEEP) du progr s r~alis6 par le Projet, des difficult~s rencontr6es, et des 
directions futures A consid6rer. Pour effectuer ce travail, l'USAID a demandd au Centre 
pour le Devdloppement Educatif (EDC), de Newton Massachussetts, d'engager une 6quipe
de cinq consultants -- compl6t6e d'un sixi.me, d.sign6 par le Minist.re de I'Enseignement
de Base --, experts dans diffdrents domaines couverts par le Projet. Us dtaient: 

o Kabine Hari DIANE, planificateur en 6ducation, malien;
 
o 
 Georges GUISLAIN, sp~cialiste en programmes scolaires et enseignement, 

beige; 
o Joshua MUSKIN, sp cialiste en 6valuation/chef d'6quipe, am.ricain; 
o Issa N'DIAYE, spdcialiste en 6valuation/co-chef d'6quipc, malien; 
o Bintou SANANKOUA, analyste de la politique de I'dducation, malienne; eL 
o Cheickne Hamala SOUMARE, 6conomiste en 6ducation, malien. 

Le travail actuel a dur6 quatre semaines en aofit, divisd en trois 6tapes fondamentales. 

Une semaine d'orientation, dirig6e par Dr. Medjomo Coulibaly du bureau de 
REDSO/USAID AAbidjan, a permis Ai'6quipe de consulter la documentation de base du 
Projet (un tas de plus d'un demi-m~tre de hauteur et d6passant 50 en nombre) produite par
I'USAID et Projet BEEP. Le r6le du Dr. Coulibaly 6tait particulirement de fixer 
l'attention des 6valuateurs sur les questions clefs pour lesquelles la Mission cherchait des 
r(ponses. Avec son aide, Ala fin de la premiere semaine, l'dquipe avait 6labord (i) une liste 
de bureaux et de gens concern6s par le Projet qu'il fallait consulter, (ii) un calendrier de 
travail et une r6partition de responsabilit6s, et (iii) un sch6ma, ou un sommaire, pour le 
rapport final. 

La deuxi me p6riode 6tait celle des interviews, pendant laquelle l'6quipe --ensemble, 
en petits groupes et individuellement - a tent6 de consulter le plus grand nombre de gens
possible, y compris des visites A Koulikoro, A Sdgou et b Sikasso. Les deux semaines 
consacr6es Acet aspect primordial de l'6valuation 6taient trs insuffisantes, surtout tenant 
compte des autres diverses contraintes au fonctionnement efficace du programme, telles les 
difficult s de d.placement et de communication, la disponibilit6 tr~s restreinte des gens, et 
le d6sir de I'USAID d'employer la m6thodologie d'6valuation de quatri.me gm6nration,
demandant des rencontres en groupes. L'6quipe n'a pas d'illusion d'avoir consult6 tous les 
partenaires importants et elle veut signaler ouvertement cette carence aux lecteurs, et 
surtout aux utilisateurs 6ventuels de ce document. 

La derni~re semaine de I'activit6 a 6t6 consacr6e A la r6daction d'un document 
pr~liminaire et Asa pr6sentation aux personnes impliqu6es directement dans les domaines 
couverts par I'6valuation. Les 6valuateurs ont aussi rencontr6 successivement I'USAID et 
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les agents du Projet, les directeurs ministdriels, et le Cabinet du Ministre -- durant cette 
p6riode pour pr6senter un sommaire des rsultats de '6valuation dont quelques propositions 
de directions futures propos6es par l'6quipe pour la consid6ration collective des divers 
partenaires du Projet. A la demande de la Mission, l'6quipe a livr, un document en 
brouillon avant son d6part, ce qui a permis Ala Mission, au Minist&e, aux conseillers, aux 
agents du Projet BEEP, et aux autres int6ress.s (la distribution a d6pass6 100 copies) de 
confirmer, corriger et compl6ter des impressions, des informations et des conclusions 
initiales de l'quipe d'6valuation. 

Cette strat6gie a 6t6 fructueuse, en permettant de relever de nombreuses lacunes du 
rapport. Une quinzaine d'agents et d'experts concern6s par le Projet ont comment6 
soigneusement le rapport. Ces commentaires ont permis Al'quipe de faire des corrections 
pour avoir un document final qui est, on esp&e bien, plus pr6cis et plus utile pour les 
utilisateurs. En certains cas, des corrections de faits ont 6t6 incorpor6es directement dans 
le texte. Dans d'autres, les remarques se trouvent comme annotation en bas de la page 
contenant le passage concern6. Lorsque les commentaires sont plus g6n6raux, on les 
trouvera en Annexe G. Ces remarques sont le plus souvent les opinions du commentateur 
que de simples corrections. 

Par ailleurs, il est aussi 6vident que cette large revue de la premiere version de 
l'dvaluation, sans aucune r6daction pr.alable, a provoqu, certaines r6actions et attitudes 
malheureuses. Plusieurs corrections, commentaires, et surtout mauvais sentiments que la 
premi~re version a provoqu.s auraient pu 6tre 6vit.s avec ]a distribution d'une version 
rc.dige. L'quipe d'6valuateurs esp~re seulemen't que les uns et les autres consid&eront 
la pr sente version comme l'oeuvre officielle. 

Le souhait des 6valuateurs est que le travail qu'ils ont effectu6 en quatre semaines 
pourra contribuer quelque chose de valable et significative au dialogue qui dure depuis 
quatre ans entre le Minist.re, I'USAID, les divers experts et les maints agents impliquds 
directement dans la r6forme 6ducative nationale. IIest sfir que plusieurs 616ments du Projet 
et, surtout, des autres efforts concern.s ont t. sous-.stim.s ou ignords par l'quipe; m~me 
apr s avoir pris en compte les remarques sur la premiere version. Si les ides et suggestions 
propos~es par '6valuation provoquent des discussions concernant les deux derni.res ann6es 
du Projet, et au-del, m.me s'iI s'agit de r.actions n6gatives, l'equipe estime avoir contribu6 
A la recherche des solutions collaboratives entre les partenaires. C'est surtout cette 
collaboration qu'il faudra pour dlaborer et excuter le plan d'action pour la prochaine 6tape 
du Projet. 

Finalement, '&uipe aimerait remercier tous ceux qui ont facilit6 son travail pour 
leur concours et leur disponibilit6. Cette biens.ance a contribu6 consid6rablement aux 
efforts des 6valuateurs de comprendre ce Projet complexe et vaste, durant les quatre 
semaines et aprs et leur a permis de r&liser la pr6sente mission d'6valuation. En 
particulier, on souhaite remercier les personnalit6s et responsables suivants" 
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Ewiahm du Projet Dtleoppement de I'Enswmenh de Base,USAID/Mal" 

Mine. le Ministre de rEducation de Base, son Chef de Cabinet et tous ses
 
collaborateurs directs;

la Responsable du D6veloppement des Ressources Humaines A 'USAID, et
 
tous ses collaborateurs directs;
 
les autorit~s administratives r6gionales et locales;
 
les Directeurs Nationaux et Chefs de Services Centraux, avec tous les
 
techniciens concern6s
 

* 	 les conseillers techniques du Projet BEEP et leurs collaborateurs maliens; 
* 	 le responsable et le personnel du Projet ABEL; 
* 	 les Directeurs R6gionaux, les Inspecteurs d'Enseignement Fondamental, les 

Conseillers Pddagogiques, les Directeurs d'Ecole et les autres collaborateurs 
avec qui on a parl6; et 
les enseignants -tparents d'61ves. 
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RESUME 

L'USAID a initid le Projet BEEP (Projet du D6veloppement de 'Education de Base 
ou Basic EducationExpansionProject) au Mali en aofit 1989 avec deux objectifs principaux: 
(i) '61argissement de la base du syst.me 6ducatif primaire, surtout avec un meilleur 
rendement interne; et (ii) l'am~lioration de la qualit6 de l'6ducation dans l'6cole 
fondamentale, et surtout dans le premier cycle. Un troisi.me objectif a 6td ajoute dans un 
premier avenant en aott 1991: la r6gionalisation de la gestion administrative et 6ducative 
de l'6cole fondamentale. Le Projet fait partie d'un programme de r6forme 6ducative plus
large, le Quatribme Projet Education, qui a 6t6 conqu par la Banque Mondiale et qui 
comprend divers aspects finances et encadr.s par d'autres bailleurs de fonds, y compris les 
Frangais (montant initial anticip6 de US$3,7 millions), les Norv.giens (US$3,OM), les 
Canadiens (US$0,8M), le Programme des Nations Unies pour le D.veloppement 
(US$0,5M), le Gouvernement de Mali (US$10,2M), et les communaut6s locales (US$4,5M). 
Le total initial du Quatri~me Projet Education 6tait US$56,2 millions. 

Comme le Quatri~me Projet, le Projet BEEP est un projet "hybride," comprenant
deux volets particuliers: lors-projet et investissement. L'assistance hors-projet s'6lve A 
US$3 millions, Averser au compte du Gouvernement malien en trois tranches 6gales apr.s
la r6alisation par le Gouvernement d'une s.rie de conditionnalit6s. La composante 
investissement est bas6e sur un programme d'assistance technique visant six secteurs du 
syst~me 6ducatif: (i) la formation continue; (ii) la scolarisation des filles; (iii) les syst~mes 
de gestion d'information; (iv) l'appui communautaire; (v) le suivi et 6valuation; et, ajout. 
plus tard, (vi) l'assistance en gestion. Cette composante vaut US$17 millions. Les activit~s 
du Projet sont concentr~es sur quatre r6gions: Bamako, S gou, Sikasso et, ajout6e avec le 
premier avenant, Koulikoro. 

Le Projet BEEP a 6t6 initid par 'USAID/DC, qui devait ex6cuter A un mandat 
officiel du Congr6s am.ricain pour d6velopper '6ducation de base en Afrique. Conscient 
de l'initiative de la Banque Mondiale au Mali, parmi d'autres consid6rations, le bureau 
central AWashington a, d'apr.s les responsables de 'USAID/Mali, insist6 pour que cette 
derni~re entame un projet, comportant un financement initial de US$10 millions, dont US$3 
millions pour 'assistance hors-projet. Cette initiation subite du Projet -- il n'y avait ni 
personnel suffisant ni une strat6gie r6elle au moment de signer 'accord -- a engendr6 un 
programme qui cherchait Ase d6finir pendant que sa gestion et ses stratdgies se creaient au 
fur et Amesure de son ex6cution. C'est une d6marche que plusieurs des participants ont 
d~crite comme "improvis6e;" parfois critiqu6e et parfois apprci6 pour sa flexibilit6 
opportune dans un contexte trbs mouvement6. Le changement politique le plus frappant 
a dii 6tre ia chute du Gouvernement de Moussa Traor6 en 1991, qui avait sign6 les accords 
originaux du Quatii,6me Projet Education et du Projet BEEP. Depuis lors, le Projet n'a pas 
dfi seulement 6voluer avec un nouveau Gouvernement, mais avec de nombreux responsables 
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successifs qui 6tait nomm~s avec un nouveau ministre presque tous les six mois. Cette 

situation a sirement exacerbL les perturbations naturelles dont souffrent tous projets. 

La Mission USAID/Mali a organis6 la premiere 6valuation formative du Projet 

BEEP en aoOt 1993. Les termes de r6f6rence ont orient6 1'6quipe d'6valuation envers une 

analyse du Projet Adeux niveaux: (i) la contribution technique des six volets; (ii) I'incidence 

de 'ensemble des activit6s du Projet sur la r6alisation des objectifs centraux. L'6quipe 

d'6valuation a tent6 de rassembler les impressions et perspectives des diff6rents partenaires 

du Projet -- des acteurs comme des b6n6ficiaires --, suivant la m6thodologie de l'6valuation 

de "quatri~me g.n6ration." (Guba & Lincoln, 1989) En particulier, des informations ont t6 

recueillies dans les groupes suivants: (i) des responsables du rUSAID; (ii) des assistants 

techniques du Projet; (iii) des agents des directions nationales techniques impliqu6s dans 

l'6laboration et 'ex.cution du Projet; (iv) des autres responsables du Ministbre de 

l'Education de Base (MEB) et, surtout pour le programme assistance hors-projet, d'autres 

ministres; (v) les Directeurs R6gionaux de l'Education, des inspecteurs, des conseillers 

p6dagogiques, des directeurs d'6cOle, et des enseignants des quatre r6gions couvertes par 

le Projet; (vi) des Associations Parents d'El.ves (APE) des quatre r6gions, avec d'autres 

responsables Gouvernementaux locaux; des repr6sentants du programme Fonds d'Appui A 
et Sikasso; et (vii) d'autresl'Enseignement Fondamental (FAEF)' de Koulikoro, S6gou 

individus int6ress6s, comme de consultants ou des repr.sentants d'organisations non
gouvernementales. 

Le r.sultat de ces investigations, qui ont dur6 quatre semaines, 6tait un ensemble de 

perspectives diffdrentes, parfois divergentes, sur l'organisation, l'ex6cution et les effets 

(positifs comme n.gatifs) du Projet. En s'appuyant sur une m6thodologie qui favorise 

l'expression des opinions et des interpr6tations diverses de la r.alitd, on sacrifie quelques 

d6tails du Projet peu signifiants pour les personnes interrog.es. L'intention n'est pas de 

pr6senter "la v6ritV., ni surtout d'offrir des recommandations sp.cifiques, mais d'61ucider des 

perspectives diff.rentes afin de stimuler un dialogue approfondi des diff6rents partenaires 
majeurs sur des questions pr6cises amenant un ensemble d'orientations futures les plus 

indiqu.es pour le Projet, compte tenu de 'exp6rience commune actuelle et des priorit.s et 
objectifs conjoints de I'USAID et des maliens. 

Lanalyse effectu6e par l'.quipe d'6valuation des six volets techniques du Projet a 

r6vl6 les diverses strat6gies et des niveaux de succ6s diff6rents. Sans exception, on peut 

dire que le niveau technique et administratif des six domaines a .volu. grace A la 

participation des conseiller techniques du Projet. Mais, les effets lis au Projet sur les 

diff.rents volets particuliers divergent quand il s'agit (i) de la contribution tangible du Projet 
sur 'enseignement et de I'apprentissage au Mali et (ii) du transfert de capacit.s techniques 

1-I wa vr!1 ent deut programmes FAEF dont 'un est financd par la Banquc Mondiale et I'autre par 

rUSAID. 
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et matdrielles aux agents maliens. Un sommaire pour chaque volet est utile pour expliquer 
ces remarques g~n6rales: 

1. L'appui communautaire. Le volet appui communautaire a W conju 
surtout pour apporter un appui au programme FAEF dans les quatre r6gions du 
Projet. Les deux objectifs majeurs de cette activitd sont (i) la r6habilitation de 
locaux scolaires, y compris l'6quipement et l'ameublement des salles de classe, et (ii)
la responsabilisation des communaut.s pour tous les aspects de la gestion et de la 
direction de I'6cole communautaire. Les agents de rUSAID ont expliqu6 que la 
nouvelle construction de classes n'est pas permise par les r.glements de I'Agence;
donc, il n'y a pas moyen de satisfaire le grand ddsir exprim6 au niveaux r6gional et 
local pour ajouter la nouvelle construction aux r6novations financ6es avec l'aide du 
Projet. La m6thode appliqu6e par le FAEF, qui a 6t6 emprunt6e directement du 
Quatriime Projet, est un financement partag6 de tous les travaux de rdhabilitation. 
En d6but du Projet, la part de la communaut6 6tait 35 pour cent du montant total, 
ce qui peut 8tre calcul6 en espkce, en nature et en travail. Tr~s t6t dans le Projet,
l'USAID a accept6 de financer 75 pour cent du total. 

L'intervention financi~re du volet a t6 compl6t6e par un vaste effort de 
sensibilisation, tentant de motiver des communaut6s rurales et urbaines A identifier 
leurs besoins en infrastructures scolaires et Amobiliser des ressources, des mat6riels 
et/ou le labeur n6cessaire pour constituer les 25 pour cent requis par le FAEF. Les 
responsables divers du FAEF disent que les interventions du volet ont incit6 les 
communaut6s A introduire massivement des requ6tes de rehabilisation aupr~s du 
FAEF et cr66 apparemment un consensus de participation des communaut6s A la 
gestion de l'6cole. De juillet 1992 Af6vrier 1993, 73 requ.tes ont 6t6 accept6es par
le comit6 directeur du FAEF/USAID. Elles concernaient des communaut6s de dix 
Inspections de 'Enseignement Fondamental (IEF) diff6rentes dans le district de 
Bamako et dans la r6gion de Koulikoro. Les APE, les directeurs d'6coles et les IEF 
ont tous exprim6 des besoins en constructions nouvel!es de classes qui n'ont pas pu 

tre prise en compte dans le FAEF/USAID. Au total, le volet a pu terminer ou 
mettre en marche ]a r6novation de 468 salles de classes, sans compter les latrines, 
reprdsentant un investissement total du FAEF de 161.355.653 francs CFA (environ 
US$575.000). 

Quoique ce montant soit 61ev6, il ne repr6sente qu'une petite portion du 
besoin total en classes au Mali. Les critiques entendues Apropos de cette initiative 
dtaient, cependant, diversifi6es. Si les r6novations cr6aient A nouveau des places
scolaires of elles n'existaient plus - ainsi constituant pratiquement de v6ritables 
nouvelles constructions -, plusieurs directeurs r6gionaux, inspecteurs, APE et autres 
enseignants dans les r6gions se plaignaient de la politique de I'USAID de pasne 
fir.icer de nouvelles constructions. 11 n'est pas seulement question d'une 
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me 6ducatif malien,contradiction apparente avec l'objectif d'6largir la base du syt 

sinon une question d'6quitd: les zones les plus d~favorisdes n'ayant souvent m~me 

pas de locaux scolaires en plein d6labrement A r6nover. Les administrateurs 
en constatant que les communautdsr6gionaux ont aussi 6voqu6 la question d'dquit 

les plus d6favoris6es manquaient le plus souvent m8me les 25 pour cent requis pour 

participer au programme. Manmoins, le FAEF s'est trouv6 dans une situation oi 

la demande exc~dait consid~rablement l'offre, plaqant les autorit~s locales qui ont 

particip6 Ala sensibilisation des communaut~s dans un embarras considerable: elles 

doivent informer les communautOs que les fonds de contre-partie qui devaient 

compl6ter leurs 25 pour cent ne sont plus disponibles. Un probl.me exprim6 au 

niveau des instances r6gionales est ropposition apparente dans certains cas entre des 

autorit6s locales et r6gionales Al'emploi de fonds communautaires pour les dcoles. 

Paifois, il est apparu que des fonds, quoique collect6s pour la raison sp6cifique de 
sansr6nover l'6zole, ont 6t6 utilis6s pour le d6veloppement g.n6ral du cercle, la 

participation de la communaut6 qui a fourni ces fonds, et souvent sans qu'elle en soit 

m6me parmi les bdn6ficiaires. Cette attitude a 6t6 constat6e dans maintes 

communaut6s par plusieurs agents impliqu.s directement dans le volet appui 

communautaire. Lorsque c'est le cas, il s'agit d'un transfert presque total de toute 

la responsabilit6 des biens communs aux administrateurs gouvernementaux, 
I1n'existe que l'6cole gouvernementale ounotamment pour ce qui concerne l'6cole. 


l'&ole priv6e, ou confessionnelle. Donc, l'objectif de responsabiliser la population
 
est loin d'8tre promu avec la simplelocale pour tous les aspects de l'6cole 

participation financi re, puisque cette derniire reprdsente plut6t un imp6t qu'un 

investissement. 

Les discussions avec des responsables et des b6n6ficiares du volet appui 

communautaires ont mis en lumi~re certaines 6tapes futures qui pourraient faciliter 
centraux et que l'6quipe d'6valuation propose Ala r6alisation des deux objectifs 

I'USAID et au MEB comme thames de discussions prochaines. (1) L'antenne FAEF 

de Koulikoro devrait bdnOficier d'un apport plus concentr6, en quantit6 et en qualit6. 

(2) Les autorit6s .ducatives (r6gionales et centrales) doivent trouver une entente 

avec les autorit6s administratives dans les r6gions sur la mobilisation effective de 
(3) Le Projetressources communautaires pour le d.veloppement de i'Acole locale. 

devrait engager plus d'effort pour la formation des comminaut6s, et surtout des 

APE, en gestion, afin de r6aliser le second objectif. (4) L'USAID de,,.ait envisager 
surtout la nouvelle construction -- qui lui permettraient ded'autres options 

maxiniser rincidence du Projet sur '6largissment de la base 6ducative sans oublier 

ia question d'dquit6. (5) Dans une optique un peu plus ambitieuse, on pourrait 

consid6rer des interventions de d6veloppement compldmentaires au niveau 

communautaire, offrant aux membres de la communaut6 de gagner des comp.tences 

en gestion dars d'autres domaines avant de vouloir les utiliser pour la direction de 

i'&ole; e.g., le mod le Kolondi.ba de Save the Children. 
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2. Le systdme de gestion d'information en dducation. Le volet syst~me de 
gestion d'information a comme but principal d'am6liorer l'usage routinier 
d'informations prdcises et appropri.es par les autorit6s du syst.me dducatif -- A tous 
les niveaux -- dans l'6tablissement de politiques et de prises de d6cision. Les 
objectifs sp6cifiques du Projet dans ce domaine sont: (i) l'identification de donn6es 
et d'autres informations A collecter r6guli.rement, et l'initiation de proc6dures et 
d'un syst.me pour assurer cette collecte; (ii) la cr6ation d'une capacit6 informatis6e 
aux niveaux central et r6gional pour la saisie et l'analyse de ces donn6es; et (iii)
l'instauration de r6seaux et de lignes de diffusion des donn6es trait6es et analys6es 
envers les divers utilisateurs. Avec tin conseiller technique et un consultant quasi
permanent, le volet a centr6 son intervention autour de l'informatisation du syst~me
de statistiques scolaires ddjA en place, mais saisies et trait6es Ala main. Les 6tapes
principales pr6vues par le volet 6taient l'achat et l'installation d'ordinateurs au MEB 
et (toujours en cours) aux quatre Directions R6gionales de I'Enseignement (DRE)
concerndes, la cr6ation de nouveaux formulaires, ajoutant des informations r6clam6es 
par les administrateurs consult6s, la pr6paration de I'annuaire statistique du 
Ministbre, et la formation d'agents maliens dans l'informatique et le traitement et 
l'analyse de donn6es. A son d6but, le conseiller technique devait trouver son 
homologue et ses autres collfgues imm6diats A la Direction Nationale de 
rEnseignement Fondamental (Section de la Planification et des Statistiques), ce qui 
a 6t6 aboli tr s peu apr s l'arriv6e du conseiller. Ainsi, le volet s'est trouv6 affect6 
A la Direction Administrative et Financi~re, qui n'6tait pas vraiment appropri6 ni 
dispos6 Aassumer ces fonctions. Tout derni~rement, le MEB a 6tabli une Cellule 
de Planification et des Statistiques, qui est cens6e h6berger le volet. 

Effectivement, avec 'aide apport6e, le Ministire a r6ussi Ainformatiser une 
large partie des donn6es concernant le secteur 6ducatif et collectees avec l'aide des 
formulaires r6novds grAce au Projet. On a saisi et trait6 les donn6es, publi6 les 
r6sultats et distribu6 les annuaires statistiques et autres documents, tel un rapport sur 
le personnel enseignant national. 

Pourtant, les interviews men6es avec les responsables et b6n6ficiaires du volet 
ont soulev6 deux lacunes majeures dans son fonctionnement. Le premier est le 
manque de transfert de capacit6s aux agents maliens; le volet est d6crit comme une 
op6ration en vase clos. Au centre, l'absence de vraie collaboration entre le volet et 
les agents de la DAF est 6vident notamment par 'installation du volet dans un 
bqtiment diff6rent de celui de la Direction Administrative et Financibre et dans 
I'affectation d'un seul agent pour collaborer avec le conseiller technique. Aux DRE,
la r6gionalisation du syst.me de gestion d'information semble avoir W frein6 par
quelques facteurs, comme la lenteur des amdnagements des locaux rdserv6s pour les 
salies d'informatique, les d6lais dans la formation des agents r6gionaux dans 
Il'informatique, et le manque de volont6 apparente vis-A-vis de la r6gionalisation. 
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Une autre critique du fonctionnement du volet exprim6e au niveau r6gional est la 

tendance du volet de ne pas impliquer les IEF et les agents des DRE dans la collecte 

et le traitement de donn6es. La critique est r6p6t6e en consid6rant la gestion des 

donn6es A 'autre bout du processus: la diffusion est vue comme insuffisante. L'autre 

lacune majeure constat6e concernant le volet est le manque d'initiatives sp~cifiques 
de prise de d6cision etapparentes pour introduire les donn6es dans le processus 

sur sa fonctiond'articulation de politiques. Le volet semble reposer surtout 

technique. 

La prise en consid6ration des opinions des diff~rents partenaires du Projet 
transfert complet des capacit6s n6cessairesmontre une unanimit6 pour assurer un 

(1)pour "malianiser" le volet et promouvoir l'emploi des donn6es par les d~cideurs. 

Afin de poursuivre la r6gionalisation du volet syst~me de gestion d'information, il 

faudra assurer une d(marche plus concrete, y compris la possibilit6 de prendre en 

compte certaines charges 	 r6currentes des DRE. (2) Pour mieux garantir la 
faudrait rendre effectif le pilotage des activitds du voletmalianisation du secteur, il 

par la Cellule de Planification et des Statistiques en y localisant le personnel et le 

mat6riel. (3) Pour organiser les applications des donn6es, les responsables int6ress6s 

devraient premi~rement d6finir des indicateurs de planification et de gestion pour 

les trois niveaux de gestion (central, regional et local). (4) Les salles destinfes A 

recevoir le mat6riel informatique dans les DRE devraient 6tre rendues 

op.rationnelles dans les moindres d6lais. (5) Pour les agents impliqu6s de ia Cellule 
dans les DRE, ilfaudrait 	organiser desde Planification et des Statistiques et 

formations compl(mentaires dans la collecte, le traitement, l'analyse et la 

presentation des statistiques scolaires. (6) II s'av.rerait aussi utile d'activer '6tude 

et '6laboration de la carte 	scolaire. (7) Pour les questions sp cifiques trait(es par 

le volet, il est propos6 qu'on proc~de Aune mise Ajour du recensement du personnel
 

de janvier Af6vrier 1992 et qu'on choisisse des applications aux fins de gestion du
 

personnel. I1faudrait aussi 6tudier les indicateurs et autres donn9es collect.s
 

actuellement avec l'intention de les enrichir et de determiner leur pertinence et leur
 

utilit6 Achaque niveau., lors d'un s6minaire. Ils pourraient 8tre accompagn6s d'un 

manuel de d6finition et de 	calcul. 

t
3. L'assistance en gestion. Le volet assistance technique en gestion a 

6tabli afin d'am6liorer la performance du secteur 6ducation au Mali dans 
e'application d'une approche de gestion administrative et financi.re largement bas 

sur un emploi strat.gique de donn.es pr.:cises. Ce volet est ainsi 6troitement li au 

volet de syst mes de gestion en information. Le programme d'assistance technique 

vise surtout la gestion par les instances centrales, r6gionales et locales (6coles et 

communaut6s) des ressources humaines, mat.rielles, immobili res, et financi~res 

consacr6es au secteur. Le plan original (articul6 dans le premier avenant de l'Accord 
au niveau central, Alade Subvention du Projet) d'affecter un assistant technique 
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Direction Nationale de la Planification et de I'Equipement Scolaire (DNPES), pour 
encadrer ce domaine a 6t6 modifi6 dA A deux circonstances: (i) la decision du 
Gouvernement de supprimer la Direction Nationale de la Planification et de 
l'Equipement Scolaire; et (ii) I'absence d'un assistant technique appropri6 pour 
prendre en charge cette responsabilit6. Une strat6gie alternative a 6t6 donc 
appliqu(e afin d'assurer une assistance en gestion qui incorporait des 616ments 
suivants: 

o 	 le transfert de certaines responsabilit~s du volet assistance en gestion 
au volet syst~mes de gestion d'informatiqn; 

o 	 'engagement d'une assistance ponctuelle (surtout de l'Universit6 
Clark-Atlanta) pour effectuer des 6tudes et organiser des s6minaires 
de formation concernant diverses questions de gestion; 

o 	 l'affectation d'un assistant technique en administration r.gionale 
d'6coles pour collaborer directement avec la DRE de Koulikoro; et 

o 	 les interventions ponctuelles, surtout portant sur la formation en 
administration, par d'autres volets -- e.g., le volet formation continue, 
et le volet appui comunautaire. 

Malgr6 son d6marrage difficile et le vide dans le programme technique 
envisag6, certaines activit6s importantes ont 6t6 men6es, par des assistants techniques 
de court-terme ou par d'autres volets du Projet BEEP. Des exemples sont: (i) un 
recensement du personnel du MEN; (ii) une 6tude sur les besoins de formation et 
de perfectionnement du personnel du MEN; (iii) le s minaire de planification de 
S,1ingu6, dont les thames principaux 6taient la formation, les insfrastructures, le suivi 
et 6valuation, et la gestion; (iv) un s6minaire de perfectionnement des gestionnaires 
scolaires; (v) une 6tude sur le-personnel du MEN; et (vi) une 6tude sur la r.forme 
du syst~me d'information dans 'enseignement fondamental. Les d6marches prises 
AKoulikoro constituent peut-6tre une contribution meme plus concert.es et durables 
pour i'6volution de la capacit6 locale de g.rer le syst.me 6ducatif, surtout compte 
tenu de ia pr6sence d'un assistant technique permanent, d'une part, et de 
l'importance associ.e avec la r.gionalisaticn du secteur, d'aitre. Le volet a contribu6 
i l'volution mat(rielle et technique de la DRE de Kouikoro avec les actions 
suivantes: (i) un recensement exhaustif des conditions et besoins mobiliers et 
innnobiliers de toutes les 383 6coles fondamentales de la r6gioi:; (ii) la collecte de 
donn6es sur Ia scolarisation, les relations avec les communaut.s environnantes, et la 
carte scolaire pour toute la r6gion; (iii) une sensibilisation des communaut.s et du 
personnel scolaire sur le programme FAEF; (iv) un s6minaire pour former les 
membres de communaut.s Aparticiper directement dans la gestion et la prise de 
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decisions concernant l'dcole et l'6ducation de leurs enfants; (v) une 6valuation 

formelle, par enqu~te dcrite, des inspections de Koulikoro sur les conditions 

mobili~res et immobili~res, les syst~mes de gestions et d'archives, le transport, le 

personnel, la formation, l'6quipement, et la coordination hi.rarchique de chaque IEF 

de la DRE de Koulikoro; (vi) l'application des syst~mes de comptabilit6 et 

d'inventaire pour la reception et le contr6le de matdriels fournis par le Projet; (vii) 

la formation du personnel de la DRE en informatique; et (viii) l'introduction d'un 

nouveau syst~me de classification de dossiers Ala DRE de Koulikoro, accompagnd 

d'une formation dans son application. 

La critique la plus 6vidente du volet est l'absence d'une assistance permanente 

au niveau cent- -1. Les efforts de rattrappage dans ce domaine d'intervention avec 

des actions ponctuelles de court-terme ont port6 des rtsultats inttressants, 
de bons exemples. Cependant, lel'organisation de s6minaires et 6tudes 6tant 

manque de suivi concert6 par une presence continue semble avoir diminu6 

consid6rablement la mise en application de ces contributions, qui sont resttes plut6t 

au niveau de la th6orie ou des suggestions; de bonnes ides qu'on n'a pas su, pu, ou, 
mettre en action. Si l'on contraste cette situation avec celle deparfois, voulu 

Koulikoro (qui n'est quand m.me pas l'exemple idal), le vide technique cr66 par 
En ce qui concerneI'absence d'un assistant permanent devient d'autant plus clair. 

unl'assistance fournie Ala DRE de Koulikoro, des probl~mes peuvent se r6sumer 

manque de coherence suffisante entre les aspects internes du Projet BEEP, plus 
de I'USAID/Mali. Parspdfiquement, entre les autres volets et la direction 

aexemple, le stminaire de formation des communautds dans la gestion des dcoles 

di tre remis pour des raisons de conflits avec d'autres s6minaires. (Les autres 

volets se sont plaints des mtmes conflits -- tant avec des autres volets qu'avec des 

activitts programmdes par le Gouvernement.) Un autre exemple est la r.ponse 

6norme suscit6e par la sensibilisation de communaut6s pour la FAEF, qui a d6pass6 
L'impact n.gatifconsiddrablement les fonds actuels disponibles pour l'intervention. 

cr66 par cette deception est difficile Amesurer. 

Les prochaires 6tapes pour i'Nvolution du secteur devraient incorporer des 

mesures destin6es Aassocier une assistance technique plus r6gulire pour aider le 

Minist re et toutes les r6gions Aam6liorer sa gestion administrative et financi~re, A 

tous les niveaux hi6rarchiques. En particulier, l'6quipe d'dvaluation a prtcis6 quatre 

propositions relat6es, A8tre r6alis6es par cet assistant: (i) l'articulation formelle des 
et destfiches des diff6rents postes des directions nationales du secteur 6ducation 

et des fili~res formelles pour I'analyse, laDRE; (ii) l'6tablissement des routines 
re des donnies portant sur l'6tatdiss~nination, ia discussion, et i'utilisation t. guli 

de '6ducation fondamentale au Mali; (iii) une determination des besoins de 

formation et de perfectionnement des agents, avec pour objectifs la cr6ation d'une 

capacit6 de gestion, et l'utilisation de donnbes dans la prise de decision et 
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r'articulation de politiques; et (iv) la formulation et la mise en place d'un nouvel 
amendement A 'Accord de Subvention comportant une assistance hors-projet dont 
les d6caissements seront lies A la satisfaction de certaines tAches mention~es aux 
points (1) et (3) ci-dessus. Pour l'aide dans l'administration r6gionale des 6coles, on 
propose l'imitation judicieuse de l'approche de Koulikoro. Le problbme de la gestion 
administrative et financire du syst.me au Mali est 6norme, et l'expdrience avec le 
contr6le des rares ressources est tr s limit6e. Si l'on doit responsabiliser les 
communaut6s pour la gestion des 6coles, l'aide en gestion s'avre critique. 

4. La scolarisation des filies. Le but du volet scolarisation des filles est 
l'augmentation des chances de participation et de r6ussite des filles A '6cole. Le 
Projet, avec le Gouvernement, a articul6 quatre objectifs Acette fin: (i) augmenter 
les taux d'inscription, de fr6quentation et de r6tention; (ii) augmenter les taux de 
promotion et encourager les filles dtw, leurs 6tudes; (iii) am6liorer la qualitd de 
renseignement pour les filles; et (iv) augmenter le nombre d'enseignantes Al'.cole. 
Le volet dispose d'une conseill.re technique qui travaille directement avec les agents 
de la Cellule Nationale de la Scolarisation des Fillcs, situ6e Ala Direction Nationale 
de r'Enseignement Fondamental (DNEF). Comme pour les autres volets, ce bureau 
national d6pend presque enti~rement sur les fonds fournis par le Projet pour 
conduire des activit6s; le Gouvernement couvre les salaires. Des cellules r6gionales 
de scolarisation des filles sont install6es et fonctionnent ind6pendamment de rorgane 
national, mais organisent souvent des activit6s, en principe, en 6troite collaboration 
avec la cellule nationale. Dans un plan initial, les agents du volet ont pr6sent6 sept 
projets pilotes A exp6rimenter afin de rdaliser ces buts et objectifs, tires, 
apparemment, pour la plupart des 6tudes et rapports d'activit.s essay6es dans 
d'autres pays en voie de d6veloppement: (i) 'amdlioration des conditions de travail 
pour des enseignantes; (ii) stimuler la participation des femmes dans ia formation de 
maitres; (iii) des stat6gies destin6es Aencourager et faciliter la participation des filles 
A P16ole; (iv) un programme de bourse et de primes pour les filles; (v) des 
programmes d'enseignement qui favorisent i'instruction des filles; (vi) l'ex.cution 
d'une campagne m6diatique; et (vii) des campagnes de sensibilisation directe 
orient6es envers les m.res et toute la communautd. Le programme actuel a respect6 
ce plan en grande partie. Pourtant, deux activit.s principales semblent avoir domin6 
les efforts: la campagne de sensibilisation multi-m.diatique; et la distribution de prix 
aux filles laur6ates et aux 6coles qui ont les mieux r6ussi Aassurer la participation 
des rfles. 

Les augmentations constatdes dans la participation des filles Ai'dcole dans les 
zones couvertes par le Projet semblent d montrer un impact positif de ces efforts. 
Par exemple, 'USAID rapporte une augmentation d'effectifs de filles dans les six 
prenires classes d'environ 20 pour cent entre 1989 et 1992, un gain d'A peu pr.s 
deux pour cent du nombre de filles scolarisables (de 16,66 A 18,74 pour cent). La 
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campagne m6diatique et le programme de concours semblent aussi s'atre d6roul6s 
avec un niveau de professionalisme et de participation admirable. Les dmissions 
radiophoniques ont atteint beaucoup de monde, transmettant des messages 
consideres appropri6s pour ia population cible (bien que ni le volet suivi et 
6valuation ni la presente 6quipe d'6valuation n'ait tudi cette question en 
profondeur). Les c6rrmonies de distribution de prix ont W organis6es avec la 
collaboration 6troite des autorit6s -- IEF, conseillers p6dagogiques, enseignants, et 
APE -- locales. D'apr.s plusieurs participants, le niveau d'int6rt et d'6nergie qui 
entourait cet 6venement dtait tr.s e1ev6, et les effets desir6s, directs comme indirects, 
dans les communaut6s concernees semblent avoir te largement acquis. 

Ce succ~s apparent n'exclut sfirement pas 'existence d'aspects moins positifs. 
Pour ce qui concerne les c6r6monies, diff6rents participants -- des DRE, des APE, 
des cellules r6gionales -- ont surtout decrit la manque de coordination et de 
concertation entre la cellule nationale et les partenaires locaux. Le Projet et 
I'USAID ont te concern6s par la meme critique lorsqu'ils ont d6cide de ne pas 
accepter le choix de prix propos6 par les comites locaux. L'impression d'8tre domin6, 
ou assujeti, par l'organe central a te souvent exprim6. Plusieurs agents regionaux, 
et d'autres, avaient le sentiment que les agents de la cellule nationale limitaient le 
r6le de la cellule r6gionale afin de maximiser pour eux-m6me les diverses 
r6munerations de d6placement. Un probl~me identifi6 par l'equipe d'dvaluation est 
la difficult6 d'attribuer des gains r6alises dans les zones d'intervention aux actions du 
volet, puisque le Gouvernement ex6cute d'autres strat6gies visant le m6me but. Par 
exemple, A Sikasso, une campagne de scolarisation des filles a 6t6 mise en place 
avant l'etablissement du Projet dans ia r6gion, donc des efforts pour identifier la 
vraie cause pour cet effet positif seraient inutiles. II est sfir qu'il y en a plusieurs 
facteurs, y compris ceux dont les objectifs ne visaient pas du tout la scolarisation des 
filles. Pourtant, ce souci pourrait 6tre consid6r6 de ne pas 8tre tr s important 6tant 
donn6 que les seuls vrais indicateurs employ6s pour juger l'incidence du Projet pour 
ce domaine sont l'6volution des effectifs et de la persistence des filies Al'cole. Dans 
le nmme sens, on n'a pas trouv6 d'indications des recherches pr6alables sur le terrain 
conduites avec l'intention d'identifier les vraies causes de la faiblesse de la 
scolarisation des filles pour chaque r6gion ou groupe. II semble, au contraire, qu'on 
s'est contente d'une recherche dans ]a litt6rature afin de cerner les strategies les plus 
appropries. Sans une compr6hension approfondie de la situation sur le terrain, il 
faut se demander si les interventions de sensibilisation et de r6compense auront des 
effets ;&long terme sur la scolarisation des filles. En outre, on doit envisager 
dairement les vrais facteurs qui freinent la participation et limitent ia fr6quentation 
des files Afl'ecole afin de les resoudre. C'est cette sorte de question qui devrait 
orienter la stategie proposee dans le plan initial pour piloter des interventions extra
scolaires et autres destin6es Aam6liorer des conditions - telle les tfiches domestiques 
- de vie d'une fille typique. 
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Les 6tapes futures propos6es pour une prise en consideration conjointe de 
I'USAID, du MEB et des autorit~s locales sugg~rent de revoir fondamentalement 
toute la stratdgie du volet; non pas seulement les interventions pr6cises mais surtout 
la remise en question de s'int~resser A la scolarisation des filles dans un volet 
distinct. Le risque est en effet d'isoler le secteur dans une sorte de ghetto de 
politique et d'actions, alors que les objectifs devraient constituer une priorit6 majeure 
de tous les domaines. On ne fait que poser ia question ici, sans de vraies 
propositions; A part que cela devrait tre discutd ouvertement, largement, et 
profond6ment. Les 6tapes plus pr6cises qui sont propos6es sont les suivantes. (1)
11 faudrait articuler et ex6cuter un programme de recherches destin6 A 6clairer la 
situation actuelle de la scolarisation f6minine au Mali et Aanalyser les causes vari6es 
et localis6es de sa faiblesse. (2) Apr.s avoir analys6 les r.sultats des activit6s de 
recherche, on pourrait initier des interventions pilotes, ou, si cela est indiqu6, 
continuer et 61argir les interventions actuelles. (3) I1faudrait chercher Arapprocher 
les activitds du volet de celles des collaborateurs attaches aux DRE et aux cellules 
locales. (4) S'il fallait garder un volet distinct, on proposerait l'6tablissement d'un 
comit6 form6 de repr6sentants de diff6rentes directions et services du MEB qui
concevrait et dirigerait un programme d'activit.s coordonn6es affectant tout le 
syst~me 6ducatif. (5) I1faudrait faire une 6valuation plus approfondie des r6sultats 
de la campagne m6diatique, la campagne de sensibilisation et du programme de 
concours et de prix. 

S. La formation conLinue. Les interventions du volet formation continue sont 
centr6es sur la formation du corps enseignant du Mali, notamment en objectifs 
pdagogiques op6rationnels (OPO). Basant le choix et le contenu des modules 
pr6par6es et pr6sent6s sur le programme scolaire r.dig6 par I'IPN, les diffdrents 
agents du volet, encadrds par un assistant technique et son collogue malien ont 
organisk les interventions selon deux approches compl6mentaires. La premiere est 
la formation en cascade, oii l'on forme tous les directeurs r6gionaux et les inspecteurs 
de l'enseignement fondamental du pays pour les renvoyer aux r6gions pour former 
Aleur tour les conseillers p6dagogiques, qui ensuite forment les directeurs d'dcoles, 
qui enfin forment les maitres. La seconde est la formation directe, par laquelle les 
formateurs form6s par le volet passent dans les quatre r6gions du Projet pour 
conduire des sdminaires par exemple sur les OPO avec les enseignants. En d6but 
du Projet, on s'adressait aux maitres des classes sup6rieures. Apr.s une analyse de 
l'impact de l'intervention dirig6e conjointement avec le volet suivi et 6valuation, les 
dirigeants ont choisi d'orienter le programme envers des enseignants des deux 
premieres classes du premier cycle du primaire. C'est I., en effet, oil s'6tablit la 
fondation de I'apprentissage pour toute la vie scolaire de l'616ve. 

La contribution de I'assistance technique au d6veloppement de cette initiative 
peut se d~finir en trois secteurs. Un, c'est l'assistant technique, avec son 6quipe, qui 
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a 61abor6 des documents de formation des maitres pour 16 modules diff6rents. 
Deux, l'quipe de formateurs constitue un groupe d'6ducateurs professionnels 
comp(tents. Trois, rorganisation des nombreux s6minaires, ABamako et Al'int6rieur 
du pays, semble fonctionner relativement bien. Les s6minaires semblent fonctionner 
de faqon presque autonome. Toutefois, les agents maliens souhaitent sans 6quivoque 
le maintien d'une assistance technique afin d'assurer une .volution continue des 
comp6tences techniques et organisationnelles, et la bonne maitrise de celles qu'ils 
ont d.jA commenc6 Aappliquer. 

L'quipe d'6valuation a pourtant trouv6 quelques critiques fondamentales 
concernant certaines activit6s du volet. Pour commencer, on a constat6 que si de 
nombreux maitres avaient suivi plusieurs stages, d'autres n'en avaient suivi qu'un ou 
deux seul ou aucun. Une autre critique importante est le fait d'op.rer un 
programme et d'avoir recrut6 un corps de formateurs qui sont distincts de l'organe 
officiel de I'IPN qui est charg6 officiellement de ces responsabilit6s. Plusieurs 
remarques ont 6t6 formul6es vis-A-vis de la strat6gie de formation cascade qui ne 
fonctionne pas toujours jusqu'au bout de la hi6rarchie scolaire. De plus, r'quipe 
d'6valuateurs a entendu quelques remarques critiquant les agents du volet pour avoir 
programmd une participation superflue de formateurs Acertains s6minaires pour la 
simple raison de toucher des primes et le per diem. Pour ce qui concerne la 
strat.gie en g6n6ral, on a pos6 la question de l'opportunitd dua double r6le de 
l'inspecteur-formateur. 

Apris avoir analys6 ce volet, on a propose les dtapes suivantes pour la 
consideration collective de I'USAID, le MEB, et les agents et assistants responsables 
du secteur. (1) I1faudrait initier un dialogue afin de d.terminer sous la forme d'un 
consensus quelles techniques didactiques seront effectivement laiss6es A 'initiative 
des enseignants. (2) Pour que la formation continue arrive effectivement au niveau 
de tout le corps d'enseignants, il faudrait 6tablir des centres de formation continue 
qui fonctionneraient comme des antennes de I'IPN et qui seraient dot6es de toutes 
les comp6tences n.cessaires. (3) 11 faudrait garantir des fonds et un appui technique 
pour permettre le fonctionnement ind(pendant, quoique conpl6mentaire, des centres 
de formation r6gionaux et du centre de formation pddagogique ABamako. (4) Une 
priorit, devrait .tre apport6e au recyclage de tous les maitres de Ia premiere Ala 
troisiime ann6e pour les familiariser de faqon pratique aux utilisations diverses des 
livres de lecture-langage (d6jA distribu6s) et des livres de calcul (distribution 
imminente). (5) I1faudrait continuer A"professionnaliser" les formateurs, et assurer 
leur maltrise du mat6riel pour lequel ils sont responsables. (6) Devant la difficult6 
de r.aliser de telles .tudes sur un aussi grand territoire il serait envisageable 
d'dtudier dans le d6tail les retombdes de la formation continue dans quelques dcoles 
bien choisies .valu.es de faqon r6guli.re et longitudinale. (7) I1faudrait rapprocher 
les activit6s du volet avec l'organe de formation continue officiel du MEB. 
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L'dvaluation du volet formation continue a aussi inclu l'dtude de l'activit6 de 
distribution de manuels scolaires entamrc par l'USAID. Ayant trouv6 une vaste 
quantitd de nouveaux livres non-distribu~s, l'USAID a offert de s'occuper de leur 
distribution, coop6rant avec le Ministre afin de s'entendre sur une m~thode. Si l'on 
juge l'intervention sur les seuls critres de ia presence de livres dans les classes et 
d'un meilleur ratio d'6lves par livre -- presque 1:1 aprbs 'activit6 --, on conclurait 
A un succ~s 6norme. Pourtant, des perspectives exprimdes par certains 
administrateurs et 6ducateurs ABamako et dans les r6gions ont soulev(s certaines 
observations mities. En ce qui concerne la capacit6 du Gouvernement malien de 
continuer la distribution massive de textes, certains officiels ont consid(r6 imprudente 
la decision de rUSAID de ne pas faire payer un prix m~me minime pour les livres, 
ce qui dtait, apparemment, contraire A la politique dont ilavait W convenue 
originalement.2 En plus, l'arriv6e des livres de lecture dans les classes est venue 
apr~s le moment dans le calendrier scolaire ob l'on devait utiliser ces textes. 
Finalement, quelques critiques ont 6t6 formules sur l'ad~quation des contenus 
ouvrages; selon certains, le choix des textes n'6tait pas adapt6 au milieu, les leqons 
n'6taient pas conformes A la formation fournie par le volet formation continue, et 
que les livres de lecture avaient 6t6 livr~s sans le guide de maitre. 

Les prochaines 6tapes propos6s pour cette op6ration sont: (i) sensibiliser les 
parents Ala valeur des livres et Aleur conservation; (ii) remettre la gratuitd des livres 
en question; (iii) consid6rer la dotation d'un outil performant de reproduction A 
'IPN; (iv) responsabiliser les DRE et les IEF de la distribution de manuels scolaires; 

et (v) assurer l'opportunit6, la qualit6, et la pertinence des livres, et qu'ils soient 
livr6s avec iecompl6ment de mat6riel didactique n6cessaire A un moment fix6 
compte tenu du calendrier scolaire. 

6. Le suivi et dvaluation. D'apr~s les accords de subvention du Projet BEEP, 
le volet suivi et 6valuation a comme objectif principal de "contr6ler et 6valuer le 
travail dans les classes de mani re Ad6terminer et d~montrer l'impact des diverses 
mesures prises sur le syst~me." (para. III.C.3) Le foyer central de cet effort 
comprend les diff6rents volets du Projet. (Seul le volet syst~me de gestion 
d'information et le volet suivi et 6valuation ne sont pas impliqu6s.) Quoique le 
document original du Projet oriente le volet plus largement envers tout le syst~me 
d'enseignement fondamental, la r6alit6 apparente est essentiellement une 
prbxaoipation exclusive du volet envers l'efficacit6 et les impacts des interventions 
du Projet dans les r6gions concernes par le Projet. Le service excutant du volet 

2 _ L'histoire p&r6volutionnaire de ia distribution de livres scolaires au Mali est remplie de situations 
d.licaes. lQwn tern du besoin flagrant des livres dans les dasses, et de son manque d'expArience Acc sujet, 
rUSAID/Mali a estimd qu'il valait mieux employer [a strattgie la plus exp&Iitive et la moins compliqude pour 
effecter cme dinriution. 
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est la Division de la Recherche et des Innovations P~dagogiques, situe A l'IPN. Le 
volet est encadr, par une conseill.re technique, engag6e dans le cadre du Projet 
ABEL (le projet USAID de D.veloppement de I'Education de Base et de 
l'Alphab6tisation). Avec son homologue malien et une 6quipe de chercheurs de la 
Division de la Recherche et des Innovations Ptdagogiques, elle assume deux 
fonctions principales motivtes par le besoin de satisfaire des demandes en recherche 
et 6valuation des autres volets du Projet. (La Division est cens e remplir le mme 
mandat pour tout le Minist.re, ce qu'elle fait lorsqu'elle dispose de fonds 
d'optration. Avec le financement de IUSAID, les agents impliquts ont roccasion 
de rester actifs.) La premiere fonction est la redaction du Rapport de Suivi et 
Evaluation du IV~me Projet de Diveloppement de l'Education de Base, une sorte de 
carnet scolaire pour le Projet BEEP. (L'indication de "IVYme" ne s'av.re vraiment 
pas justifite.) Cette activit6 dbbute normalement vers ftvrier par des recherches sur 
le terrain et se termine en W avec la diffusion des rtsultats. Elle implique la 
participation A des 6tapes sptcifiques -- l'61aboration d'instruments de recherche, 
l'analyse de donn6es pr6liminaires, et la revue du rapport provisoirc --des agents des 
autres volets pour assurer l'ad6quation du processus aux besoins et objectifs du Projet 
entier. La seconde fonction envisage les mtmes objectifs, mais concerne des 
questions plus prtcises ou des recherches ponctuelles, tels le document "SOS 
Formation" et le testing d'un 6chantillon d'61ves des deuxi~me et cinqui~me classes 
en math~matiques et franqais. 

Les contributions du volet suivi et 6valuation Al'6ducation fondamentale au 
Mali sont 6videntes tant dans le pioduits du volet que dans la capacit6 des agents 
impliqu6s Afaire ce travail. Pour les produits du volet, on a dejA mentionn6 des 
documents rtguliers et ponctuels offrant un aperqu utile des interventions dans le 
secteur. Les analyses faites par les agents du volet ont conduit A plusieurs 
modifications de strategies pour les autres volets. La creation d'un programme de 
testing en math6matiques et en franais m6rite une mention particuli.re, constituant 
une initiative ambitieuse pour le Minist~re, mais dont le rtsultt est de haute qualit. 
Pour le secteur m6me, le Projet a engendr6 une amdlioratinn nette des compttences 
des agents impliqu6s. Cette dvolution technique est constat6 6galement pour la 
planification, l'ex&cution, et la gestion du travail. 

En dtpit de 'appr6ciation positive de ce le volet, certaines lacunes ont W 
constat6es, dont ia plupart ne sont pas lis Ala conceptualisation originale du Projet 
mais peuvent servir Adtfinir les actions futures pour le volet et le Projet. Le seul 
probleme qui pourrait vraiment 8tre consid6r6e commme une faille conceptuelle 
serait le fait de limiter les activit6s du volet exclusivement Al'6tude des interventions 
du Projet. D'autres critiques concernent surtout le plan des analyses statistiques. 
Pour commencer, le niveau d'analyse -- la stratification des populations -- est trop 
large - ia r6gion, ne permettant vraiment pas de fines comparaisons. Deux, les 
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analyses semblent 6tre limitdes aux questions simples -- oui ou non --, sans introduire 
des hypothse ni demander de l'exprimentation. En plus, il serait souhaitable 
d'envisager tous les 616ments qui permettraient d'approfondir significativement la 
compr6hension des questions 6tudier; Avoir les aspects qualitatifs, les questions du 
rendement externe, et les facteurs socio-6conomiques. Les critiques 6voqu6es par
les agents d'autres secteurs de la hi6rarchie du syst6me 6ducatif concernaient surtout 
deux questions: (i) l'inactivit6 des agents du volet par rapport aux pr6occupations en
dehors du Projet BEEP; et (ii) la faillite des promesses et des efforts initiaux 
d'6tablir des organes de recherches et 6valuation au niveau r6gional. Finalement, les 
agents du volet se plaignent de leur d6pendance vis-A-vis du volet syst.me de gestion
d'information pour ia saisie, le traitement et 'analyse des donn6es, puisque le volet 
suivi et 6valuation ne dispose pas du mat6riel n6cessaire en informatique. 

Prenant en compte de ces carences, ile est sugg6r6 d'envisager les 
d6veloppements suivants pour maintenir '6volution du secteur. (1) Il s'av6rerait 
n6cessaire d'entamer des actions -- mat6riels, formation, fonds sp6cifiques -- directes 
destindes A assurer la r6gionalisation d'une capacit6 en suivi et 6valuation dans le 
trb.s proche avenir. (2) On propose l'initiation d'un programme d'exp.rimentation
contr6l6e, s'appuyant sur des crit~res ddtaill6es -- e.g., 6coles OPO/non-OPO; 6coles 
manuels utilis6s/non-utilisds; 6cole double-vacation m~me maitre/deux maitres -- qui 
permettent de tester des hypoth6ses sp6cifiques. (3) II faudrait multiplier les critres 
de stratification dans la saisie, le traitement et l'analyse de donn6es afin de permettre 
aux acteurs dans tout le syst~me de comprendre ce qui se passe au niveau qui les 
int6resse directement. (4) 11 faudrait incorporer des facteurs socio-6conomiques dans 
les protocoles de recherche. (5) II s'av6rerait aussi souhaitable de r6gulariser des 
liens formels entre les diff6rents volets dans I'61aboration et I'ex6cution des activit6s 
de suivi et 6valuation, visant par exemple des 6quipes mixtes pour les diff6rents 
secteurs. (6) Pour d6passer le descriptif afin d'arriver A la compr6hension et au 
prescriptif, il faudrait consid6rer davantage de recherches qualitatives et d'autres 
recherches qui permettront des 6tudes de cas. (7) La compr6hension de la situation 
&lucative au Mali 6volucrait aussi si I'on entamait des 6tudes du rendement externe,
pr6sentement absent du programme de recherche. (8) Pour la question de 
rinstitutionnalisation et de la p6rennit6 du suivi et 6valuation au MEB, il faudrait 
chercher des voies pour impliquer plus 6troitement d'autres bureaux du MEB, surtout 
pour les interventions relatives aux actions ext6rieures au programme du Projet
BEEP. (9) Finalement, compte tenu du progr s et des maintes contributions du 
volet au secteur 6ducatif, il est propos6 de continuer de I'assistance technique. 

Pour ce qui concerne i'evaluation de l'ensemble du Projet, on a consid6rd six 
questions centrales, qui ont W pos6es directement par I'USAID dans les termes de 
r6f6rences de '6valuation: (i) les 6tapes et les participants de son 61aboration initiale et 
continue; (ii) l'environnement dans lequel il a 6volu6; (iii) les facteurs majeurs dans son 
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execution; (iv) I'incidence du Projet sur l'quit6 du syst~me 6ducatif; (v) la contribution du 
Projet A 'am~lioration de la qualit6 de l'enseignement fondamental; et (vi) l'incidence du 
Projet sur 'efficacit6 du syst me 6ducatif malien. 

L'6valuation de I'Maboration du Projet a W ax6e sur la prise en consideration de 
quatre questions principales: (1) Quelle 6tait l'implication des partenaires et des 
b6n6ficiaires dans ia d6finition des objectifs et strategies du Projet? (2) Les objectifs du 
Projet correspondent-ils aux pr6occupations du Gouvernement et aux besoins actuels sur le 
terrain? (3) Le Projet pr sente-t-il une strat gie coh6rente pour r6pondre aux 
pr6occupations majeures du secteur? (4) Est-ce que ia conception structurelle du Projet 
permet aux ex6cutants de prendre en charge les objectifs du secteur? Les nombreuses 
interviews avec les divers participants et b6n ficiaires du Projet ont conduit Aconstater que 
le programme se d6finit au fur et Amesure de son ex6cution; qu'il n'y a pas de plan d'action 
global qui dirige les interventions concr~tes. Le terme qui a Wtt dvoqu6 Aplusieurs reprises 
6tait "improvis6." D'autres intervenants, A I'USAID comme au MEB, qui appr6cient la 
capacit6 de I'USAID de r6pondre valablement aux requ~tes ponctuelles pr~ffrent le terme 
"flexible." L'autre constat commun concernant I'6laboration continue du Projet porte sur 
le manque de participation des autres partenaires du Quatriime Projet dans les grandes 
d6cisions concernant tant les composantes que ]a gestion du Projet. Quoique le Projet cible 
des domaines consid6r6s prioritaires par le Gouvernement malien et par les bailleurs, il ne 
constitue vraiment pas un programme cohdrent; des pieces du puzzle -- qui devaient 6tre 
fournies par d'autres bailleurs -- manquent, limitant ainsi 'incidence des volets du Projet qui 
forictionne sans complements suffisants (e.g., ]a formation continue sans distribution de 
manuels, ce que I'USAID a pris en charge heureusement). 

Le contexte dans lequel le Projet a 6volu6 jusqu'au pr6sent est caract6risd surtout par 
des changements provenant principalement de la situation politique au Mali. Apr.s moins 
de deux ans d'oprations, le Gouvernement malien a 6t6 renvers' par une r.volution 
populaire. Denuis lors, le Projet a connu trois changements de Gou",'rnements et quatre 
Ministres diff6rents, avec des r6-affectations de postes clefs pour le Projet. Les deux 
derni.res ann6es scolaires ont 6 marqu6es, aussi, par des bouleversements au niveau des 
.coles ferm .s pendant de longues p6riodes. Un autre 616ment de l'environnement dans 
lequel le Projet opre est la lenteur et ia lourdeur administrative tant du Gouvernement 
malien que de rUSAID. Cet aspect a t6 exacerb6 dans les deux cas par les changements 
de responsables des dossiers du Projet, accompagnds souvent de changements de politiques, 
telle la d.cision de PUSAID d'abolir des primes et de rationaliser le., taux du per diem. 
D'autre part, plusieurs participants ont constat6 que le Projet a eu des incidences b6n6fiques 
sur l'environnement du MEB, particuli.rement dans I'adoption par les partenaires imm6diats 
d'habitudes de gestion am61ior.es. 

A propos de rex6cution globale du Projet, '6quipe d'6valuation a pos6 trois questions 
fondamentales: (1) Quels sont le degrd et la qualitd de l'implication des diff6rents 
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partenaires, acteurs et b6ndficiaires dans l'ex~cution, ia coordination et la gestion des 
activit6s du Projet? (2) Les activit.s en cours s'inscrivent-elles dans l'esprit du Projet? (3)
Quelles sont les questions majeures pos6es lors de I'ex.cution du Projet? Comme pour 
l'.laboration du Projet, i! a W constat6 que la prise de decision concernant l'ex~cution des 
nombreuses activit6s reste surtout le privilge de I'USAID, qui, par exemple, a le mot final 
sur les plans et budgets annuels, introduit des outils de gestion, et garde le pouvoir de v.to 
pour toutes les decisions. Ceci ne signifie pas que ce privilege soit necessairement un abus; 
au contraire, ilest souvent exerce d'une mani.re tr.s appropriee. La critique presque 
unanime A ce propos, d'ailleurs, est que la prise de decision par I'USAID est ressentie 
comme unilaterale. La communication ouverte avec les partenaires de ce que I'USAID peut 
et ne peut pas accepter de faire, en termes strategiques ou budg~taires est tr~s rare. Une 
question a 6t6 prononcee A plusieurs occasions: Quelle est la bonne position entre la 
responsabilit6 de l'USAID d'assurer la bonne gestion et execution du Projet et 'adoption 
d'une attitude de main-mise directe dans l'excution quotidienne? La nomination recente 
d'un chef de mission et la volont6 exprim~e depuis plusieurs mois de transf6rer la 
responsabilite majeure de la gestion du Projet au BPE (Bureau des Projets Education) 
indiquent un mouvement significatif vers une telle ouverture. A propos de l'accord entre 
l'execution et les objectifs du Projet, les perspectives des diff6rents participants 6taient plut6t 
positives. Pourtant, ils ont remarque quelques lacunes telies l'opposition apparente A la 
regionalisation du contr6le des volets par les assistants techniques et les agents, une 
concentration d'activites dans les zones urbaines, et un manque de coherence ou de 
complementarite entre les actions des differents volets. 

L'incidence du Projet sur l'quit du syst~me 6ducatif est plus 6vidente dans le 
domaine de la scolarisation des filles. L"influence du Projet est moins apparente au niveau 
des d6sequilibres socio-economiques, inter-regionaux et entre zones rurales et urbaines. Les 
problmes de faible taux de scolarisation, de manque de materiel d'enseignement et 
d'apprentissage, de la formation insuffisante de maitres, de l'insuffisance du soutien et du 
contr6le p dagogique et de la surcharge du programme d'etude se posent avec acuite sur 
toute I'etendue du territoire national. Pourtant, les activites du Projet sont concentrdes dans 
les quatre regions les plus privilegi~es (en termes relatifs, bien stir) et A proximite de la 
capitale. A l'intdrieur des quatre r6gions, les interventions s'av6rent aussi .tre beaucoup 
plus fix .s sur les zones urbaines que rurales, aussi bien que sur les communaut6s d6jA
relativement favoris6es. Certaines des stratdgies sembleraient m~me 8tre fondamentalement 
inappropri~es pour les zones rurales et pour pallier les ddsequilibres divers; par exemple, 
le programme FAEF, qui demande une capacite locale de reunir un capital, en esp.ce, en 
materiaux ou en labeur, tout ce qui est moins disponible dans les zones rurales et les plus 
appauvries. Un autre exemple est ]'effort d'appuyer iesecteur prive, p6nalisant les 
populations qui ne peuvent vraiment pas payer de frais d'inscription et les communaut6s les 
moins attrayantes aux 6ducateurs entrepreneurs. De m6me, les faits de Her toute activit6 
de renovation de classes au programme de fonds de contre-partie, et de ne pas entamer de 
nouvelles ornstructions du tout excluent les populations les plus n6cessiteuses. La 
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conditionnalit6 limitant le recrutement de nouveau personnel aurait le m~me effet. Les 
autres bailleurs, souvent avec l'encouragement parfois trbs vif de l'USAID, s'engagent dans 

certains cas Aadresser ces situations -- e.g., la prise en charge des salaires d'enseignants 
vacataires pendant un an par les Canadiens --, mais ces actions ne d.dommage vraiment pas 

l'absence d'une participation directe de l'USAID, le plus grand bailleur. II faut dire que 
l'Mquit, sociale est promue par les quelques conditionnalitds qui favorisent l'enseignement 
fondamental Ala d6faveur du secondaire et du sup6rieur, Mlargissant l'acc~s Aune 6ducation 

de base au d(pens d'une 6ducation des .lites. Cependant, compte tenu de la grandeur du 
vrai besoin et toutes les autres difficult6s concernant les stat6gies compl6mentaires 
programm.es, il est loin d'8tre str que ces conditions auront les effets d.sir~s. 

Deux questions principales ont pr.occup6 I'.quipe d'6valuation Apropos de la qualit6 
du programme et de l'ex.cution du Projet BEEP: (1) Quelle est l'incidence du Projet sur 
la qualit6 de 'enseignement; et (2) Quelle est l'ad~quation des crit~res de ]a qualitd de 
l'enseignement avec les priorit6s de la soci~t6 dans laquelle s'inscrit le Projet? Quoique 
plusieurs des indicateurs .tablis par I'USAID pour determiner le niveau de succ.s atteint 

par le Projet - e.g., maitres form6 en OPO, le ratio livre-6I ve, et efficacit6 interne -- soient 
positifs, des analyses plus approfondies rdvlent que I'incidence sur la vraie qualit6 de 
l'enseignement est beaucoup moins 6vidente; par exemple, l'incidence de plus de 7000 
enseignants formds en OPO est mitigOe consid6rablement par un manque de mat6riels 
didactiques, par des niveaux de maitrise technique tr~s variables, par des directeurs d'6coles 
opposant 'emploi des OPO, par les stages de formation de qualit6 tr~s variante, surtout 
avec la strat.gie de formation en cascade, parmi d'autres raisons. Pour ce qui concerne 
I'ad(quation des crit.res, l'6quipe d'6valuation a trouv6 que la question de qualit6 externe 
- l'incidence de r'Nducation sur la vie de l'ancien 616ve dans le travail, dans la soci6t6, et 
dans la famille -, 6tait largement ignor6e, tant dan,; la conceptualisation du Projet que dans 
les crit~res d'6valuation. Avec l'int6rft renouveII6 du Gouvernement A la vraie portde du 
syst~me &ducatif pour le d6veloppement du pays et pour tous les maliens, cette question 
mdriterait une attention particuli re. 

Finalement, la question de l'efficacitd peut re appr.ci6e A divers niveaux: (i) 
l'incidence des procedures du Projet sur sa gestion; (ii) I'impact du Projet sur la r6alisation 
des indicateurs; (iii) la validit6 et la pertinence des indicateurs; et (iv) l'impact du Projet sur 
'initiative Gouvernementale de d.centralisation, et la perennisation des acquis. C'est 

surtout le dernier qui int6ressait '6quipe. Pour l'incidence du Projet sur ia gestion, on a 
trouv, des aspects positifs et n6gatifs. Pour le positif, des responsables et des agents du 
MEB ont 6voqu6 une attention plus s6rieuxe de leurs coll.gues -- surtout pour ceux 
impliqu6s directement par le Projet -- aux processus de la planification, de la budg6tisation, 
de la comptabilitM, de la gestion et de la formation. Pour le n.gatif, on a remarqu6 surtout 
la lourdear bureaucratique de l'USAID qui a'ajoutait A la lenteur bureaucratique du 
Ministre, et le manque de communication ouverte, tant horizontale que verticale, et autant 
concernant I'USAID que le MEB et le BPE. Comme il est dit dans d'autres sections, la 
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determination de l'impact direct du Projet, qui n'est qu'une composante du Quatri.me 
Projet et fonctionne en parall Ie des initiatives Gouvernementales et locales, est trop
difficile Ad6celer. Pour la validit6 des indicateurs, en plus du besoin d'approfondir 'analyse
de ces crit res superficiels, l'6quipe d'6valuation a identifi6 plusieurs facteurs pertinents qui 
sont pr6senteiment ignor6s mais qui importent beaucoup dans l'apprentissage. Bref, on se 
limite aux facteurs p6dagogiques (intrants internes Ai'6cole) pour adresser des probl~mes
6ducatifs, tant dans les mesures que dans les strat6gies du Projet, ce qui exclut des 
interventions extra-scolaires qui puissent intiuencer consid6rablement 'apprentissage de 
l'616ve. (La seule exception est le voler scolarisation des filles.) Finalement, pour la 
question de p6rennisation des activit6s du Projet, par un transfert des assistants techniques
de comp6tcnces techniques et en gestion aux collgues maliens, les r6sultats sont mixtes. 
Certains volets ont tr.s bien r6ussi Ace propos tandis que d'autres semblent avoir 6chou6. 
Pour 'ensemble du Projet, on peut dire que le Gouvernement malien progresse bien dans 
son adaptation aux particilarit6s des syst~mes de gestion de I'USAID, un exploit
consid6rable 6tant donn6 le besoin de r6pondre aux diverses exigeances administratives des 
autres bailleurs de fonds. Comment la question d'efficacit6 doit-elle s'appliquer dans cette 
situation? 

L'6quipe d'6valuation propose huit directions futures, AI'USAID et au MEB comme 
des recommandations e discuter et ct modifier selon les prorit s ndgocijes. II 6tait dans 
1intention de r'quipe de tenir compte dans la formulation des propositions des ides et 
souhaits majeurs exprimds par les partenaires concern6s du Projet BEEP avec qui les 
6valuateurs ont pu parler. Le vrai travai! de programmation des prochaines 6tapes incombe 
conjointement ArUSAID et au Gouvernement. Les propositions pour les directions futures 
formui6es par I'6quipe d'6valuation suivent. En tant que caveat, on avise le lecteur de 
consulter la presentation plus compr6hensive de ces propositions, dans Chapitre 5; les 
explications suivantes n'6tant que de brefs sommaires. 

1. 	 i faudrait consid6rer de nouvelles alternatives de financement, tant au niveau 
du Projet qu'au niveau des domaines particulier, sp6cifiquement le FAEF. 
Pour raspect macro, on a 6lucidd trois suggestions: (i) le financement 
d'interventions orient6es en-dehors de I'6cole, y compris le secteur informel; 
(ii) une concertation plus soignde entre rUSAID -- et les autres bailleurs -
et le Guvernement; et (iii) changer les conditionnalit.s du programme 
Assistaace Hors-Projet pour les Her plus 6troitement aux actions internes du 
MEB. Pour I'aspect micro, on propose: (i) que soit 6clair6 ie concept de 
i&ole de base ou de l'6cole communautaire; (ii) qu'on encourage les efforts 
sp6ifiques en direction de l'Ncole communautaire, ce qui obligerait 
'extrication des cotisations APE de la TDRL; (iii) qu'on lie l'6cole Ad'autres 

actions de d6veloppement commuiautaires susceptibles de gdn6rer des 
ressources et de p6renniser les comp6tences de gestion des institutions locales; 
et (iv) qu'on fournisse une assistance directe destinde A renforcer la 
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responsabilit6 des communaut6s par rapport A la gestion strat6gique et au 

financement de l'cole. 

2. 	 Les efforts mends actuellement par les autorit6s maliennes pour prtciser les 
toutefinalit~s de I'ensemble dy syst~me dducatif devraient faire l'objet de 

l'attention de I'USAID pour apporter les appuis intellectuels, financiers et 

logistiques n6cessaires Al'accomplissement de ce travail. 

3. 	 La mission d'6valuation propose fortement au Gouvernement malien et A 

l'USAID d'entamer des discussions s.rieuses visant quatre recommandations 
I'ajustement structurel: (i) 'abandon des conditionnalit.s nonconcernant 

r~alistes et de ce fait pratiquement impossibles A satisfaire; (ii) la revision 
uneappropri6e des conditionnalit6s qui p6nalisent i'ducation de base; et (iii) 

autorisation du recrutement d'enseignants au niveau de l'dducation de base; 

(iv) l'instauration d'un partenariat vritable entre les bailleurs de fonds et le 

Gouvernement dans l'6laboration des nouvelles conditionnalit6s. 

4. 	 On propose fortement, tant pour la question d'6quit6 que pour celle d'une 

incidence majeure sur l'largissement de ia base 6ducative, que l'USAID 
accepte de financer des constructions nouvelles de classes et d'6coles. 

Afin 	d'appuyer d'une mani~re plus concrete les efforts de d6centralisation du5. 
Gouvernement, l'quipe d'6valuation recommande que I'USAID incite les 

volets A ex6cuter les plans pr6voyant la rgionalisation du contr6le des 

activit6s du Projet et que le Projet d.gage des moyens cons6quents pour 
assurer cette exdcution. 

6. 	 Un Comitd de Pilotage du Projet doit 6tre cr66 et responsabilis6 afin 

d'orienter les activit(s du Projet, de fixer les priorit~s, d'autoriser les actions, 
d'assurer la ,-oordination avec le programme du MEB, et de suivre et 
contr6ler les procedures, les activit6s et le progrbs du Projet BEEP; 

7. 	 On propose que I'USAID continue son programme d'assistance technique aux 

diff~rents volets ex6cut6s par des conseillers, avec deux pr6alables 
fondamentaux: (i) r6orienter les termes de r6f6rence de tous les conseillers 
et de tous les volets afin d'accorder une importance primordiale A la 

r.gionalisation; et (ii) pour chaque volet individuel, prendre en compte 
sdrieusement les recommandations de la pr6sente 6valuation. Les 6valuateurs 
proposent que les responsables du Projet impose aussi quatre conditions, 
dont: (i) tous les partenaires mettent l'accent sur le transfert de comp.tences; 
(ii) le conseiller se limite Ason r6le de technicien; (iii) le budget du Projet 
contient des lignes s6pardes pour les coflts associ.s avec l'assistance technique 
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des autres d6penses du Projet; et (iv) 'USAID et le BPE ex6cutent 

conjointement une 6valuation annuelle de chaque conseiller. 

8. 	 Sur la question d'6quit6, en particulier, rHquipe d'dvaluation recommande 

fortement I'extension du Projet A I'ensemble des regions du Mali. 

L'valuation a sans doute soulev6 plusieurs d.fauts dans le Projet BEEP, tant dans 

son 61aboration que dans son ex6cution. N.anmoins, les contributions r.alis6es dans tous 

les secteurs cibl6s par le programme de d.veloppement sont r6elles et appr6ciables. 

L'6volution institutionnelle comme personnelle dans les capacit(s techniques et en gestion 

est 6vidente partout oi l'on regarde. Cependant, il semble rester une lacune qui affecte 

tous les domaines du programme, A savoir, la difficult6 de communication entre les 

diff~rents partenaires. Ce probl.me se r6fre surtout A la communication entre l'USAID 

et le MEB (ce qui semble s'am.liorer consid6rablement avec le pr6sent BPE), entre 

I'USAID et les assistants techniques (aussi plus promettant maintenant avec la nomination 

rfcente d'un chef de mission) et entre les diff6rentes directions du Ministire. Cette 

expliquer A un certain degr6 par le pass6 r6cent tourbillonn6 dusituation peut 
balanqait entre les mains deGouvernement malien, avec le dossier du Projet qui se 

diff6rents responsables minist6riels. L'impact majeur de cc probl~me semble 6tre un Projet 

qui lance beaucoup de bonnes initiatives mais dont les effets sont attenuds consid6rablement 

par une l6gWrt6 (ou un manque) de compl6mentarit6 avec d'autres actions et une rupture 

ou diminution de suivi par les partenaires pr6tendus. Cette lacune doit trouver une solution, 

et l'6quipe d'6valuation consid~re que la discussion de cc rapport et les activit6s de 

planification subs.quentes pr6senteraient des occasions parfaites pour ce faire. 
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CHAPITRE 1
 
INTRODUCTION
 

A. Introduction AtI'ActivitE d'Evaluation 

Le travail d'un 6valuateur est peut-8tre avant toute autre chose un exercice 
d'humilit6. Sa tqche principale est de mieux faire comprendre un projet A ceux qui le 
connaissent le plus intimement: les gens qui l'ont conqu, qui 1'ex6cutent, et qui en vivent les 
cons6quences tant positives que n6gatives. 11 se peut que l'6valuateur apporte de nouvelles 
perspectives glan6es de ses experiences avec d'autres projets semblables, ou qu'il applique
des ides techniques d'une certaine expertise pr6cise. IIaborde sa tfiche en 6tant vraiment 
le moins inform6 de tous; et dans une p.riode tr~s limit~e, on s'attend A ce qu'il formule 
une estimation objective d'une activit6 tr s complexe et avec beaucoup de nuances. 
Pourtant, tout ce qu'on peut vraiment souhaiter de l'6valuateur c'est d'avoir gagn6 Ala fin 
de sa mission des impressions plut6t globales de la situation Aun moment d6termin6 dans 
la vie dynamique de l'activitd 6valu6e. En plus, il pourra tenter d'dclairer certaines voies 
propices A suivre pour l'6volution continue de l'activit6; mais la vraie responsabilit6 pour
l'articulation d'une nouvelle trajectoire A programmer devra se concevoir quiavec ceux 

auront Al'ex6cuter et Aassurer de bons r6sultats.
 

En fin de compte, tout ce que cet 6valuateur peut esp6rer faire c'est de r6cup6rer
le plus d'informations possibles chez ceux qui sont impliqu6s, tant directement 
qu'indirectement, dans le Projet et de pr6senter ces informations d'une mani~re cohdrente 
aux d6cideurs. Ce qu'il pourra esp6rer c'est d'avoir rassembl6 certaines ides originales qui 
ne se sont pas encore faites entendre, ou d'exprimer d'autres ides d6jA connues d'une 
nouvelle manibre et qui permettra aux d6cideurs et aux autres partenaires de consid6rer ce 
qu'ils vivent tous les jours avec une nouvelle optique. Le bon dvaluateur doit 6tre avant 
tout un bon apprenti et un fid~ie rapporteur. 

La composition de I'dquipe d'dvaluation. Pour la prdsente 6valuation, rUSAID/Mali 
a contactd I'EducationDevelopment Center(EDC) pour former une 6quipe constitu6 de trois 
maliens et deux expatrids. Le Gouvernement malien a demand6 d'ajouter un quatri~me
malien AlMjuipe. Sa composition a t( la suivante: 

o Kabine Hari DIANE, planiicateur en 6ducation, malien
 
o 
 Georges GUISLAIN, sp6cidliste en programmes scolaires et enseignement, 

beige 
o Joshua MUSKIN, sp.cialiste en 6valuation/chef d'6quipe, am6ricain 
o Issa N'DIAYE, sp6cialiste en 6valuation/co-chef d'dquipe, malien 
o Bintou SANANKOUA, analyste de la politique de r'.ducation, malienne 
o Cheickne Hamala SOUMARE, 6conomiste en 6ducation, malien 

La d6signation d'une 6quipe mixte de nationaux et expatri~s a offert aux 6valuateurs 
beaucoup d'avantages qui ont acc6ldr6 le travail et, en m8me temps, qui ont 
vraisemblablement permis une investigation approfondie, et on peut dire pratique, des 



Page 2
Ewlat n du Projet Diloppement de 'Enseilnwment de Base USAID/Mali 

questions majeures. Sp.cifiquenent, le fait d'avoir une 6quipe compos6e principalement 

de nationaux a influenc6 l'6valuation dans les sens suivants: 

bureaux nationaux concern6s 6tait plus facile, et les discussionso L'acc.s aux 
pouvaient 	s'av6rer plus souvent informelles et ouvertes. 

sur leso L'orientation de fond de 1'6valuation s'est pench6e beaucoup plus 
sur du bailleur, unepr6occupations du Gouvernement malien que ceux 

.vidente dans le texte decons6quence qui peut s'av.rer subtile mais qui est 
l'6valuation. 

o Les analyses des activit6s, des proc6dures et de la gestion du Projet effectu6es 

par l'6quipe 6taient aussi, sinon plut6t, influenc(es par une connaissance des 

priorit6s et des syst .mes du Gouvernement malien que de I'USAID; par 

consequent, les conclusions et les recommandations s'appuient davantage sur 

les questions de fond pour envisager la perspective des b6n6ficiaires dans un 

sens beaucoup plus pratique. 

avec la designation d'anciens responsablesUn inconvenient possible qui peut 8tre associ6 
du Ministbre de I'Education Nationale A l'6quipe est l'introduction des perspectives et 

conclusions biais6es dans l'analyse, exprbs ou inconsciemment. Quoique ce r6sultat ne soit 

pas 6vident, il ne peut pas 6tre exclu enti rement. 

L'6quipe espbre que la m6thode, les questions et les arguments qui ont fond6 cette 
de faire un travail qui orientera i'USAID et le6valuation d6montrent le souci sincere 

Gouvernement malien dans un sens commun pour pouvoir atteindre ensemble le but d'un 

me national d'6ducation fondamental qui contribue au d6veloppement de tout le pays.syst 

a commencd le 2 aofit etL'organisation et I'ex~cution d2 l'6valuation. L'6valuation 
sur le terrain Aa dur6 quatre semaines, ayant lieu surtout A Bamako, avec des visites 

Koulikoro, AS4gou et ASikasso. Le programme originel pour l'dvaluation fixait le mois de 

mai ou juin, ce qui aurait permis des visites d'6cole avec des classes en cours. La p.riode 

actuelle n'a pas permis cette 6ventualit6, ce qui n'a constitu6 en fin de compte qu'une 1Igdre 

g.ne, 6tant donn6 que tous les 6valuateurs connaissaient dejA r6cole fondamentale 

malienne, surtout les nationaux de l'quipe. Le programme g n.ral de l'6valuation 6tait le 

suivant: 

Semaine I 	 Consultation des documents de base; orientation par I'USAID; 
pr6paration du plan d'6valuation (1'6quipe a 6t6 assist6e dans 
ce travail par le Dr. Medjomo Coulibaly, du bureau 
USAID/REDSO AAbidjan); et contacts initiaux. 

Rencontres ABamako et Koulikoro, et syntheses partielles.Semaine 2 

Semaine 3 	 Rencontres AS6gou, Sikasso, et Bamako, et syntheses partielles. 
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Semaine 4 Rddaction du rapport d'6valuation et prdsentation A I'USAID 
aux agents du Projet Dfveloppement de l'Enseignement de 
Base (Projet BEEP --Basic EducationExpansionProgram) et au 
MEB. 

Une liste prdcise de tous les gens et bureaux contactds pour cette dvaluation se 
trouve en Annexe A. L'organisation des rencontres dtait mixte, dont plusieurs auxquelles
tous les membres ont assistd, mais dont la majorit6 dtait conduite par chaque 6valuateur 
individuellement. L'6quipe s'est rfunie r6guli6rement pour faire la synthise, s'int6ressant 
surtout A identifier les grands thames qui semblaient 6merger des diverses discussions et
sflectionner les questions et hypoth.ses Apoursuivre dans les rencontres suivantes. Tandis 
que chaque membre de l'6quipe s'intdressait Ases termes de r~ffrences particuliers, on 6tait 
tr.s soucieux du besoin de consid6rer le Projet dans son int6grit6, et on a essayd d'accorder 
une attention particulire Aanalyser le degr6 de compl6mentarit6 entre les diff6rents volets, 
tant pour assurer leur qualitd interne que pour ,"rifier leur contribution collective aux 
objectifs plus globaux du Projet. 

Les objectifs de l'dvaluation. Dans les termes de r6ffrence pour 1'6valuation, comme 
dans son orientation initiale, I'USAID a insist6 avant tout sur son dfsir de voir une
6valuation de l'ensemble du Projet. L'USAID ne conqoit pas le Projet comme une 
collection de volets techniques sinon comme une stratfgie cohfrente, composde de plusieurs
616ments grfs ensemble pour aboutir A une amlioration du syst~me d'enseignement
fondamental au Mali. Ayant fix6 comme objectifs de base du Projet (i) un meilleur 
rendement interne et (ii) une meilleure qualit6 pour l'.cole fondamentale malienne, on a 
demand6 aux 6valuateurs surtout de montrer jusqu'A quel point 'USAID a pu atteindre ces 
objectifs avec le Projet BEEP. 

Pour mieux fixer l'attention de l'6quipe d'6valuation sur cette conceptualisation
globale du Projet, on a propos6 ulie inatrice composde de sept themes op6rationnels -- sur 
le plan vertical - et de newf domaines d'intervention, -- sur le plan horizontal: 

Themes Op6rationnels Domaines d'Intervention 
1.Elaboration a. Communaut6 
2. Environnement b. Ecole 
3. Ex6cution c. Inspection 
4. Equitd d. Direction Rdgionale
5. Qualitd e. Direction Administrative 
6. Efficacit6 f. Direction d'Ecole Fondamentale 
7. Directions Futures g. Direction P6dagogique 

h. Cellule d'Exdcution du Projet 
i. Cabinet 

Dans ce scn, on a essay6 de centrer surtout les questions sur la conceptualisation du Projet, 
son ex6ation, le contexte et sa durabilit6 institutionnelle. En ciblant tous les domaines 
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-- tant commed'intervention hidrarchique impliqu6s directement dans le syst~me 6ducatif 
on voulait apparemment inciter l'quipe d'6valuation A.acteurs que comme b6n6ficiaires --

estimer la contribution de chacun en tant que partenaire actuel (et potentiel) de rUSAID 

dans le Projet. 

L'6quipe a consid.r6 cette matrice plut6t comme une orientation que comme une 

directive et s'est ainsi consacr.e Adeux tAches distinctes dans i'6valuation du Projet. En 

premier lieu, on a consi,]t6r qu'on ne pouvait vraiment pas ignorer les diffrents volets qui 

constituaient les activit6s majeures du Projet: 

o Formation Continue 
o Suivi et Evaluation 
o Scolarisation des Filles 
o Appui Communautaire 
o Systimes de Gestion d'Information 
o L'Assistance en Gestion 

Ce sont les volets qui d6finissent les attributions et activit(s des assistants techniques du 

Projet. L'organisation pratique du budget, de la gestion et de l'ex6cution du Projet s'articule 

enti~rement autour de ces rubriques fonctionnelles. Dans les r6gions comme dans les 
se r.fdrant aux volets. Finalement, ladirections centrales on parle du Projet en 

au moins A un certain degr6, par les domainescontinuation du Projet sera d6finie, 
techniques d'intervention. Cette analyse par volet constitue le Chapitre 3. 

On a emprunt6 les six premiers themes op6rationnels pour organiser l'analyse globale 

du Projet, Chapitre 4, la deuxi.me t.iche de l'quipe d'6valuation. (Le septi~me theme, 
Directions futures, constitue le Chapitre 5.) C'est cette discussion qui permet de poser les 

questions qui concernent le plus les objectifs g6n6raux du Projet: Est-ce que les 

interventions conduites par le Projet am6liorent le rendement de l'cole, des maitres et des 

6l6ves? Est--ce que le Projet renforce la capacitd du Minist re de I'Enseignement de Base 

de g6rer et d'assurer l'ex.cution du secteur? Est-ce que les impacts positifs sur le syst.me, 

]A oi) ils existent, sont pertinents et durables? L'intrt A ce stade de l'6valuation est 

beaucoup plus fix(: sur l'organisation et 'ex6cution du Projet global que sur les diff6rents 

volets. 

'aide financi.re hors-projet.Un troisiime 61.ment du Projet qui est trait6 Apart est 
Sur le montant total actuel du Projet de US$20 millions, US$3 millions ont W r6serv(s 

pour les d6caissements rapides, li6s Ala satisfaction d'une s6rie de conditionnalit.s. Deux 

questions principales ont surtout occup6 rexpert en 6conomie et finance de l'ducation et 

le reste de I'&luipe A ce propos. En premier lieu, quelle a Wt. la contribution de la 

conposante assistance hors-projet Ala poursuite des objectifs de base du Projet? En second 

lieu, quel a W ie rapport entre les activit6s techniques du Projet (programme 

investissement) et 'aspect d6caissement rapide (programme d'ajustement sectoriel)? 

http:financi.re
http:deuxi.me
http:consid.r6
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La m~thodologie: dvaluation de "quatri me gendration." Pour faire cette 6valuation, 
rUSAID a demandd A I'quipe d'appliquer la m~thodologie de "quatri~me g~n6ration." 
Intitul6e ainsi parce qu'on identifie trois g~n~rations de m6thodologies d'6valuation -
technique, de description, de jugement -- qui ont prc6d cette derni re, l'6valuation 
"quatri~me g~n~ration" met l'accent surtout sur le besoin de faire exprimer les perspectives 
A tous les partenaires -- d6cideurs, acteurs, et b~n~ficiaires -- de la chose qu'on 6value. 
L'valuateur joue beaucoup plus le r~le de facilitateur et de rapporteur que d'analyste. Sa 
d6marche particuli~re est d'identifier les partenaires int~ress~s et de leur poser des 
questions pertinentes. La base de la m~thodologie est le dialogue; on cherche A faire 
discuter ensemble les diff~rents partenaires pour leur permettre de d~velopper une 
perspective consensuelle. Ainsi l'6valuateur est moins conduit A synthdtiser des avis 
divergents dans un rapport final, ce qui ne constituerait qu'une distillation d'id~es qui 
pourrait s'6carter de la r~alit6 v~cue. Le but de l'6valuation "quatri~me g~n~ration" est 
d'aider les nombreux partenaires Ad6velopper ensemble une appr6ciation consensuelle, ce 
qui m~nera A une strat6gie concert6e pour les prochaines 6tapes. L ob le consensus 
dchappe au groupe, la tdtche de '6valuateur est de bien articuler les points de divergence 
et de proposer une stratdgie de n6gociation pour permettre une continuation concert~e. 

Or, comme dans beaucoup de situations, la th~orie cst plus dvidente que la pratique. 
Le dialogue entre partenaires peut tre mis en cause par plusieurs 6l6ments -- le cas pour 
la prdsente 6valuation -- surtout: (i) difficult6 de logistique -- disponibilitd, transport -- pour 
rassembler les diff6rents partenaires; (ii) une r6ticence ASe prononcer ouvertement devant 
les sup~rieurs hi6rarchiques; (iii) une politesse inn6e oui defend que l'on critique quelque 
chose ou quelqu'un devant les autres. En somme, le dialogue ouvert est une habitude qui 
est mieux exerce lorsqu'elle existe dejA ou qu'on doit c!iltiver; cela n'a pas lieu simplement 
sur invitation. La oi c'6tait possible, les presents 6valuateurs ont convoqu6 des groupes 
pour les faire discuter ensemble les points divers du Projet. Les r~sultats 6taient 
g~n~ralement satisfaisants. Pour compenser IAoil le dialogue n'dtait pas possible, on a 
essay6 de simuler le dialogue entre diff~rents partenaires en rapportant aux diff6rents 
interlocuteurs ce que les autres avaient dit de telle ou telle question. Les difficultds et 
carences cr&es par cette approche devraient 6tre 6videntes. Avec cette stratdgie, le 
consensus est moins dvident, mais on essaie toujours de reprdsenter IAoi c'est pertinent les 
diff6rentes perceptions au lieu de les synth6tiser dans une conclusion qui imposerait un 
consensus qui peut- tre n'aurait pas 6mergd. En plus, on a sans doute manqu6 beaucoup 
de perspectives et de sources d'information importantes. Sans prdtendre qu'on soit restd 
fiddle en permanence A la m6thodologie, on a au moins tentd de respecter l'esprit de 
'6valuation "quatri~meg6n6ration." 

L o6 i'quipe a surtout eu de ia difficultd A contacter tous ceux qui pouvaient 
clairer ies divers aspects du Projet, c'6tait avec les anciens responsables maliens qui avaient 
t6 r6-affect6s lors des changements de gouvernement ant6rieurs. Toutes les trois fonctions 

les plus intimement assocides au Projet - le BPE, rInstitut P~dagogique National (IPN) et 
la Direction Na::onal de l'Enseignement Fondamental - ont des directeurs qui occupent 
leur place depuis seulement quelques mois. (La meme situation existe pour le Ministre et 
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les autres directeurs nationaux.) Un autre partenaire central au Quatri~me Projet 
Education que l'6quipe n'a pas pu rencontr6 6tait la Banque Mondiale. (On a 
heureusement requ des commentaires sur la premiere version du rapport d'6valuation du 
repr~sentant local pour l'6ducation, ce qui a permis de rattrapper certaines observations et 
perspectives de la Banque.) Dans certains cas, l'6quipe a pu profiter d'occasions de 
rencontrer les anciens directeurs et autres responsables. (En fait, l'un des membres de 
l'6quipe, Dr. Ndiaye, 6tait Ministre d'Education Nationale pour le Gouvernement de 
transition, et d'autres membres, M. Dian6, Mme. Sanankoua, et M. Soumar6, ont tous fait 
partie d'un des anciens gouvernements.) D'ailleurs, surtout pour des raisons de logistique, 
on a 6t6 forc6 de n~gliger certains acteurs clefs qui auraient pu fournir des renseignements 
et des perspectives importantes, surtout pour ce qui concerne l'historique du Projet. Peut
8tre les exemples les plus flagrants de cette situation sont l'absence de l'ancien Directeur 
de I'IPN --qui a eu un rOle d6terminant dans l'articulation de la strat~gie de r~gionalisation 
introduite dans le premier avenant, et qui a particip6 " l'articulation g6nrale du Projet 
BEEP pendant trois ans --et du Directeur de Cabinet du Gouvernement transitionnel --qui 
a jou6 un rOle important dans l'organisation et l'excution de la Confrence de Planification 
de S6lingu6. 

On a essay6 de compenser pour ces voix absentes, comme pour toutes les autres qui 
auraient pu apporter des contributions int6ressantes A l'6valuation, avec des perspectives 
sollicitdes chez des autres participants du Projet, et en r~partissant les tches de collecte 
d'information parmi les membres de l'6quipe pour raison d'efficacit6. It est n~anmoins tr~s 
important de se rappeler que cette 6valuation ne repr6sente qu'une partie modeste de tous 
ceux qui s'intressent en tant que participants ou que b~n~ficiaires aux activit~s du Projet 
BEEP. I1serait alors urgent, pour ceux qui sont cens s entamer les prochaines 6tapes, de 
chercher Ainclure ces personnes dans les discussions ult6rieures. 

B. Le Contexte Historique et Politique au Mali 

Apr s pr s d'un sikcle de colonisation frangaise, le Mali ind~pendant se devait 
d'61aborer un syst me 6ducatif Ala mesure des ambitions d'un jeune Etat souverain oit tout 
6tait Afaire-' 

L'&6ole coloniale avait cr66 pour satisfaire les besoins de l'administration et de la 
gestion de ia r6gion un syst.me dducatif squelettique destin A former des cadres 
subalternes (interpr.tes, commis, ouvriers sp,6cialis6s) et Afavoriser l'assimilation culturelle 
des africains. De par ces objectifs globaux, le syst me 6ducatif colonial 6tait loin de 
r6pondre mix besoins fondamentaux du Mali ind6pendant dont le d6veloppement 

1 - "L'eVemaiime pourla creationdes icoles a entraini ia constructionincontr6lis des salles de classe cause 

de la nuk xrion des abnr provisoires qui font actuellement l'objel de rhabilitation. Ce phenomene aux 
kddwmues ables n'est pas mentionni dans le rapport." (remarque de Boubacar Gaye, Chef de la Division 
Ftmtkt IPN) 
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dconomique, politique, social et culturel n~cessitait un nombre dlev6 de cadres comp6tents. 2 

D'oi' la n6cessit6 d'une r6forme structurelle de l'6cole coloniale. Ainsi est n6e la R6forme 
de l'Education au Mali en 1962 dans un contexte de rupture avec le syst.me colonial. 

La Rforme de 1962 avait essentiellement pour ambition la formation d'un homme 
nouveau capable dans le contexte qui prdvalait Al'poque de construire une nation nouvelle. 
Ses objectifs g6n6raux 6taient aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Elle s'articulait autour 
des orientations suivantes: 

o 	un enseignement de masse et de qualitd; 

o 	un enseignement devant fournir au pays avec un maximum d'6conomie de temps 
et d'argent les cadres n6cessaires Ason ddveloppement; 

o 	un enseignement garantissant un niveau culturel suffisant capable d'6tablir des 
6quivalences de dipl6me avec les 6tats modernes; 

o 	un enseignement bas6 sur les valeurs culturelles maliennes et ouvert sur
l'universalit6; et 

o 	un enseignement qui d6colonise les esprits. 

Ainsi au plan quantitatif, le Mali nouveau se devait d'61argir la base de son syst me 
6ducatif en vue de la d6mocratisation de l'ducation. Partout on a construit dans 
'enthousiasme parfois en "investissement humain" (contribution volontaire des populations 
en 	biens et force de travail) des salles de classe pour scolariser les jeunes et alphab6tiser 
les adultes. L'ambition de la R6forme de 1962 6tait d'61aborer un plan de d6veloppement 
de I'Ecole capable en une dizaine d'ann6es (1962-1972) d'atteindre une scolarisation 
int.grale (10 pour cent) des enfants maliens. Ainsi on a institu l'cole fondamentale, qui 
constituait la base du syst me et comportait un premier cycle de cinq ans et un second cycle
de quatre ans soit au total neuf ans qui devaient conduire Aun enseignement secondaire 
d'une dur6e de un Aquatre ans suivant les fili.res de formation puis A un enseignement 
sup6rieur de deux Acinq ans selon les cas. 

Sur le plan qualitatif, il s'agissait d'61aborer de nouveaux programmes avec des 
contenus de formation adapt6s voire spcifiques r6pondant aux rdalit6s sur le terrain. En 
1960, ie taux de scolarisation 6tait inf6rieur Asept pour cent et Apeine un adulte malien sur 
dix savait lire et .crire. L'enseignement secondaire (formation de commis et d'ouvriers 
sp&ialis6s) 6tait balbutiant, I'enseignement sup6rieur inexistant. 

2 _ meem d'accompagnement rsuitant de l'instaurationdes erclusionsdans les ecoles n'ont pas gti 

siInad ft s4 gi"k de projet de creation de centres d'orientation pratique (COP) pour les Ildments de ia 
dspmftm Moiai du premier cycle. Ce systbne serait encore plt profitablede nos jours pour limiter le flux vers 
Les smrmds wkes" (rnarques de Boubacar Gaye, Chef de ia Division Formation IPN) 
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En 1964, le premier s~minaire sur l'ducation a eu lieu, visant Afaire le bilan de la 

Reforme et Aen corriger les insuffisances. De 1960 A1964, le taux de scolarisation avait 

plus que doubl6. Mais d6jA d'importantes difficult6s avaient commenc6 A poindre. Le 

rythme de construction de salles de classe avait commenc6 As'essouffler. II ne r~pondait 

plus A la demande de plus en plus forte de scolarisation des populations. Si au debut les 

renvois 6taient interdits au premier cycle dtu fondamental, ils furent autoris~s Apartir de 

1964. De m~me le Gouvernement a institu6 au niveau du premier cycle portd Asix ans au 

lieu de cinq (le second cycle par cons6quent r6duit de quatre Atrois ans), un examen de fin 

de cycle destin6 Aintroduire des crit&res de s6lection dans le fondamental. Par ailleurs dans 

le domaine de la formation des formateurs, le besoin d'enseignants pour le syst~me 6ducatif 

mis en place 6tait tel que mme les recrutements massifs opdras dans des conditions fort 

critiquables (insuffisance de qualit6) n'ont pas permis de satisfaire la forte demande Ace 

niveau. Ainsi sont n~es petit Apetit des distorsions qui allaient mettre en p6ril les objectifs 

initiaux de cette RMforme. 

En 1968 eut lieu un changement de cap qui a W impos6 apr s le coup d'6tat 
Partout on a introduit dans le syst~memilitaire; la RMforme de 1962 a 6t6 mise au placard. 

des crit~res rigides de selection. Au niveau du fondamental cela s'est traduit par des 

renvois massifs et des 6checs nombreux aux examens, augmentant du coup les exclus du 

syst me sans aucune possibilit6 de r6cup6ration et aggravant ainsi les graves distorsions 

existant un peu partout. 

Le s~minaire de 1978 en a dress6 un bilan accablant. A c6t6 du d~labrement continu 

et aggrav6 de la base du syst~me, il existait un ch6mage de plus en plus prononc6 des cadres 

form~s et dont les qualifications ne r6pondaient plus aux exigences de l'6conomie nationale 

et du march6 du travail. En 1984, l'tat introduit le concours d'ciire A la fonction 
son a W fermepublique. La crise du syst~me a atteint alors paroxysme et l'cole 

d'autorit6 pendant deux ann6es scolaires successives. Malgr6 les Etats Gn6raux de 
assises des principaux int6ress6s'Education de 1989, oi l'on notait l'absence aux 

(enrignants et 616ves), le syst~me continua de se d6grader Aune allure de plus en plus 

vertigineuse (chute de taux de ]a scolarisation, d6labrenrent des salles de classe, diminution 

du rythme de construction, conditions de vie et de travail pr6caires, renvois massifs, 6checs 

nombreux, repressions aveugles et multiples envers les enseignants et les 6tudiants, exode 

vers 16tranger, etc~t~ra). L'explosion de 1991 allait mettre Anu les carences du syst~me 

dont le constat allait 8tre lors de par l'organisation d'un d6bat national sur l'dducation en 

1991. 

En 1990, apr s 30 ann6es d'indtpendance, le bilan 6tait lourd. Le taux de 

scolarisation ne d~passait gu~re les 20 pour cent et celui de l'analphab6tisme d6passait les 

90 pourcent. De 1987 A1990 on a assist6 par ailleurs Aune diminution progressive de la 

part de I'ucation dans ie budget d'6tat (moins de 20 pour cent). Le dCs6quilibre interne 

du budget de I'ducation 6tait aggrav6 par une affectation moindre de ressources A 
choixI'Mucation de base par rapport au secondaire et au suprieur. I1 fallait op~rer un 
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politique fondamental consistant Ad gager r solument la priorit6 en faveur de l'6ducation 
de base. 

C'est dans ce contexte qu'allait intervenir le Quatri~me Projet Education, qui se 
proposait par la Banque Mondiale Atravers une s(rie de mesures dont la restructuration du 
budget de l'6ducation de consacrer en priorit6 les ressources du secteur A l'6ducation de 
base conque comme le fondement de tout d6veloppement 6conomique et de bien-8tre social. 

Depuis lors, avec un nouveau r6gime politique au pouvoir, le secteur 6ducatif 
continue de chercher Ase d6livrer de 30 ans d'abus et de d6gradation. Quoiqu'une nouvelle 
politique 6ducative se soit d6finie, accentuant surtout les grands objectifs de la Rdforme de 
1962, sa mise en pratique n'a pas 6t6 aussi 6vidente. Cet effort a t6 handicap6 
particulibrement par la succession rapide de gouvernements et de responsables minist6riels 
- trois depuis 1991 -- et des avbnements sociaux qui provoquaient ou s'associaient Aces 
changements, parf-As boulevers6s, de gouvernement. Apr s les 6v6nements de mars 1991, 
et suite aux engagements pris par le Gouvernement malien vis Avis de I'Association des 
El~ves et Etudiants du Mali (AEEM), la poursuite du Quatri.me Projet (et par cons6quent 
du Projet BEEP) 6tait compromise, car les mesures de restructuration budg6taire et 
d'admission dans le secondaire et dans le supfrieur avaient subi des d6rapages 6normes. 
Pendant la Transation (politique), le Gouvernement avait pris la d6cision d'augmenter les 
bourses de 75 pour cent (en deux 6tapes, de 50 et 25 pour cent) et d'accepter tous les 
candidats libres dans les dtablissements d'enseignement secondaire et sup6rieur. Cette 
d6cision a fortement perturb6 l'6volution du syst~me 6ducatif. Pour renverser les tendances, 
il a W procd Iraboration du PUSE (Plan d'Urgence pour le Secteur de I'Education),. A1d 
qui devrait prendre en considdration les aspects p6dagogique, financier et administratif de 
'6ducation dans le nouveau contexte de d(mocratie. 

Le premier Gouvernement de la Troisi~me R6publique a pris la mesure de l'enjeu; 
et a d6fini l'6ducation comme une priorit6 illustrOe par sa volont6 d'61aborer et de mettre 
en oeuvre une nouvelle R~forme du syst~me 6ducatif pour redresser l'6cole malienne. La 
perspective d'une gfn6ralisation de l'6ducation de base, objectif central de l'6ducation pour 
tous, est consid6r6e dans sa dimension quantitative mais aussi qualitative. Cependant,
I'application des mesures du Plan d'Urgence pour le Secteur de 'Education et la 
concr6tisation de la volont6 du premier Gouvernement de la Troisi me Rfpublique ont 
instaIll l'&cole malienne dans une crise scolaire consid6rable ayant d6bouch6 sur le depart 
du Gouvernement. Par consdquent, les d6cideurs principaux responsables pour ia 
conceptualisation et rex6cution des r6formes 6ducatives n'ont pas encore leurs dossiers 
depuis suffisamment de temps pour les maitriser et en r(tablir la gestion. Sans continuit6 
institutionnelle au sein du Minist re de l'Education Nationale (ce n'est que tout 
derni.rement que le MEN s'est divis6 en trois minist.res distincts), la possibilit6 d'articuler 
tne politique ferme pour Ie secteur, avec des strat6gies cohdrentes et solides est fort 
compromise. Ainsi rest aussi la capacit6 d'incorporer les activit6s parailles des bailleurs 
de fonds dans les programmes de i'6tat. 

http:Quatri.me
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e Projet BEEP, financ6 et conduit par I'USAID, s'est inscrit dans cette dynamique 
me Projet en essayant de mettre l'accent sur

initi6e par la Banque Mondiale avec le Quatri 
I y a ajout6 des 616ments de sa propre

l'6quit6, la qualit6 et la pertinence du syst.me. 
du

dynamique qui ont compromis davantage sa capacit6 de contribuer A I'am.lioration 

secteur. 

Description du Projet Ddveloppement de I'Enseignement de Base de I'USAID au
C. 

Mali 

L'historique du Projet. L'accord de subvention du Projet entre le Gouvernement de 
W sign6 le 30 aotit 1989.

la R6publique du Mali et les Etats-Unis pour le Projet BEEP a 

Ce projet de six ans a constitu6 pour l'USAID le premier projet d'6ducation au Mali. 

L'initiative du Projet est due Al'USAID/DC, qui voulait satisfaire ia demande du Congr.s 

am6ricain de porter une aide importante (de plusieurs millions de dollars) au secteur 

6ducatif en Afrique. Le directeur et ses adjoints de l'USID/Mali emettaient des r~ticences 

propos: l'6ducation n'6tait pas un secteur qu'ils maitrisaient, et la Mission USAIDA ce 
n'6tait pas pr~te Aentreprendre un projet nouveau de si grande envergure. I1n'y avait pas 

de strat.gie, ni de contacts privilOgids, ni de compr.hension satisfaisante du secteur, ni de 

personnels comp6tents dans le domaine de 1'ducation. L'USAID/DC a maintenu son 
le programme du Quatri~me Projetprojet, proposant que la Mission USAID adopte 

Mondiale venait d'61a-borer, ce qui a 6t6 fait. Adoptantd'Education que la Banque 
Projet BEEP a commenc6 avec uricl'approche de la Banque d'un projet hybride, le 

assistance hors-projet de $3 millions -- acceptant les conditionnalit6s de d6caissement de ]a 

Banque Mondiale -- et une assistance investissement de $7 millions, adoptant aussi le 
'enseignement fondamental.programme de base de ia Banque Mondiale pour 

Valeur en millions de US$ 

PARTENAIRES 
Volet 
d&aissements Volet 

Part des divers 
partenaires (%) 

rapides Investissement Total 

MA 
USAID 

FAC 
NORVEGE 

ACIDI 
PNU-D 

ETAT MAIUEN 
COMNUNAUTES 

3,0 
4,3 
1,0 
3,0 
0,8 
-. 

8,7 
--

22,9 
3,3 
2,7 
--

--
0,5 
1,5 
4,5 

25,9 
7,6 
3,7 
3,0 
0.8 
0,5 

10,2 
4,5 

46,08 
13,52 
6,58 
5,33 
1,42 
0,88 

18,14 
8,00 

IOTAL 20,8 35,4 56,2 100,00 

e Quatrime Projet Education couvre la p6riode 1989-95. Son plan de financement 
Les contribution initiales despr&voyait rintervention de plusieurs bailleurs et donateurs. 
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divers participants sont r~sum6es dans le tableau Ala page suivante. La part de r'USAID 
est depuis pass~e de 13,52 pour cent A35,58 pour cent du cofit initial du Projet. En effet,
dans le premier accord de subvention USAID/Gouvernement de la R16publique de Mali,
l'intervention de l'USAID est r6am6nag6e de faqon Amettre l'accent sur: (i) l'am~lioration 
de l'6fficacitd et de la pertinence de l'dducation de base; (ii) le renforcement de la capacitd
de planification et de gestion du syst~me 6ducatif; et (iii) i'am~lioration de la qualit6 de 
l'nseignement. L'USAID internient aujourd'hui pour un apport total de US$20 millions 
au d6veloppement de l'ducation du Mali, pour devenir le second partenaire du Quatri~me
Projet Education apr~s l'IDA (la Banque Mondiale) en termes de contributions fiscales. 
Dans le cadre du volet assistance hors-projet du Quatri~me Projet, I'USAID est parmi les 
partenaires qui n'ont encore pas annuler les d6caissements pr~vus. Contrairement A la
Banque Mondiale, qui a annuI6 son volet assistance hors-projet, 'USAID se pr6sente 
comme un partenaire au d6veloppement de l'6ducation au Mali, et non un financier du 
syst~me 6ducatif. Ainsi, elle continue de rechercher les voies et moyens pour poursuivre ses
efforts dans le secteur de l'ducation. Cette volont6 de I'USAID est salue par les autorit~s 
maliennes, qui lui demandent de convaincre ses pairs de continuer leur participation au 
Quatri~me Projet. Etant pr~sente sur le terrain, l'USAID (A la difference dit groupe de la
Banque Mondiale) tente d'appr6cier activement les efforts et surtout ia volont6 du 
Gouvernement malien, Amettre les conditionnalitds de 'assistance hors-projet, en d6pit des 
reactions impr~visibles et violentes du milieu scolaire (les 6lves et 6tudiants, en particulier).
Elle a entrepris des contacts auprbs de la Banque Mondiale en l'invitant A mieux tenir 
compte du contexte actuel du pays. 

Dans le cadre du volet investissement, le Projet BEEP a r~alis6 des efforts tr~s 
remarquables; en se subsistant A la Banque Mondiale, d6faillante dans certaines de ces 
interventions: (i) l'acquisition de manuels scolaires au lieu et place, d'autres donateurs 
d~faillants; et (ii) l'intervention accrue dans le domaine de la r6habilitation des salles de 
classe. Globalement, le Projet BEEP a r~alis6 A la date du 20 aoOt 1993 un taux absolu 
d'ex6cution financi6re de 78,96 pour cent de ses activit6s pr6vues. En d'autres termes, 78,96 
pour cent des US$20 millions de fonds de Projet ont W d~pens6s ou engag6s formellement. 

Pour le cadre plus "macro" du plan financement A moyen terme 6labor6 par le 
Gouvernement malien, les besoins burts de financement ext6rieur 6taient destin6s A: (i)
US$546 millions pour 1989; (ii) US$443 US$421millions pour 1990; et (iii) millions pour
1992. II 6tait pr~vu que des d~caissements au titre des engagements de pr~ts existants 
couvriraient 17 pour cent environ (soit US$239 millions) des financements ext6rieurs requis.
La composante ajustement du credit propos6 pour l'ajustement du secteur de l'education 
et le co-financement 6taient de US$12 millions. 

I1faudrait peut-&tre aussi pr6ciser sur le plan plus global que depuis 1990, on est 
rentre dans une phase de r66quilibrage des orientation fondamentales de l'ducation au 
Mali. En effet, I'volution du syst me 6ducatif malien comporte les phases suivantes: (i) la 
phase de la politique nationaliste de '6ducation ou de la R~forme de 1962 (1960-68); (ii)
la phase (1968-89) de remise en cause politique de la R6forme de 1962 et 'absence de 
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politique effective; et (iii) avec le concours des bailleurs de fonds en 1989, et ce Apartir de 

1990, la dite phase de rd6quilibrage des orientation fondamentales de '6ducation. Cet 

objectif constitue d'ailleurs I'ossature du Quatri6me Projet Education, et par cons6quent, 

du Projet BEEP. 

Apr~s avoir adopt6 les principes et plusieurs 616ments du Quatrime Projet 

Education, il a fallu que I'USAID articule une strat6gie op6rationnelle, mettre en place les 
Projet, et 6tablir des relations formelles avec lestructures de gestion et d'ex6cution de 

Minist~re de I'Education Nationale. L'ordre chronologique normal n'6tant pas respect& 
a commenc6 A rassembler les 616mentsdepuis I'initiation du Projet, la Mission USAID 

On avait compIt6 le PAAD environ deux moisn6cessaires avec une rapidit6 6tonnante. 

avant l'accord, mais le Document de Projet (PP), ce qui est normalement autoris6 avant un
 

I a fallu deux mois aussi avant d'engageraccord final, n'a vu le jour qu'en novembre 1989. 
un chef de projet pour la Mission USAID, Mine. Chahine Rassekh. On n'a pu recruter un 

chef de division de d6veloppement d'6ducation (EDO) qu'en janvier 1991, Dr. Freda White 

Henry. On a d6marrd les op6rations presque tout de suite avec un conseiller technique 

engag6 directement par I'USAID, et en m~me temps un contrat institutionnel a 6t6 n6goci6, 

un "buy-in"3, avec le Projet ABEL, tin projet central de l'USAID/DC. Cet arrangement 

s'av6rait pr6f6rable pour 6viter la longue proc6dure n6cessaire pour 6tablir Lin contrat bi

lat6ral. Le Projet ABEL a d6sign6 et instaIl6 trois conseillers permanents finalement entre 

aoft et octobre 1990. Le reste du compl6ment de conseillers a commenc6 en fin de 1989 
sous contrat de services personnels avec I'USAID/DC.et en d6but 1991 

II devait y avoir un chef de mission (en anglais, chief-of-party), mais I'USAID et le 

Projet ABEL ont d cid6 ensemble d'annuler cette position. On a alors confi6 ces fonctions 
Le chef de mission devait servir de coordinateurau Chef de Projet de la Mission USAID. 

de tous les conseillers techniques du Projet, tant du Projet ABEL que de I'USAID. Avec 

cette fonction, il aurait pu assurer la gestion quotidienne des activiti6s, s'occuper de la 

logistique, et prendre ia responsabilit6 des autres d6tails administratifs. En plus, il aurait 

pu servir d'interm6diaire et de repr6sentant des conseillers, comme de leurs volets, devant 

I'USAID et devant le Ministare. Ainsi, I'USAID aurait pu 6tre lib6r6 des petits aspects du 

Projet BEEP pour s'occuper davantage des questions plus larges et de l'ensemble du 

programme. Or, faute de chef de mission, les petits d6tails de gestion et de suivi sont 

revenus au bureau de I'Administrateur de Projet pour I'USAID et de ses adjoints. Cette 

situation a aussi contribu6, d'apr~s les assistants techniques, i '61oignement des assistants 

du processus de prise de d6cision et de conceptualisation du Projet. Sans chef de mission 

pour la faciliter, la communication entre les assistants techniques et I'USAID et entrt, les 
re (i.e., en-dehors du volet particulier)assistants techniques et les autres organes du Minist 

est d6cite par les assistants techniques comme 6tant tr6s tendue et contraignante. 

3 _e U"bey-n est un m&-anisme contractucl par lequel une mission de i'USAID pcut participet dans un 

projet finaw par rUSAID/DC - ici, le Projet pour I'Am6lioration de I'Education de Base et de 

rAlphabftition (ABEL) - par y consacrcr ses propres fonds de projct. 
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Ce d.marrage inhabituel du programme semble avoir eu deux consequences 
majeures pour l'articulation et l'initiation du Projet. D'abord, on n'a pas eu la possibilit6 
de formuler une strat.gie coh~rente pour son intervention dans iesecteur. II n'y avait ni 
"log-frame" ni indicateurs, ni plan. Par consequent, la Mission USAID n'a jamais dtabli 
d'entente stratdgique avec le Gouvernement pour programmer une complementarit6 directe 
entre le Projet et les initiatives et programmes maliens dans le secteur. (Comme on l'a 
expliqu6 dans la section pr6c~dente, Apropos du contexte malien dans lequel le Projet a 
&;olu6, il y a d'autres raisons qui expliquent en plus ce manque de coordination.) En 
principe, le Quatri~me Projet constituait un programme plus ou moins coh.rent qui 6tait 
en 6troite concordance avec le programme du minist6re. Etant donn6 que (i) l'USAID n'a 
pris la responsabilit6 que pour une partie de la strat.gie et (ii) que la Banque Mondiale, et 
les autres bailleurs, tout comme le Gouvernement malien, ont abandonn6 au moins une 
partie de leurs diverses obligations, le Quatri.me Projet a fini par n'8tre que partiel, do en 
large partie au manque de composants strat6giques compl.mentaires fournis par les 
diff~rents bailleurs.5 L'USAID a essay6 de rattrapper certains 616ments d6laiss6s, soit dans 
le plan original du grand projet (des bailleurs regroup~s par la Banque Mondiale), soit par 
l'abandon des autres bailleurs (et du Gouvernement) de certaines de leurs obligatiors au 
Quatribme Projet avec les 6v~nements de 1991 et aprbs, telle que la distribution de manuels 
scolaires. Elle a aussi essay6 de motiver d'autres bailleurs pour prendre en charge divers 

16ments manquants du grand programme de r~forme, tels les Allemands, les Suisses et les 
Canadiens. Pourtant, ces efforts n'ont toujours pas constitu6 un programme de r6forme 
6ducative cohrente, comme celui qui avait W pr vu dans la conceptualisation originale du 
Quatri.me Projet. 

La seconde cons6quence de ce d6but hasardeux a t6 une organisation que plusieurs 
consid~rent bricol6e. De mme que pour le d6veloppement du programme strat6gique, on 
a 61abor6 les .16ments de l'organisation et de l'opdration du Projet au fur et A mesure de 
l'ex6cution. Ces 616ments incluent l'assistance technique, les relations formelles avec le 
Gouvernement, la programmation logistique du Projet, et le suivi et gestion des activit.s du 
Projet par I'USAID. Apr6s quatre ans de fonctionnement, tant les agents de I'USAID/Mali 
que les assistants techniques et les agents impliqu6s du MEB disent que le Projet est 
toujours en train de chercher un .quilibre dans sa gestion et ses op6rations. On a fait des 
progr~s consid6rables, d'apr6s tous les partenaires -- I'USAID, le BPE6, les assistants 
techniques -, cc qu'ils attribuent surtout aux efforts et Ala d6termination consid6rables des 

4 - Le log-frame est un m6canisme de planification de l'USAID, un cadre logistique, qui pr6scnte les 

objectifs, les sram&ies, et les indicateurs d'un projet. 

5 - "... tdsie the lack of analysis, the evaluatois assert that the World Bank 'abandoned' a part of its 

obligadoms Ownt stating what was abandoned (Note: if by this it is meant that the World Bank abandoned its 
supenision ouumu L. (might] agree. But in terms ofProject preparation, I think the World Bank was extremely 
thorggh.) (Awmwb of Sam Carlson, Human Resources Economist, World Bank/Mali) 

6_ Le Bwc. de Proict Education est I'organe minist6riel charg6 de la gestion de tous les projets financ6s 

par des bailers de foods 6trangers au b~ndfice du secteur dducatif au Mali. 

http:Quatri.me
http:Quatri.me


Ewaluation du Projet LDWloppement de i'EnseigneMnt de Base, USAID/Mali Page 14 

ex6cutants du Projet; une appreciation que 'dquipe d'dvaluation partage. Des effets n~gatifs 
existent toujours, par ailleurs, comme il est pr6cis6 dans les sous-sections suivantes. 

L'adjectif le plus commun attribu6 au Projet par ceux qui y participent depuis le 
d6but est celui d"'improvis." Ce terme s'applique tant au d.veloppement du programme 
strat.gique du Projet qu'A sa gestion; et mOme s'il n'est pas toujours valide de l'6voquer, 
l'impression d'un Projet qui se d6finit au fur et Amesure de son ex6cution reste tr6s forte 
aux yeux des ex6cutants et des b.n ficiaires. La premiere "improvisation" importante .tait 
le premier amendement, sign6 en aoft 1991, par lequel on a ajout6 $5 millions (une hausse 
de plus de 70 pourcent sur le programme investissement), une quatri.me r.gion et une 
initiative strat.gique importante, la r6gionalisation.7 On a ajout6 encore $5millions sur ce 
montant pour les activit6s du Projet avec un deuxi.me amendement, sign6 en fin de 1991, 
une augmentation sur le montant originel de plus de 140 pour cent avant d'arriver meme 
A mi-parcours du Projet. 

Initialement, comme on l'a indiqu6 ci-dessus, le cofit total du Quatri.me Projet 
Education 6tait .valu6 AUS$56,2 mil!ions pour les six ann(es, dont US$20,8 millions pour 
le volet assistance hors-projet. Le financement du Projet 6tait Ala charge de la Banque 
Mondiale (IDA) pour 46 pour cent du total, et par le groupe de bailleurs bi-la.t6raux 
(USAID, Norv~ge, FAC et ACDI) pour 16 pour cent du total. Par ailleurs, l'USAID, le 
FAC, et le PNUD (le Programme des Nations Unies pour le D6veloppement) 
interviendraient Ahauteur de 12 pour cent du volet investissement, paralllement avec les 
communaut.s locales. L'apport initial de I'USAID (US$7,6 millions), soit 18 pour cent du 
cofit total, faisait partie de la subvention globale des Etats-Unis, d'environ US$10,0 millions, 
qui pour le reliquat serait affect6 Ades activit~s compl6mentaires dont la nature n6tait pas 
d6finie Ala signature du document du Quatri~me Projet. Cette contribution supplementaire 
attendue des Etats-Unis explique la signature des amendements propos6s A l'accord de 
subvention du Projet BEEP depuis 1990. 

Le fait d'6voquer le terme "improvis." pour caract6riser la conceptualisation du 
Projet n'est pas pour mettre en question la valeur ou la contribution des diverses strategies 
programms avec les avenants. Par contre, l'incorporation de plusieurs de ces actions 
ultrieures .tait tres importante pour le Projet, comme pour les efforts du Gouvernement. 
Par exemple, I'articulation de l'objectif de r.gionalisation des intewentions du Projet BEEP 
aux regions constituait un compl6ment pertinent A l'initiative de d6centralisation d6jA 
commence par le Ministbre. Un autre exemple est l'addition de la r.gion de Koulikoro 
parmi les zones d'interventions du Projet, ajoutant 366 6coles de premier cycles pour une 

7- La r6tkmmfisation dans le syst~me 6ducatif est appuy c par I'USAID afin d'augmenter les capacit6s -
taM tdmiqes que mat .ielles -- des administrateurs locaux Ag6rer, Asuivre et A appuyer les activities 
6ducales de leafs zones. I!s'agit surtout pour eux d'orienter des programmes et des actions du Projet BEEP 
enve des o'ganes eL activits rdgionaux. Cette strat~gie op~re en compldment et en appui de la politiquc de 
dF x-. Fsatim pousuivie par le Gouvernement pour confier une plus grand responsabilit6 op6rationnelle et 

Ikwa"e-e-au naeu des regions. 

http:Quatri.me
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r6gion qui n'a pas bdn~fici6 d'aide particuli~re pr~c~demment. En plus, le besoin de faire 
des avenants dtait programm6 depuis le debut du Projet, avec le financement initial pour
seulement deux ans sur les six ans fixes dans l'accord originel. D'ailleurs, ces deux accords 
d6finissaient des priorit6s et des strat6gies qui n'6taient pas 6tablies originellement. 

Au fur et Amesure, on a essay6 aussi de rationnaliser la gestion, la planification et 
l'ex6cution des diff6rents volets du Projet, collaborant avec le BPE et avec les assistants 
techniques afin d'6tablir des syst~mes et proc6dures d'op6ration. En mars 1992, le Projet
ABEL, suite Aune demande de I'USAID, a engag6 un administrateur du Projet pour assurer 
la coordination et la gestion logistique du programme d'assistance technique. En septembre
1993, l'USAID va nommer un chef de mission pour le Projet BEEP. Parmi tous les 
d6veloppements imoortants du Projet, il y en a un seul qui rivalise avec le premier
amendement; et c'est le seul dont tous les partenaires parlent: le changement de politique
de l'USAID par rapport au per diem. Finalement, I'USAID est en train de proposer un 
troisi~me amendement au Gouvernement pour $1 million que le Minist n'a pas encorere 
accept6. C'est un peu ia situation du Projet que cette mission d'6valuation de mi-parcours
(apr~s quatre ans d'ex6cution) trouve en aofit 1993. 

Les buts et objectifs du Projet. Le but officiel du Projet offert dans l'accord de 
subvention est: 

Le but du Projet est d'accroitre la production, la productivit6 et le revenu des 
families rurales. L'6ducation est consid6r6e comme un 616ment capital dans le 
programme de d6veloppement national, en raison du fait qu'elle permet d'6quiper
les citoyens avec les outils dont ils ont besoin pour devenir de meilleurs producteurs. 
(para. III.A.) 

Dans le m6me document on offre cinq justifications pour avoir choisi de concentrer les 
efforts sur l'enseignement fondamental, et surtout sur le premier cycle: (i) l'importance du 
secteur pour le d.veloppement national; (ii) la possibilit6 d'atteindre une majorit6 de la 
population malienne, et surtout dans les zones les plus ddmunies8 ; (iii) c'est le cycle le plus
ddfavoris financi~rement; (iv) les tendances statistiques d6montrent une baisse de 
rendement et une baisse de qualit6; et (v) une d6cision du Gouvernement du Mali de 
favoriser Pinstruction pratique dans ce cycle. 

Dans le premier amendement, on ajoute un but compl6mentaire qui explicite les fins 
plus pratiques, ou op6rationnelles, du Projet: 

A la fin du Projet le Ministire de l'Education sera en mesure de fournir A 
'enseignement primaire des services plus efficaces, dquitables et de qualitd.
L'environnement du MEN sera am lior6 grfice A de nouvelles connaissances en 

"G_Cte nuasp exact... Les zones du 4e Projet ne sont pas les plusdmunies du pays, au contraire. C'est 
daiies adesVift q'otn ,ui fait ajourd'hui." (rernarquesdu Ministerede l'Educationde Base) 
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gestion, Aune appr6ciation de l'importance de la definition des objectifs et de la 

programmation de leur rdalisation A travers une [attribution] plus rationnelle des 

ressources. (p. 5) 

Les objectifs et les strat6gies semblent se rapprocher beaucoup plus de cette formulation: 

amdliorer le rendement interne de l'cole fondamentale; et1. 

2. 	 am6liorer la qualitd de l'enseignement. 

On en a ajout6 un troisi me avec le premier amendement: 

3. 	 r6gionaliser le contr6le -- technique et administratif -- de l'cole vers les 

r6gions et les localit6s. 

Afin de suivre et v6rifier la r6alisation de ces objectifs, rUSAID a 6tabli initialement 

trois indicateurs, auxquels on en a ajout6 huit ult6rieurement: 

Le nombre d'616ves Aachever la sixi me classe doit accroitre (d'une base de1. 
19.379 en 1989 jusqu'A 50.600 en 1995); 

2. 	 Les effectifs totaux pour le premier cycle doivent s'6lever (d'une base de 
en 1989 jusqu'A entre 485.289 et311.873 -- un taux brut de 22,16 pour cent --

528.000 -- 31 pour cent -- en 1995); 

3. 	 Les effectifs de filles dans le premier cycle doivent s'dlever (d'une base de 
-- Aentre 183.779 et 200.000 -- 22 pour cent -- en115300 -- 16,66 pour cent 

1995); 

4. 	 Le nombre d'enseignants et d'autres 6ducateurs qui ont suivi un recyclage en 
m6thodes pdagogiques et de gestion d'6coles et de classes doit augmenter 
(dune base de z6ro en 1989 A 5500 en 1995 -- d6jA d6passd en 1992, avec 

6170 enseignants ayant requ une formation continue); 

5. 	 Le nombre d'd1 ves par maitre dans une classe doit baisser (d'une base de 
51:1 	en 1989 A35:i en 1995); 

6. 	 Le taux de redoublement dans le premier cycle doit baisser (d'une base de 30 

pour cent en 1989 A 10 pour cent in 1995); 

7. 	 Le nombre de manuels scolaires par 616ve doit s'6lever (d'une base de trois 

616vies par manuel en 1989 Adeux manuels par 616ve en 1995); 



Evwauation du Prjet Divloppement de 1'Enscigement de Bas4 USAID/Mali 	 Page 17 

8. 	 L'emploi de manuels scolaires, tant par le maitre que par les 6lves, dans la 
classe doit s'61ever (d'une base de 10 pour cent des classes en 1989 A50 pour 
cent en 1995); 

9a. 	 Le pourcentage du budget national allou6 au secteur de I'ducation doit 
augmenter (d'une base de 25 pour cent en 1989 A27 pour cent en 1995)9; 

9b. 	 Le pourcentage du budget pour l'ducation allou6 au premier cycle doit 
augmenter (d'une base de 38 pour cent et 1989 A45 pour cent en 1995); 

10a. 	 Les contributions des APEs aux am(liorations de l'infrastructure de l'Ncole 
doivent augmenter (d'une base de 20 pour cent en 1989 A40 pour cent en 
1995); 

10b. 	 Le nombre de salle de classe dans la zone du Projet doit augmenter (d'une 
base de 7300 en 1989 A9450 en 1995); et 

11. 	 Le rendement des 616ves dans la lecture, l'criture et le calcul dans la 
deuxi~me et la cinqui~me ann6e doit s'amdliorer (d'une base de 44,4 pour 
cent et 1992 A75 pour cent en 1995). 

L'organisation du Projet. Les indicateurs donnent une ide claire des stratdgies
majeures qui constituent le Projet. Celles-ci sont organis(es op6rationnellement en sept
volets, dont les six premiers forment la composante investissement: 

o 	 Formation Continue 
o 	 Scolarisation des Filles 
o 	 Appui Communautaire 
o 	 Assistance en Gestion 
o 	 Syst~me de Gestion d'Information/Education 
o 	 Suivi et Evaluation 
o 	 Dcaissement Rapide -- Assistance Hors-Projet 

1Dexiste un conseiller technique pour chacun des six volets de la composante
investissement du Projet dont les trois premiers -- formation continue, scolarisation des 
files, et appui communautaire -- sont engag6s directement par I'USAID/Mali et les autres 
font partie du contrat avec le Projet ABEL Le Projet ABEL a engag6 aussi depuis avril 
1992 un administrateur de Projet, qui sert de coordinateur logistique pour tous les 
conseillers, quoiqu'il ne dispose de finances que pour les op6rations des trois conseillers 

9 "Lfmvamio de tous les budgets annexes di comptes spdciaur dans le budget d'itat; la base de 25% 
conneen M89 estunen& d 18%1. R slagiait alors de cibler20% en 1995 au lieu de 27%. i est a retenir que
ks vmiVawI w piSen compe traduisentles mbmes efforts que lesanciens au niveau du PASED le Programme 
iff spa E Sekie de I'Education." (remarques du Ministere de i'Education de Base) 
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permanents (et des conseillers ponctuels contract6s par le Projet ABEL). (Un effort de 

rdunir tous les conseillers sous le contrat du Projet ABEL cette annde n'a pas r6ussi.) Tout 

ce qui est achat d'6quipement ou de mat6riel pour les activit6s du Projet reste g.r, par 

l'USAID. Ainsi, la gestion administrative du Projet comprend trois composantes distinctes: 

(i) 'assistance technique permanente et ponctuelle fournie par le contrat avec le Projet 

ABEL; (ii) 'assistance technique permanente et ponctuelle contract.e directement par 

l'USAID/Mali; et (iii) les achats de mat6riel et d'6quipements, autant pour le Projet que 

pour les conseillers expatri6s. Comme l'a dit le chef de projet AI'USAID, ce syst.me oblige 

de nombreuses lettres d'ex6cution de projet (PIL) 0 . 

Chaque conseiller est cens6 collaborer 6troitement avec un homologue malien du 

MEB, ce qui est le cas pour tous les volets sauf pour le syst~me de gestion d'information. 

Les activit6s des volets sont dispers6es dans les diff6rentes directions du MEB suivant le 
domaine d'intervention: la formation continue A Institut P6dagogique de l'Enseignement 

G6n.ral/IPN; la scolarisation des filles A la Direction Nationale de l'Enseignement 
Fondamental; l'appui communautaire au BPE; l'assistance en gestion Ala DRE/Koulikoro; 
le syst me de gestion d'information A la Direction Administrative et Financire et A ia 
Cellule de Planification et de Statistiques (quand cela fonctionne); et le suivi et 6valuation 
Ai'IPN. Les responsables de l'USAID comme les assistants techniques ont tous remarqu6 
l'importance de cette distribution -- tant physique qu'institutionnelle -- d'experts A travers 

le ministare afin de faciliter 'encadrement technique des activit6s du Projet. Ce contr6le 
semble cependant rester plut6t concentr6 au niveau des agents maliens directement 
impliqu s dans le Projet; d'apr.s tous les partenaires, les directeurs restent toujours un peu 
A l'.cart du suivi et de ia direction des programmes techniques du Projet. 

L'encadrement administratif (ou la gestion) du Projet est cens6 btre assur6 par le 
BPE. Ce bureau a W cr6e en juillet 1986 pour g6rer des activitds et des fonds des bailleurs 

de fonds destin.s au secteur 6ducatif malien. Dans le plan du Quatri~me Projet 

d'Education, il av-, it W pr6vu en plus qu'il y aurait un conseiller expatri6 (du Fonds 
Franqais d'Aide et de Coop6ration) affect6 A la direction du BPE.1' Apris un long d6bat, 
d'aprs I'USAID, le Gouvernement a finalement accept6 cette personne, qui n'a fonctionn6 
qu'une ann6e; personne ne l'a remplac. L'USAID attribue A l'absence d'un assistant 
technique au BPE une grande partie des difficult6s d'6tablir des structures et des syst6mes 
efficaces de gestion et de finance pour le Projet BEEP au sein du Minist~re. Faute cet 
appui technique et la participation directe et r6gulibre de quelqu'un dont la prioritd 
principale est le transfert de la responsabilit6 gestionnaire du Projet au BPE, a'autres 

10- Un document officiol de l'USAID pour autoriscr I'cx6cution des 616mcnts sp6cifiques de I'accord officiel: 

Proje lmplemnsorio Leiter. 

ii_ mppa la gestion du Proje, l'dwvuuation n'est pas allIe chercher la raison pour laquelle la pafie 

UAID W' w mspm le ssmbne prdw dans le profocole d'accord En effet, il est prdw* que ce soit le Bureau 

des Pmjm Edsiawui autorise le plan d'action et le budget pour chaque voe ci gere financierement 'execution 
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preoccupations ont domin6, autant pour r'USAID que pour le Gouverement. IIest esp6r6 
que le progr~s atteint present6ment Ace propos sera valorisd et acc~l6r6 par le nouveau 
Chef d'Equipe. 

L'am6lioration et le renforcement de ia gestion financi6re et administrative des 
activit~s du Projet BEEP au niveau du BPE, comme du Projet ABEL, sont des conditions 
pr~alables Alall~gement et Ala d~centralisation de I'ex6cution des activit6s programm~es. 
Elles peuvent att~nuer la trop grande centralisation de la gestion du Projet au niveau de 
l'USAID. Les actions qui s'av~reraient les plus propices pour achever cette gestion et 
coordination plus efficaces et effectives sont, pour le BPE (i) une integration et 
communication plus formelles (institutionalis~es) avec les direction op~rationnelles du 
Ministare; (ii) un r6le plus d6terminant dans I'articulation du programme de la Rforme 
Educative Nationale, et des interventions des diffdrents bailleurs-partenaires, et (iii) une 
prise de responsabilit6 pour l'ex6cution de la Rforme qui est plus solide, autoris6e 
directement, et pratiquement, par I'USAID et par le Cabinet du MEB; et pour le Projet
ABEL (i) le regroupement de tous les assistants techniques sous sa seule direction; (ii) la 
responsabilisation d'une seule personne pour toute l'assistance technique, avec la designation
d'un seul homologue malien, probablement Ic Directeur du BPE; et (iii) l'articulation 
d6finitive de procedures et d'un 6ch~ancier de gestion et de budg~tisation pour le Projet par 
I'USAID, conjointement avec le BPE. 

L'id6al pour le Projet serait de responsabiliser entirement ces deux bureaux de la 
gestion et de 'excution du Projet, et ainsi limiter les r6les du Minist~re (repr~sent par un 
Comit6 de Pilotage) et de I'USAID Al'articulation de politiques et de grandes strat6gies et 
du suivi de i'ex(cution du Projet. La d~faillance du MEB dans le pilotage du Quatri~me 
Projet et du Projet BEEP s'explique en partie par: (i) le fait que le MEN 6tait pr~occup6 
par la gestion pratique de la crise scolaire, et la reprise des cours, qui 6taient des conditions 
indispensables Ala poursuite des activit6s p6dagogiques (et des activit~s du Projet BEEP); 
(ii) les changements successifs des responsables minist~riels; ct (iii) la non-disponibilit6 de 
certains responsables au niveau du Cabinet. Cependant, l'irr~gularit6 dans la tenue des 
reunions mistes a fortement paralys6 la poursuite des activit6s du Projet BEEP, surtou en 
termes d'articulation de politiques et de prioritds, de compl~mentarit6 avec le programme
de la Rforme Educative Nationale, de prises de decisions, d'ex~cution des activit~s 
programm6s, et de suivi et de rdajustements propices d'activit6s en cours. 

A propos du Projet BEEP, le BPE devait remplir une responsabilit6 double: (i) 
autoriser le plan d'action et le budget pour chaque volet, pour le soumettre Al'USAID; et 
(ii) g~rer financiirement 1'ex6cution des activit~s du Projet afin de faciliter et d'assurer le 
respect de chacun de ses programmes et budgets. Pourtant, d'apr~s plusieurs participants, 
ce n'est que r/cemment que ce syst~me est finalement en cours de r~alisation. Pendant les 
trois prernieres ann6es, pour utiliser I'expression du directeur adjoint du BPE, le bureau n'a 
servi que de "boite aux lettres" pour le Projet. I! n'avait pas de vraie fonction de 
gestionnaire puisque c'dtait 'USAID qui contr6lait tout. Les d6penses d'activit6s 6taient 
paycs~ par 'un des conseillers du Projet ABEL, et le BPE n'6tait informd des faits 
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et le BPE ontaccomplis que par la suite. Dans la derni6re annie, il s'av~re que lUSAID 
fait un grand effort pour rectifier cette situation; le travail du bureau ressemble maintenant 

beaucoup plus A 'approche prcalable. 

Les agents de I'USAID d.crivent le modus operandi suivant pour l'articulation et 
pour les divers volets: (1) le conseiller et ses collaborateursl'approbation des plans 

proposent un plan d'action; (2) le conseiller discute le plan avec l'USAID, la Directrice de 

Programmes de D6veloppement en Education (EducationDevelopment Officer) et le chef 

de projet; (3) le plan de volet est pr6sent6 au directeur de la division technique pour 
alors au BPE pour autorisation finaleapprobation formelle; (4) le plan est pr,6sent6 

minist.rielle; (5) le BPE pr6sente le plan A l'USAID pour i'autorisation finale du 

programme. La pr6sentation d'un plan int6gral pour tout le Projet est une innovation 

r6cente. Avant le plan dc 1993, les volets pr6sentaient leurs plans et budgets 
Mensuellement,individuellement et directement au BPE, qui les passait ainsi AI'USAID. 

tous les conseillers se r6unissent avec leurs collaborateurs maliens, l'USAID et, plus 

r6cemment, avec un repr6sentant du Cabinet du MEB, pour discuter de leurs activit6s 

r6centes et futures. C'est leur seule vraie occasion formelle de programmer ensemble leurs 
activit6s. 

Cependant, ceci ne constitue pas ia seule occasion du Gouvernement malien de 

contribuer au Projet BEEP. Par exemple, sur le plan financier, la contribution du 
Gouvernement se ram~ne Ala contrepartie malienne aux actions du Projet. Au niveau bu 
budget spcial d'investissement, cette contribution de contrepartie a toujours W prise en 

compte par les autorit6s maliennes. Par ailleurs, le gouvernement malien, A travers les 

directions nationales (leur personnel et leur logistique), assure une assistance aux diff6rents 
volets techniques du Projet. Les agents maliens participent directement aux activit6s du 

Projet. Le BPE apporte son assistnace en mati~re de supervision administrative et 
Des locaux et du personnel sont ainsi mis Ala disposition dufinanci~re du Projet BEEP. 

Projet et constituent les corps oprationnel de ses initiatives. La contribution int6grale gu 
Gouvernement malien est aussi 6vidente dans les roles compl6mentaires jou6s par le 

Minist~re et ses directions par rapport aux actions du Projet BEEP. par exemple, les 
modules anim6es par le volet formation continue sont conques par I'IPN. En plus, les 

actions des volets FAEF et scolarisation des filles vont de pair avec les initiatives conques 
et ex6cut6es par les m6mes divisions du Minist re. 

I importe aussi de rappeler que le Commissariat I. RNforme Administrative, en 
collaboration avec I'USAID, a entrepris des actions en taveur du renforcement des 

structures d6centralisdes de l'ducation. Des 6tudes relatives Aces activitYs, financ6es par 
rUSAID, sont en cours. 

1H reste deux ans avant la fin du Projet. On vient de d6signer un chef de mission 
pour I'assistance technique, apr s plus de deux ans sans. Le contrat avec le Projet ABEL 
se termine en d6cembre sans qu'il n'y ait eu encore d6cision de rUSAID pour une 
6ventuelle prolongation. L'USAID a r6cemment propos6 un troisi.me avenant pour US$1 

http:troisi.me
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million au minist.re pour appuyer les activit.s de deux organisations non-gouvernementales 
am6ricaines dans les secteurs de rNducation non-formelle. Jusqu'A pr6sent, le Minist.re n'a 
pas accept6 cette activit6. I! reste aussi deux tranches -- US$2 millions -- sur le compte du 
d6caissement rapide que l'USAID n'a toujours pas autoris6es. Pour le compte de la 
composante investissement -- US$17 millions --, il ne reste qu'environ US$650.000 qui n'ont 
pas encore W engag6s. 

L'6valuation de mi-parcours se passe apr~s quatre ans d'ex6cution d'un projet qui a 
v6cu des situation peu banales. Au moment ott 'USAID commence A envisager une 
prochaine 6tape au Projet BEEP, on demande aux 6valuateurs de faire la synth~se 
sommative des premieres ann6es, mais surtout de formuler une critique formative des efforts 
de I'USAID dans le secteur 6ducatif au Mali. On demande quelles initiatives m6ritent 8tre 
continu6es; lesquelles devrait-on annuler? Quelles modifications faudrait-il porter? Quelles 
innovations voudrait-on consid6rer? Le pr6sent document espYre avoir abord6 suffisamment 
ces questions avec l'intention d'6claircir un chemin que I'USAID et le Gouvernement malien 
puissent suivre ensemble afin d'apporter encore des am61iorations au peuple malien dans 
le domaine de l'6ducation. 
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CHAPITRE 2
 
L'ASSISTANCE HORS-PROJET
 

A. Organes et Individus Consultds: Identification et Description du Processus 

La d6marche m6thodologique de l'6valuation de I'Assistance Hors-Projet du Projet
BEEP est baste sur la m~thode de la quatri~me g~n6ration. Le but est de recueillir et de 
synth~tiser, les appreciations des diff6rents acteurs, (d6cideurs politiques, praticiens),
partenaires (techniciens, bailleurs fonds, donateurs) et desde autres 	 b6n6ficiaires
(communaut~s, APE, 6lves, 6ducateurs) de l'.cole malienne par rapport Al'ex~cution de
I'Assistance Hors-Projet, et aux preoccupations futures de l'Assistance Hors-Projet, et du 
Projet BEEP, en g6nral. Pour ce faire, la m.thode a proc6d6 par: 

o 	 la collecte et l'analyse de documents et textes relatifs A la gestion de 
I'Assistance Hors-Projet et du Projet BEEP, en g6n6ral; et 

o des rencontres avec les d6cideurs politiques, les bailleurs de fonds/donateurs,
b6n6ficiaires, APE, gestionnaires de l'cole et de projet, qui ont 6t6 organis6es
A deux niveaux: (i) avec des groupes (seances de travail) pour recueillir les 
appr6ciations g6n6rales; et (ii) avec des sp6cialistes en vue de la collecte 
d'informations compl~mentaires il celles recueillies aui premier niveau. 

Le champ de l'6valuation a couvert aussi bien les structures au niveau central que celles
d.centralis6es de ia zone du projet (regions de Bamako district, Koulikoro, S6gou et 
Sikasso). 

Sur 	]a base dc 1it m6thodologie de l'6valuation d6crite ci-dessus, divers groupes
d'organes et d'indivI6 is concern.s par l'Assistance Hors-Projet, le Projet BEEP et de 
l'ajustement sect-:itii (et l'ajustement structurel en g6n6ral) ont t6 consultds,
individuellement, ou en groupe, sont pr6sent6s dans le tableau de la page suivante. 

B. Objectifs Prtcis 

Les objectifs principaux de l'.valuation dconomique du Projet BEEP sont: 

1. 	 analyser le r61e de I'Assistance Hors-Projet dans la r6alisation des objectifs du 
Projet BEEP et identifier les pr6occupations relatives Ala gestion strat~gique
de I'Assistance Hors-Projet et du Projet BEEP; et 

2. 	 d couvrir des strat6gies et politiques qui permettront une amdlioration de la 
gestion financi.re du Projet BEEP, et en particulier, la rationalisation des 
coaits. 
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L'USAID a orientd I'investigation de r'approche Assistance Hors-Projet vers les 

questions suivantes: 

Cible de I'Evaluation de la Composante Assistance Hors-Projet 

Nature des organes
 
et personnes consult~s Organes et personnes consult~s
 

1. Ddcideurs politiques - Ministre de I'dducation de Base
 
- Ministbre de l'Enseignement Secondaire
 
- Ministare de l'Enseignement Suprieur et de la
 

Recherche Scientifique 
- Minist re des Finances, de I'Economie et du Plan 

- Minist re D616gu6 au Budget 
- Mission USAID au Mali 
- Programme de R6forme Economique/USAID au Mali 

2. Gestionnaires de I'Assistance - Bureau du Projet Education/MEB
 

Hors-Projet et du Projet BEEP - Direction Administrative et Financi~re/MEB
 
- Direction Nationale de I'Enseignement Fondamental/MEB
 
- Institut Pddagogique National/MEB
 
- Assistance Techniques du Projet BEEP
 
- Gestionnaircs a!uPiojet BEEP/USAID 
- DNB 

3. Autres partenaire-s - Banque Mondiale
 
- Ambassade du Canada (Bureau de Bamako)
 
- Mission Franaise de Coopdration
 

4. B6n6ficiaires au niveau de - Association Parents d'Elves
 

I'6cole eA de ia - E ves et 6tudiants
 

communautd 	 - Enseignants
 
- Promoteurs privds
 

- Direction Nationale de l'Enscignement Fondamental5. Administration scolaire 

- Institut P6dagogique National
 
- Direction Administrative et Financi~re
 
- Bureau du Projet Education
 
- Direction Nationale de I'Alphab6tisation Fonctionnelle et de
 

Linguistique Appliqu6e
 
- Direction R6gionale de I'Enseigncment
 
- Inspection de l'Enseignement Fondamental 
- Direction d'Ecoles 

L 	 la capacit6 et la performance du gouvernement dans la satisfaction des 

conditions de r'Assistance Hors-Projet et des questions relativ aux 
d6caissements rapides (en termes budg taires et institutionnels); 

iL 	 ia durabilitd des initiatives du programme hybride et leur impact (en termes 
de cofits/avantages); 
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iii. 	 les alternatives en matinre de financement de l'dducation de base et les 
conditions de relance de l'Assistance Hors-Projet au secteur; 

iv. 	 la port6e et les limites de la combinaison Assistance Hors-Projet/Assistance 
Projet; 

v. 	 la pertinence des objectifs et des conditions de 'Assistance Hors-Projet dans 
le contexte actuel du Mali. 

Pour ce qui concerne la gestion financibre du Projet BEEP, les termes de r6fdrence 
pour '6valuation ont signifi6 les pr6occupations suivantes: 

i. 	 le rapport coilts/avantages des diverses activit6s du Projet BEEP; 

ii. 	 les proc6dures de gestion financi6re du Projet BEEP, et des proc6dures 
rapides en particulier; 

iii. 	 les tendances des indicateurs de d6penses d'6ducation; 

iv. 	 les difficult6s li6es A l'ex6cution financi~re du Projet et du secteur; 

v. 	 la conformit6 et I'efficience des modalitds de fonctionnement et des structures 
du Projet BEEP; 

vi. 	 l'impact des initiatives du programme et des activit6s du Projet BEEP sur 
l'6ducation fondamentale au Mali, en termes cofits/avantages. 

Les organes maliens concern6s par l'ex6cution de I'Assistance Hors-Projet ont W 
r6pertori6s aussi bien au niveau des d6partements techniques charg6s de '6ducation 
nationale qu'au niveau d'autres d6partements minist6riels, acteurs et partenaires impliqu.s 
soit dans la gestion de l'.cole, soit dans le suivi du programme de 1'ajustement structurel. 
Ce sont: 

o 	 Cabinet du Minist.re de i'Enseignement de Base 
o 	 Cabinet de Minist~re de l'Enseignement Sup6rieur et des Recherches 

Scientifiques 
o 	 Direction Administrative et Financi.re 
o 	 Cabinet du Ministre de l'Enseignement Secondaire 
o 	 Bureau du Projet Educatif 
o 	 Directions Rgionales de l'Enseignement 
o 	 Insfitut Pddagogique National 
o 	 Inspections de l'Enseignement Fondamental 
o 	 Direction Nationale de I'Enseignement Fondamental 
o 	 Ecoles 
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o Cabinet du Minist~re des Finances/Economie/Plan 
o Direction Nationale du Budget 
o Direction Nationale du Tresor 
o Banque Centrale des Etats de l'Afrique de 'Ouest 
o Association des Parents d'El.ves 
o Comit6s locaux de d6veloppernent 
o Association des Elbves et Etudiants du Mali 
o Syndicat National pour 'Education et la Culture 
o F.d6ration de l'Education Nationale 

C. Description et les Fondements de 'Assistance Hors-Projet 

En 1989, les Etats G6n6raux de l'Education (EGE), qui ont pos6 un diagnostic sans 

complaisance sur l'6tat de l'6ducation -- d6labrement g6n.ralis, des 6coles, non efficience 

du syst~me, manque d'appui p6dagogique et didactique etc6t(ra --, avaient pr6conis6 

1'6largissement de la base de l'6ducation par l'introduction de plusieurs intrants, tels que la 

formation continue des maitres, le suivi et 6valuation, l'appui aux communaut6s, l'assistance 

en gestion, et la scolarisation accrue des filles. Ces objectifs rejoignent les objectifs 

primordiaux du BEEP, Asavoir I'am6lioration de la qualit6, de l'efficacit6 et de l'6quit6 du 

syst.me 6ducatic dans quatre r6gions du Mali (Koulikoro, Sikasso, S6gou et le District de 

Bamako). 

Dans une lettre au pr6sident de I'Association Internationale du D6veloppement 

du 28 avril 1989, le Ministre de l'Education Nationale a indiqud les(IDA) en date 
intentions du Gouvernement pour mettre en oeuvre un programme d'ajustement sectoriel 

de l'.ducation. Le Gouvernement malien, avec cette initiative, souhaitait rentabiliser par 

une s rie d'engagements et de mesures, les investissements qui seraient r6alis6s dans le 

cadre d'un projet de consolidation de l'6ducation qui devait conduire au r6tablissement de 

r'quilibre du syst~me par 1'dlargissement de ia base et par l'am6lioration de la qualit6 et 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement avaitde la gestion des ressources humaines. 

d6jA pris un certain nombre de mesures, tels la fermeture des internats en 1983, la r6duction 

des bourses de 3,8 milliards de francs CFA en 1985 A3 milliards en 1989, l'instauration du 

d'entre A la fonction publique en 1983 et l'encouragement A des departsconcours 
volontaires A la retraite en 1987-88. 

de 'Association Internationale duLa composarite ajustement du cr6dit 
Dveloppement propose pour l'ajustement du secteur de l'6ducation et le co-finacement des 

.tait de US$12 millions. Pour cette composantebailleurs de fonds et donateurs du secteur 
du Quatri me Projet, intitul.e ie "Projet d'Ajustement du Secteur de l'Education" (PASED), 

la subvention USAID devait intervenir Aconcurrence de US$3 millions (soit 25 pour cent 

du total du volet Ajustement) Afournir dans trois tranches de US$1 million chacune. Des 

bailleurs de fonds et donateurs du secteur 6taient d6finis dans le Projet d'Ajustement du 

Secteur de rEducation, pour justifier les d6caissements, en faveur du budget natioial. Les 
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d~caissements des deux derni~res tranches (deuxi~me et troisi~me tranches) non-mobilis6es 
sont li6s A la satisfaction d'un certain nombre de critres, dont les plus significatifs sont: 

o 	 indicateurs relatifs aux plafonds d'acc~s aux enseignements secondaire, g~n(ral 
(2500 616ves par an) et suprieur (1500 6tudiants par an); 

o 	 indicateurs relatifs Ala part du budget de 'enseignement primaire dans celui 
de l'ducation (accroissement pr6vii de 35 pour cent A,45 pour cent A la 
reduction progressive du budget des bourses (de 10 pour cent chaque ann6e 
pendant deux ans, puis de 5 pour cent par an pendant 2 ans), etc6t6ra; et 

o 	 mesures d'efficacitd interne dans le Projet (double vacation, nouvelle politique 
du livre, red6ploiement du personnel, etc6t(ra). 

Avec les accords associ6s au Quatrirnle Projet Education, le Gouvernement s'est 
engag6 en 1990 A remplir onze conditions sp6cifiques. L'6tat actuel de r6alisation est le 
suivant: 

1. 	 La premiere mesure, qui pr6voit une meilleure maltrise du flux d'61ves 
entrant au secondaire et au sup6rieur, en les stabilisant au maximum autour 
de 2500 dans iesecondaire n'a pas 6t6 respectd. En 1991-92, 4892 616ves ont 
W orient6s dans l'enseignement secondaire et 1772 dans le sup6rieur. 

2. 	 La deuxi~me mesure pr6voit la promotion du secteur priv6 d'6ducation pour 
aider A l'Mlargissement de la base de l'6ducation. Le d6veloppement des 
m6dersas et des 6coles de base s'est poursuivi. II existe aujourd'hui au moins 
105 6coles de base, mais il n'y a pas de r~glementation claire les concernant, 
ce qui pose le probl~me de leur statut. I1y a une grande confusion autour des 
&6olesde base, et entre les dcoles de base, les 6coles communautaires, les 
deoles cooperatives et les 6coles du village; les distinctions sont floues. Lors 
des journes de concertation sur les 6coles de base priv6es un projet de d6cret 
a 6t6 soumis au minist~re. Des promoteurs peu scrupuleux profitent du flux 
des 616ves de base, ce qui Ala longue peut &re pr6judiciable aux enfants. 

3. 	 La troisi me mesure pr6voit l'augmentation du taux de scolarisation des filles 
et leur maintien Ail'6cole. Le directeur de la Direction Nationale de 
I'Enseignement Fondamental a pris une decision cr6ant une cellule de 
scolarisation des filles chargde d'61aborer les 616ments de la politique 
nationale dans le cadre de la scolarisation des filles et de sa mise en oeuvre. 
La d.cision de creation de cette cellule est sign6 de 28 octobre 1992, alors que 
le volet scolarisation des filles du projet fonctionne depuis 1990. 

4. La quatri~me mesure pr6voit ierecrutement de nouveaux enseignants dans les 
IPEG au niveau du bac et tine r6forme des programmes de formation. Non 
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seulement le recrutement 6tait amen6 au niveau du bac, mais en plus les 

entrants devaient subir un concours d'entr6e dans les IPEG. Mais, A la 

1992-93, sous la pression des effectifs et pour d6samorcer une criserentr6e 
qu'il 	sentait d6jA, le minist re a proc6d6 Aune orientation des bacheliers vers 

les IPEG. 

5. 	 La cinqui me mesure prevoit la r6\,ision des programmes du premier cycle, le 

renforcement des disciplines de base et la reduction des horaires de 32-1/2 
heures par semaine. Les horaires de l'enseignementheures A 25 A 27 

la r6forme des programmes etfondamental n'ont pas diminu6, mais il y a eu 
leur 	traduction en OPO. 

6. 	 La sixibme mesure pr6voit une structuration de l'enseignement secondaire en 

fonction des ressources disponibles et des besoins du march6. Dans la 

pratique, I'application de cette mesure s'est traduite depuis le mois de juin par 

la separation de la direction de l'enseignement secondaire g6n6ral de celle de 

l'enseignement technique et professionnel. Chacune des 	 deux directions 

maintient toutes les divisions et sections de la direction unique 6clat6e, ce qui, 

en plus du maintien de la lourdeur administrative prive les classes des 

enseignants qui seront appel6s dans les diff6rents services des deux directions. 

7. 	 La septiCme mesure pr6voit un r6am6nagement du budget de l'ducation afin 

d'affecter 	plus de ressources Ar'ducation de base. Le budget de l'ducation 
Dans le budgetdoit repr6senter au moins 25 pour cent du budget national. 

e au premier cycle doit passer progressivementde l'6ducation la part affect 
de 33 pour cent A45 pour cent en 1993. Le budget affect6 au second cycle 

sera gel6 Ason niveau de 1988, ceux du secondaire g6ndral et du normal A 

respectivement 1,7 et 0,83 milliards de francs CFA. Le budget de 
Actuellement,l'enseignement sup6rieur ne devra pas d6passer 19 pour cent. 

le budget de l'ducation a t6 bien r6am6nag6 pour laisser voir de faqon 

transparente la part affect6e Achaque ordre d'enseignement. La mesure r' pt 

n'a 	 pas 6t respect6e. La part du premier cycle dans le budget de 
-fonctionnement du ministOre se situait A36,1 pour cent contre 42 pour nt 

comme cible. En 1992, cette part est tomb6 A30,7 pour cent tandis que le 

niveau des bourses de 'enseignement sup6rieur d6passait largement le plafond 

pr~vii pour la p(riode concernde, 1.832.444.000 francs CFA environ contre 

991.152.000 francs CFA en 1991.12 

& 	 La huiti me mesure pr6voit la maitrise de la croissance salariale par un 

red6ploiement du personnel en surnombre. I! y a eu un recensement du 

12 _ "Lesbourpa de iPenseignement sup&ieuront dpassi largement le plafondprvu 1832 Millions,contre 991 

em 1991 sans pourautant itre au-deld des 19% ciblspar rapport au Budget du secteur (ddpensesANIma uish 

d'i&rcadina (rmom.nues du Ministare de rEducation de Base)
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personnel du ministre en 1992 et, plus t6t, des decisions du directeur de la 
Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental de red6ployer les 
enseignants suppl6ants vers les zones d~ficitaires. Dans un premier temps, 100 
enseignants c~libataires de Bamako avaient t6 d~ploy6s vers les r6gions. 
Sans la pression des syndicats (A l'6poque le Syndicat National pour 
l'Education et la Culture), seuls une cinquantaine avaient effectivement rejoint 
leur nouveau poste d'affectation. Par la suite, du fait des "interventions," 
beaucoup de ceux qui avaient W mut6s aux regions sont revenus A Bamako. 
La pratique qui veut que des enseignants s'arrangent pour venir ABamako en 
6voquant des motifs sociaux ou en se faisant passer pour des inaptes A 
l'enseignement continue A vider les salles de classe pour gonfler 
l'administration scolaire. Les changements fr6quents au niveau des postes de 
responsabili6 au minist.re favorise cette situation. Par exemple A la fin de 
l'ann6e scolaire 1991 - 1992, la directrice de la Direction R6gionale de 
l'Enseignement de Bamako avait par note de service retir6 tous les 
enseignants du fondamental d6tach6s dans les biblioth ques, les censorats et 
]a surveillance des 6tablissements d'enseignement secondaire pour les 
red6ployer dans les 6coles du district de Bamako. Mais avec le d6part de la 
directrice avant ]a rentr.e 1992 - 1993, la plupart se sont "arrang6s" pour 
revenir Aleur ancien poste.' 3 

9. 	 La neuvi~me mesure pr6voit une mobilisation par le FAEF de 50 pour cent 
puis de 75 pour cent du coot total de r6habilitation d'infrastructures scolaires 
d61abr6es afin d' accroitre l'offre d'6ducation. Gr~ice A cette politique, au 
moins 450 classes ont t6 construites ou r6habilitdes. 

10. 	 La dixi~me mesure qui pr.voit un programme triennal d'investissement a 6t6 
mise en oeuvre pour ressentiel par les fonds fournis dans le cadre du 
Quatri~me Projet. Un travail important a 6t fait sous la transition (Ecole 
ATI (Amadou Toumani Tour6)). 

11. 	 La onzi~me mesure pr6voit une revision des procedures de passation de 
march6 de faqon Aacheter Ameilleur prix. Dans la pratique, cette nouvelle 
proc6dure s'est r6v616e trop tatillonne et a entrain6 des retards pr6judiciables 
AI'exdcution des actions. Par exemple Acause de cette proc6dure, plusieurs 
mois peuvent s'.couler entre la fin des travaux de rdhabilitation ou de 
construction et l'installation de leur 6quipement effectif en table-bancs. 

Apr~s les 6v6nements du 26 mars 1991, le contexte politique nouveau a amen6 le 
Gouvernement An6gocier avec la Banque Mondiale un Plan d'Urgence pour le Secteur de 
l'Education (PUSE) afin de corriger les d6rapages du Quatri me Projet. Ce plan d'urgence 
r6affirme 'intention du Gouvernement de d6velopper I'ducation de base en donnant 

13 _ QUef m "a klis preuves? (remarques du Minstere de '&Fducation de Base) 
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toujours la prioritd au premier cycle du fondamental. I! prdvoit 6galement le 

ddveloppement des fili~res techniques dans 'enseignement secondaire, la dynamisation de 

la double vacation et la determination des crit~res d'attribution de bourses dans le sup6rieur 

pour diminuer le nombre de boursiers. 

Une nouvelle politique 6ducative initi.e par le Cabinet du Ministre d'Etat charg6 

de 'Education nationale du premier Gouvernement de la Troisi.me R6publique et n'a pas 

eu le temps d'6tre adopt.e. Sous l'effet d'une crise scolaire profonde non jugul.e et d'une 

situation politique explosive, le Gouvernement a collectivement d6missionn6. La 

composition du nouveau Gouvernement change complbtement le paysage de l'6ducation 

nationale qui 6clate en trois minist.res: le Minist.re de l'Education de Base, le Minist.re 
et le Minist.re dede l'Enseignement Secondaire G6n6ral Technique et Professionnel 

I'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique. 

D. Questions Clefs 

L'accord de subvention d'assistance du Projet BEEP entame sa quatri.me ann.e 

d'exdcution. Pour appr6cier le niveau d'atteinte des objectifs de 'Assistance Hors-Projet, 
le degr6 de r6alisation et les difficult.s d'application associ.es avec les mesures et actions 

pr.vues, il importe de r6pondre Adeux questions fondamentales: 

1. 	 Quelle est la pertinence de 'Assistance Hors-Projet (ses objectifs, ses 

procedures, ses m6canismes et surtout ses conditions) dans le d6veloppement 
de r'6ducation de base, par rapport au contexte actuel du Mali? 

au secteur de2. 	 Quelles sont les alternatives en matinre d'assistance financi~re 
'&Iucation de base, dans la perspective d'une institutionnalisation des activit6s 
d'appui et de leur durabilit6 ? 

11 s'agit aussi d'appr.cier plus largement le degr, d'implantation des strat6gies et politiques 

de d6veloppemnent de l'6ducation de base 6labor.es lors de la conception du Projet BEEP, 

donc, une troisi me question se pose: 

3. 	 La diffusion des intrants (activit.s du projet) respecte-t-elle le calendrier 
d'ex6cution financier et dans quelle mesure est-elle conditionn6e aux variables 

contextuelles de l'environnement de l'ducation de base? 

Bref, quelles sont les modifications comportementales et les attitudes notables perceptibles 

aupres des acteurs, b6n6ficiaires et partenaires du Projet BEEP, par rapport Al'ex6cution 
du programme? 

http:6labor.es
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E. L'Exdcution de I'Assistance Hors-Projet 

Description sommaire chronologique 

Autoris6 en d6cembre 1989, le d.caissement de la premiere tranche de 'Assistance 
Hors-Projet du Projet BEEP (US$1 million) n'a 6t effectif qu'. la date du 20 Mars 1990, 
au profit du compte courant ordinaire du Tr sor Public. Du fait des d6rapages budg6taires 
constat6s par les missions d'6valuation de la Banque Mondiale en 1991, les deuxi.me et 
troisi~me tranches du Projet d'Ajustement du Secteur de 'Education (dont US$2 millions) 
n'ont pas pu 6tre lib6r6es aux dates pr6vues. La poursuite du processus des d6caissements 
rapides continue Ase heurter d.s lors Ala non-satisfaction int6grale des conditionnalit6s 
pr.vues Acet effet. 

Les n6gociations entre le Gouvernement malien et 19s bailleurs de fonds et donateurs 
ont conduit en 1991, Aune nouvelle programmation de mesures par le biais de l'd1aboration 
et 'adoption d'un Plan d'Urgence pour le Secteur de l'Education. Les d6caissements 6taient 
d6sormais soumis A la mise en oeuvre des nouvelles mesures contenues dans le Plan 
d'Urgence pour le Secteur de l'Education. L'application de ce plan devrait modifier de 
manire significative la tendance ayant conduit au d.rapage financier et aux indicateurs 
relatifs aux flux d'6lves et d'6tudiants aux niveaux secondaire et sup6rieur. Mais le 
contexte dans lequel ont W d6finies ces nouvelles mesures et conditionnalitds avait subi 
d'importants changements (en janvier et mars 1991) dont les effets n'6taient pas int6gr6s au 
Plan d'Urgence pour le Secteur de 'Education. 

En d6pit de la pertinence des objectifs de 'Assistance Hors-Projet dans le 
d.veloppement de l'ducation de base, des changements politiques et institutionnels que le 
Mali a subis ces demi~res ann6es -- provoquds surtout par la transition d6mocratique Ala 
suite du renversement du regime militaire, le 26 mars 1991 -- semblent avoir eu un impact 
n.gatif sur les tendances escompt6es des indicateurs et des conditions retenues. Face aux 
perturbations politiques et Ala crainte d'explosion sociale, I'ex.cution de I'Assistance Hors-
Projet est de nouveau dans une impasse. L'inflexibilit6 dvidente de 'Association 
Internationale du D6veloppement par rapport Ala satisfaction intdgrale des conditions de 
d6caissement a conduit A 'annulation pure et simple de sa contribution au volet Assistance 
Hors-Projet du Ouatri.me Projet. 

Les autres partenaires (Agence Canadienne du D.veloppement International, 
Norv.ge, et surtout PUSAID) sont conscients du fait que les conditions de 'Assistance Hors-
Projet, communes bt tous les bailleurs de fonds et donateurs (pr~ts, dons et subventions) 
apparaissent irr6alisables Acourt-terme dans le contexte actuel du Mali. Aussi, pour les 
autorit6s maliennes, les conditions m6ritent d'6tre red.finies (en fonction des imp.ratifs du 
moment), darns le cadre de la recherche des solutions Ala poursuite de 'Assistance Hors-
Projet et renseignement de base, Atravers ie Projet BEEP. C'est dans cette perspective 
que 'USAID et les autorit6s maliennes sont Al'heure actuelle en n6gociation pour trouver 
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de nouvelles conditions acceptables par les deux parties, afin d'envisager les d6caissements 

des deux derni~res tranches de l'Assistance Hors-Projet Al'6ducation de base. 

Contrairement Ala Banque Mondiale (IDA), qui a annul6 sa contribution au volet 

assistance hors-projet, l'USAID, qui est pr6sente sur le terrain avec une assistance technique 

et une administration institutionnelle actives et permanentes, ren~gocie avec le 

Gouvernement malien de nouvelles conditionnalit6s pour le d6blocage des deux derni6res 
Cette attitude de I'USAID a pouss6 les autres bailleurstranches du volet investissement. 

de fonds, dont la Banque Mondiale, Amieux apprdcier le contexte politique et 6conomique 
Selon l'USAID et le Gouvernement malien,difficile, qui s'est instaur6 au Mali depuis 1991. 

l'av~nement d'un nouveau contexte politique et dconomique n~cessite une redefinition des 
C'est dans ce cadre que les deux parties ontconditionnalit6s du volet assistance hors-projet. 

engag6 un processus de d~blocage de la situation (qui a W interrompu momentan6ment 
Directeur de l'USAID, mais qui parait maintenant tre r~solu),avec l'arriv~e du nouveau 


en vue de pr6server les acquis du Projet.
 

Le Gouvernement malien avait fait siennes les conditions de 'Assistance Hors-Projet, 
cadre d'un Plan d'Urgence pour le Secteur de l'Education, en 1992. Cette volont6dans le 

enversdu Gouvernement se heurte A la satisfaction de ses engagements les partenaires 

sociaux de l'6ducation, (memorandum Association des Elves et Etudiants du 

Mali/Gouvernement, pacte social,...). Ces engagements partenaires sociaux/Gouvernement, 
dans leur ex.cution ont renvers6 la tendance de la majorit6 des indicateurs d'allocations des 

ressources financi~res de l'Etat. En particulier, le Gouvernement et I'USAID sont 
sur la base desquelles lesconvaincus du fait que les donn6es et les tendances de 1988 

conditionnalit6s et les mesures ont W d.termin.es sont aujourd'hui discutables par rapport 

Ala capacit6 r6elle du Gouvernement Ales satisfaire. On peut consid6rer que la confiance 

mutuelle (si elle existait de vrai) dans la capacit, du Gouvernement d'atteindre les objectifs 

strat.giques 6labor.s dans les onze mesures du volet investissement a 6t6 compromise par 

le nouveau contexte socio-politique. En fait, la surestimation de la capacit6 du 

Gouvernement malien de satisfaire les conditionnalit(s par les bailleurs de fonds et 

donateurs peut 6tre saisie A plusieurs niveaux: (i) le changement de regime, avec une 

dictature militaire qui r.gnait sur le pays au moment de la formulation et de l'acceptation 
r6gime civile; (ii) les cons6quences desnouveaudes conditionnalit6s qui a c6d6 A un 

W int gr~es au Projet initial, avec une situation6v6nements de mars 1991 n'ont pas 
politique nationale tout Afait neuve qui pr~dominait les preoccupations gouvernementales 

durant cette p.riode et avec certains partenaires, comme la Banque Mondiale, qui 
'av~nement de la D~mocratie" au niveau du secteurn'entendaient pas int6grer le "coft de 

de '&Iucation; et (iii) La d~t6rioration des finances publiques et de la situation 6conomique 

du pays, qui n'ont pas fait l'objet d'une pr6vision cons6quente. Par rapport A cette 
Les donateurs et les bailleurs deconsid6ration, les critbres financiers seraient mal-d6finis. 


fonds devraient tenir compte des observations cities ci-dessus, pour une meilleure
 
qui lie les travailleursredffinition des conditionalit6s. L'application du pacte social 
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(syndicats des travailleurs) au Gouvernement peut affecter les critbres financiers, et en 
particulier les ratios de la structure du budget de l'6ducation. 14 

Rdussite: 6lments encourageants 

La satisfaction (ou des efforts Acet 6gard) des conditions de l'Assistance Hors-Projet 
a provoqud divers r6sultats encourageants, dont la vraie incidence sur le secteur n'est pas 
encore connue. Au niveau financier, la restructuration des d6penses publiques d'6ducation 
en faveur d'un dquilibrage de la pyramide dducative par l'61argissement de la base de 
l'enseignement fondamental est loin d'tre effective. Dans le meilleur des cas, le systbme 
d'indicateurs financiers (restructuration des d6penses d'6ducation) a exerc6 sur 
l'administration scolaire et l'administration budg6taire des pressions afin qu'elles mettent 
I'accent sur les strat6gies et pratiques susceptibles de rationaliser et d'am6liorer Ingestion 
des ressources publiques allou.es Al'ensemble du secteur de l'6ducation, en particulier: 

o 	 la d6finition de nouveaux critbres d'attribution de bourses aux 6tudiants; 

o 	 l'affectation du BSI de '6ducation au seul sous-secteur de l'6ducation de base 
pour l'exercice budg6taire 1993; 

o 	 l'encouragement de I'appui communautaire (FAEF); 

o 	 1'encouragement et le soutien A1'organisation du secteur de 'enseignement 
priv6 au Mali, en particulier le priv6 laique, le privd catholique et le priv6 
musulman (les m.dersas, qui connaissent une expansion remarquable ces 
demi~res ann6es); et 

o 	 'encouragement de l'initiative priv.e dans le sous-secteur de '6ducation de 
base par le biais du FAEF. 

La satisfaction des conditions de d6caissement de la premiere tranche de l'Assistance 
HoTs-Projet du Projet BEEP semble avoir eu comme effets positifs: 

o 	 le renforcement, la rationalisation et la reorientation des capacit~s de gestion 
et d'administration financi re de projet du BPE; 

14 - Fax i rampleur de [a pression des 616ves (crise scolaire permanente) et de la menace des syndicats 
des enseigmas, IeGouvernement ne peut pas observer les conditionnaitds initialement pr6vus, du moins dans 
le temps mpaxi consdea de ce fait I'USAID est engag6 A une d6finition de nouvelles conditionnalit6s 
refisables p ie Gouvernement malicn dans le contexte acluel. 
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o 	 ia modification de la nomenclature du budget du MEN pour distinguer les 
allocations en faveur des bourses de celles en faveur du mat6riels, ainsi que 
le cycle I du cycle II de 'enseignement fondamental; et 

o 	 la signature de la lettre d'ex6cution du FAEF/USAID. 

Au stade actuel d'6volution du projet et en d6pit des difficult6s de mise en oeuvre 
et de d6caissement, le taux de l'ex6cution financi.re sous ses diff6rentes formes a un niveau 
acceptable. Ceci est d6montr6 dans le tableau de la page suivante, qui pr6sente le 
pourcentage d'engagements ou de d6boursements r6alis.s actuellement (sur le niveau de 
d616gation pr6vue dans le budget programm6) pour les diffrents composants du Projet 
BEEP. 

Sur le plan institutionnel, le Gouvernement malien affiche une volont6 manifeste de 
traduire dans les faits, les intentions exprim6es en faveur de l'6ducation de base, priorit6 des 
prioritds dans le secteur dducation. I1cherche surtout Arenforcer ce secteur avec: 

o 	 la cr6ation d'un ministre distinct charg6 de l'6ducation de base -- le 
secr6tariat d'6tat charg6 de l'dducation de base ayant W 6difi6 lors du dernier 
remaniement gouvernemental en d6partement minist6riel; 

o 	 le rattachement de l'6ducation pr6-scolaire et de l'6ducation sp6ciale A 
'dducation de base; et 

o 	 la cr6ation d'une direction unique charg6e de l'6ducation pr6-scolaire et 
sp6ciale. 
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Le niveau d'exdcution du Projet BEEP 

Nature des taux de rdalisation 
d'exdcution financire Valeur en pour cent 

1. 	Assistance Hors-Projet
 
o 
Taux de d6caissement de l'Assistance Hors-Projet 	 33,33 pour cent 

2. 	Assistance Projet 
o 	Taux d'ex~cution financi~re de r'Assistance Projet par 48,97 pour cent 

rapport 
aux prdvisions initiales 

o 	 Taux d'ex6cution financi~re de 'Assistance Projet par 57,41 pour cent 
rapport
 
aux programmations d'activit6s
 

3. 	Projet BEEP 
o 	Taux d'engagement ou taux absolu d'ex6cution financi.re de 78,96 pour cent 

Projet 
o 	Taux de d6caissement par rapport aux engagements (ou par 55,82 pour cent 

rapport aux activit6s en court d'ex6cution) 
o 	Taux d'ex.cution financi.re par rapport aux 50,79 pour cent 

programmations d'activit6s 

Sur le plan organisationnel et de coordination de la politique Mducative du Mali, un
plan directeur Acourt, moyen et long termes est en 61aboration. Par ailleurs un manuel de 
procedures de gestion des activit6s du Projet BEEP est en r6daction, afin de mieux d6finir 
les responsabilit6s du BPE et du Proj. ' BEEP dans la gestion du programme. 

Darn leur globalitd, les objectifs et les pr6occupations des diff&ents b6n6ficiaires et
partenaires du programme, convergent. Le Projet a bien cibI6 les besoins et les 
prdoccupations des b6n6ficiaires. Par contre, louverture programm6e de l'Universit6 du 
Mali demeure un point de divergence significative entre les partenaires et le Gouvernement. 

Contraintes: problkmes et checs 

Les &becs dans la mise en oeuvre de 'Assistance Hors-Projet et de ses
conditionnalit~s et mesures communes au Projet d'Ajustement du Secteur de l'Education 
(et au Plan d'Urgence pour le Secteur de 'Education, plus tard) ont 6 mis en 6vidence 
par les diffirentes missions de supervision de la Banque Mondiale. Les plus significatifs
pewuent 6tre regroupAs dans trois cat.gories. La premiere contient des indicateurs et 
mesures relatifs i la structure des d6penses du secteur 6ducatif. Des tendances g6n.rales 
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n6gatives depuis 1990-1991 sont 6videntes dans des tendances actuelles, qui sont inverses 

A celles pr6vues par les accords du Quatri.me Projet; c'est-A-dire: (i) l'accroissemerit du 

budget de 'enseignement primaire dans celui de I'ducation, pr.vu de 35 A45 pour cent; 

et (ii) la r6duction progressive du budget des bourses, de dix pour cent chaque ann(e 

pendant deux ans puis de cinq pour cent par an pendant deux ans. La deuxi.me cat.gorie 
mesures sont relatifs A la maitrise des d(penses d'6ducation. Cesd'indicateurs et de 

derni.res ann6es, les indicateurs relatifs aux plafonds d'acc.s aux enseignements secondaire 

g6n6ral (2500) et au sup6rieur (1500) sont n.gatifs, s'.tant fixes actuellement en 1990-1992 
La derni.re cat.gorie concerne les mesures d'efficacit6. OnA5500 et 2000 respectivement. 


a remarqu6 Ace propos: (i) une diversit6 dans I'appr6ciation de la politique du livre; (ii)
 

une timide application de la double vacation et des classes multigrades; et (iii) la non

r6alisation de la politique de redeploiement du personnel enseignant dans le premier cycle. 

Les 6checs de I'application de l'Assistance Hors-Projet sont exposes en d.tail dans 

]'aide m6moire de la mission de supervision de la Banque Mondiale (10 au 20 octobre 1992) 

et les tableaux de repartition des d6penses du Projet BEEP en Annexe B. Ces 6checs 

constat.s sont en partie imputables Aun certain nombre de facteurs lis .Adeux rubriques 

de contraintes. La premiere rubrique comprend des contraintes lies aux faiblesses du 

projet et aux incoh.rences du programme d'ajustement structurel: 

o 	 la sur-6valuation de la capacit6 du Gouvernement malien .satisfaire les 

conditionnalit6s et Amettre en oeuvre les mesures; 

o 	 l'inflexibilitd des conditionnalit.s communes aux bailleurs de fonds et 

donateurs; 

o 	 ia d6finition des indicateurs lis Ad'autres ordres d'enseignement (secondaire 
et sup rieur) comme conditions d'assistance Al'6ducation de base (risque de 
p6naliser le d.veloppement de l'ducation de base par les mauvaises 
performances de renseignement secondaire et supdrieur); 

o 	 les d6parts d'enseignants du fondamental premier cycle dans le cadre du 
programme de departs volontaires Ala retraite; 

o 	 rinvitation des recrutements d'enseignements dans le cadre du programme 
d'ajustement sectoriel de la fonction publique; 

o 	 rabsence d'une 6tude de faisabilitd pour l'6laboration du Projet BEEP et pour 
I'applicabilit6 des conditionnalit6s; et 

o 	 le retard dans la mise en oeuvre effective des activitds du Projet BEEP, en 
1991, alors que le premier decaissement a eu lieu en mars 1990. 
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Le second groupe de contraintes est i¢ au contexte et A l'environnement du syst~me 
6ducation: 

o 	 la sous-estimation des effets des engagements entre I'Etat et certains 
partenaires sociaux de l'cole (e.g., m6morandum AEEM/Gouvernement, et 
le pacte social avec les travailleurs, sign6s en 1991); 

o 	 la crainte de crise sociale et politique; 

o 	 des perturbations politiques et d6rapages financiers suite Ala transition, Ala 
d mocratisatio-i et Al'6tat d'exception apr.s les 6v~nements de janvier et de 
mars 1991; 

o 	 le marasme 6conomique et la pr.carit6 de la situation financi~re nationale; 

o 	 l'instabilit6 des responsables de I'administration scolaire et le manque de 
direction; 

o 	 la mauvaise gestion budgdtaire des d6penses publiques; 

o 	 la faiblesse relative du montant de 'Assistance Hors-Projet du Projet BEEP 
(US$3 millions), qui ne stimule vraiment pas le Minist~re des Finances A 
s'impliquer davantage dans l'atteinte des indicateurs financiers; 

o 	 la faible capacit6 de mobilisationn des ressources suppl6mentaires par le 
Gouvernement malien; 

o 	 les difficult s IiMes Ala promotion de ressources alternatives de financement 
de I'ducation de base, (la TDRL en particulier); 

o 	 les perturbations de ious ordres dans le syst me .ducatif aux scolaires; 

o 	 le poids politique des syndicats (et des partenaires sociaux de l'6cole en 
g6n6ral); 

o 	 la stagnation, voire la baisse, du budget de l'ducation de base; et 

o 	 ie contexte de I'ajustement structurel. 

Ces contraintes ont beaucoup limit, le niveau d'atteinte des objectifs et missions 
assign6s AiAssistance Hors-Projet, dont il y a quatre objectifs majeurs. Le premier objectif 
est d'am6hlioreriefficacitM de la mobilisation, de l'allocation et de I'utilisation des ressources 
publiques (et pdv6es) destin.es A '.ducation. On pr6tend rdaliser cet objectif par renforcer 
des proc6dures budg.taires et des m6canismes de contr6le des d6penses et par une 
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augmentation de la transparence du budget. Le niveau d'atteinte des objectifs est indiqud 
par trois actions principales men6es par le MEB: (i) le transfert du budget des 6coles 
fondamentales, premier cycle, sur les budgets r6gionaux; (ii) '1aboration d'une application 
informatique en gestion budg6taire; et (iii) l'affectation de tout le BSI de l'ducation au 
sous-secteur de 'dducation de base. La poursuite de cet objectif a W gende par certaines 
difficult6s qui se sont soulev6es du contexte et des tendances diverses, parmi lesquelles: la 
crainte d'une explosion sociale; la raret6 de ressources financires compl6mentaires 
nationales; l'opacit6 et la rigidit6 des proc6dures budg6taires; les d6rapages financiers 
constat6s en 1991; et la faiblesse du montant du volet Assistance Hors-Projet (3 millions), 
qui ne constitute vraiment pas une somme assez importante pour stimuler des actions 
d6sir6es. Afin de pallier les diff6rentes contraintes, on peut consid6rer certaines 
propositions alternatives: rationaliser et moderniser la gestion des ressources financi~res; 
d6centraliser la gestion budg6taire de l'6ducation de base; accroitre le montant du volet 
Assistance Hors-Projet; et promouvoir et encourager les sources locales et communautaires 
de financement des 6coles individuelles. 

Le second objectif du programme Assistance Hors-Projet est de favoriser l'expansion 
du r6le du secteur priv6, ce qu'on pourrait envisager A partir de quatre strat6gies 
compl6mentaires. La premiere strat6gie serait d'encourager 'apport des ressources priv6es 
au secteur de 'ducation par le biais de contribution de contrepartie au niveau primaire. 
La deuxi~me pourrait articuler et instaurer des possibilit6s et des modalit6s d'introduction 
d'un syst~me de recouvrement des coots aux niveaux secondaires et sup6rieur. Trois, on 
pourrait encourager par des mesures d'inciter l'am6lioration des 6coles musulmanes et 
catholiques existantes et la cr6ation de nouveaux types d'6coles priv6es. Plusieurs mesures 
ont dt6 entam6es A ce propos. Avec les initiatives men6es dans le cadre du Quatri~me 
Projet qui sont li6es au FAEF, on favoriserait la promotion de l'initiative priv6e dans le 
secteur de l'ducation de base. Au niveau politique, plusieurs textes ont t6 pris pour 
faciliter les proc-dures de creation d'6coles priv6es et de nouveaux textes sont en cours 
d'61aboration sur i'organisation de ce secteur. Afin d'encourager ce secteur avec un appui 
plus pratique, les manuels ont W distribu6s par le Gouvernement (avec l'aide du Projet 
BEEP) dans les 6coles priv6es et les agents des IEF leur ont offert un encadrement 
pOdagogique, au m6me titre que les 6coles publiques. A c6t6 des 6coles publiques, le Projet 
a favoris la cr6ation des 6coles priv.es dans le cadre PACEF. Le Gouvernement a aussi 
stimul6 la cr6ation d'6coles professionnelles par les promoteurs priv6s au niveau secondaire. 
Depuis le s6minaire national sur les mddersas, le secteur des 6coles coraniques b6n6ficie 
d'un soutien accru du Minist re. Finalement, des 6tudes ont t6 r6alisdes sur la 
restructuration des niveaux d'enseignement secondaire et sup6rieur. 

Les contraintes contre lesquelles le Projet et Ie Gouvernement se sont heurt.s en 
pouxsuivant ce deuxi~me objectif ont 6t6 6voqudes dans les entrevues Aplusieurs reprises. 
Elles induent (i) la faible capacit6 de I'initiative priv6e dans certaines zones, surtout le 
milieu rural et ie milieu urbain d6favoris6; (ii) marasme 6conomique g6n6ral; (iii) la 
lourdeur des proclures d'obtention de terrain pour la construction scolaire; (iv) la lenteur 
des proo6dures d'autorisation de creation des 6coles; (v) 1'6chec des exp6riences pass.es du 
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Gouvernement avec la ruralisation de l'dcole; (vi) les difficultds de recouvrement des 
cotisations APE Atravers la Taxe de D6veloppement Rdgional et Local (TDRL); (vii) les 
difficult6s de participation de certaines populations rurales (en esp ces) A la contrepartie
FAEF; et (viii) le manque de moyens et de ressources, cc qui limite les interventions au 
secteur tertiaire. On peut envisager trois mesures 6ventuelles. La premiere serait de 
promouvoir activement l'initiative communautaire de finalicement en zone rurale comme 
un seul 616ment parmi d'autres destin6s Aencourager une participation plus profonde de la 
communaut6 dans la gestion et la direction de l'6cole fondamentale locale. Pour encourager
le secteur priv6, il serait souhaitable d'all6ger les proc6dures d'obtention de l'autorisation 
de cr6ation d'6cole. On pourrait aussi assurer, par une sensibilisation rigoureuse, que les 
communaut6s peuvent compter que l'investissement humain peut 8tre pris en consid6ration 
dans leur apport de 25 pour cent. Finalement, on accorderait les b6n(fices potentiels Aun 
appui Al'6quipement des 6coles d'enseignement technique et professionnel. 

Le troisi~me objectif majeur du volet Assistance Hors-Projet du Projet BEEP est 
d'allouer Al'ducation des ressources, tant d'investissement et de fonctionnement, suffisantes 
pour entrainer une am6lioration de la formation au capital humain. I1est question ici 
surtout d'une relance g6n6rale et durable du d6veloppement du secteur 6ducatif. 
L'expansion du volume de ressources se compl6tera par une meilleure exploitation du 
potentiel et des ressources existantes. L'action principale a men6 afin de r6aliser cet 
objectif est l'affectation d'un maximum du budget d'investissement du secteur de l'6ducation 
Al'ducation de base. Deux facteurs limitent d'ailleurs l'impact durable de cette mesure: 
(i) le BSI de l'indication demeure A plus de 80 pour cent financd par les bailleurs et 
donateurs; et (ii) le contexte de l'ajustement structurel cr6e un environnement socio
6conomique et politique artificiel. Comme mesures palliatives, on pourrait proposer de (i)
promouvoir l'initiative priv6e communautaire en mati~re de financement; (ii) cr6er un fonds 
national pour l'ducation; ou (iii) d6centraliser la gestion de l'6cole de base. 15 

Le quatri~me objectif est d'att6nuer les effets du processus d'ajustement par un 
soutien Aun secteur critique -- l'ducation - sur le plan social. L'obstacle majeur A la 
r6alisation de cet objectif est l'inflexibilit6 des conditionnalit6s communes au Projet
d'Ajustement du Secteur de l'Education et A l'Assistance Hors-Projet. Une r6flexion 
objective sur ces conditionnalit6s d6s le d6but aurait sfirement permis la conclusion que le 
Gouvernement malien ne pourrait jamais r~pondre aux conditions exig6es par les bailleurs 
dans le programme de l'Assistance Hors-Projet. L'6vidence actuelle est I'abandon presque
complet par ia Banque Mondiale du Quatri me Projet et les US$2 millions (sur US$3 
millions) des fonds Assistance Hors-Projet de rUSAID qui restent toujours bloqu6s. Deux 
initiatives pourraient am6liorer cette situation: (i) autoriser le recrutement sans conditions 
des enseignants pour r'ducation de base; et (ii) int6grer la prise en compte des aspects 
sociaux de I'ajustement sectoriel de ' ducation. 

is - ."RWiqm popositions et altematives chapitre 11 alinda il, 'dcentraliser ia gestion de I'Ecole de Base' 
paraft nmbi d!a de la pwsibilitd de crier des &oles conmunautairesou du village par les populationset avec 
rcduwwe des &s publiques." (Boubacar Gaye, Chef de la Division Formation IPN) 
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F. Recommandations et Directions Futures 

Sur la base des analyses pr6c.dentes, des actions pr.cises Aentreprendre se situent 

A deux niveaux g6n.raux, A savoir la d6finition et la mise en oeuvre (i) de nouvelles 
'Assistance Horsconditionnalit6s pour le d caissement des deux derni.res tranches de 

Projet; et (ii) de directions futures pour l'assistance de I'USAID au secteur de I'.ducation 

de base au Mali. Ces recommandations sont importantes tant pour le cas du decaissement 

des deux derni~res tranches de I'Assistance Hors-Projet que pour les futurs riccords sur les 

fonds de l'Assistance Hors-Projet. La strat6gie majeure A ce niveau doit tenir compte de 

la capacit6 r6elle du Gouvernement malien Asatisfaire les conditionnalites de l'Assistance 
Hors-Projet. Le contexte politique dans lequel les conditionnalit6s avaient W d6finies en 

1988 (le pouvoir dictatorial) n'est plus d'actualitd depuis les 6v6nements de Mars 1991. 

Pour que les nouvelles conditionnalitds puissent 8tre maitrisables et r6alisables, il faudrait 

qu'elles soient li6es directement Al'6volution de la politique de d6veloppement actuelle de 

l'6ducation de base. Elles doivent tre nOgociabless avec les partenaires dans un nouveau 

contexte d6mociatique et dans la perspective de d6mocratisation de la gestion de l'6cole. 

Ainsi on pourrait retenir des indicateurs quantifiables aux niveaux du reddploiement du 

personnel et de la promotion de l'enseignement priv., pour permettre le d6caissement avant 

la fin du projet. 

Pour les conditionnalit.s relatives au red6ploiement du personnel, qui restent 

toujours A satisfaire, on pourrait envisager deux actions: (i) l'exploitation de l'6tude de 

l'USAID sur le personnel de l'6ducation nationale (Proposition d'',e politique de 

reddploiementdu personnel); et (ii) I'laboration d'un plan de redOplo'. ,nent du personnel 
enseignant non charg6 de cours. Pour les conditionnalit6s relatives A la promotion de 

I'initiative priv6e et communautaire dans le secteur de l'6ducation de base, on proposerait 
d'abord la pr6paration et adoption de textes r.glementant I'enseignement priv6, y compris 

'enseignement priv6 laique, catholique, et musulman (les m6dersas). 11 faudrait, en plus, 
articuler une politique de promotion de l'action communautaire dans le sous-secteur de 

'6ducation de base, et en particulier, mais pas exclusivement, de l'initiative communautaire 
de financement. 

Les tendances actuelles des indicateurs sont de nature g6n6rale A compromettre 
'ensemble des objectifs du Projet BEEP, en matinre de d6veloppement de '6ducation de 

base au Mali. La combinaison Assistance Hors-Projet/Assistance Projet et l'inflexibilit6 des 
fonds et donateurs (pr6ts et subventions),conditionnalitfs communes aux bailleurs de 

s'ajoutant Ala faible capacit6 du Gouvernement malien Asatisfaire les conditionnalit6s A 
court terme, limite consid6rablement 'efficacit6 attendue du Projet BEEP. Diverses 
incoh6rences structurelles sont aussi 6videntes dans le programme d'ajustement tel le depart 

volontaire d'enseignants du fondamental A la retraite et la limitation des recrutements 
d'enseignants pour l'enseignement primaire, cela 6tant en forte contradiction par rapport 
Al'id6e d'6largir la base scolaire du pays. 11 s'av6rerait donc urgent de faire face A cette 
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situation et de mettre en place une stratdgie sp6cifique (un programme sp6cifique 
int6rimaire), d'assistance AI'ducation de base Apartir les recommandations ci-dessus: 

1. 	 D~finir des conditions et des indicateurs lids directement Al'expansion et au 
developpement de l'6ducation de base. 

2. 	 Distinguer les conditions d'un prat ('Association Internationale du 
D.veloppement) de celles d'une subvention (USAID). 

3. 	 Att6nuer les effets des d6rapages de renseignement sup6rieur (bourses) et 
secondaire sur '6ducation de base. Ainsi, les conditionnalites et les 
indicateurs financiers li6s A ces deux ordres d'enseignement (secondaire et 
supdrieur) peuvent 8tre transf6r6s A 'assistance USAID, au programme de 
r6forme 6conomique, ou A des Assistances sp6cifiques A l'enseignement 
sup6rieur et secondaire. I1faut se rappeler que l'objectif du Projet BEEP est 
et demeure le d6veioppement de l'education de base au Mali. 

4. 	 D6finir des voies et moyens efficaces pour atteindre les objectifs et satisfaire 
les besoins en dducation des beneficiaires directs. Ceci n6cessitera une plus 
grande implication des parienaires locaux de l'6ducation de base, des 
communautes de base et de l'administration scolaire d6centralis6e. 
L'implication des partenaires locaux de l'6ducation (collectivit6s locales, ONG, 
APE et autres organismes locaux de d6veloppement, gestionnaires locaux de 
'6cole), n6cessiterait une red6finition du contenu et de la d6marche de 
'assistance technique qui s'oriente plus vers les actions sur le terrain. 

5. 	 Limiter 'assistance A l'administration scolaire centrale, A (i) l'appui A la 
d~finition d'une politique de l'6ducation de base Atravers un renforcement de 
la capacit6 de planification, de programmation et de budg6tisation des 
activit6s d'6ducation de base; (ii) l'appui Ala d6finition et la mise en oeuvre 
des m6thodes et des techniques d'application de la dite politique; (iii) le 
soutien aux alternatives de financement et de mobilisation des ressources 
financibres compl6mentaires en faveur de r'6ducation de base, y compris 
I'encouragement des promoteurs privds d'6coles en milieu urbain et d'ecoles 
communautaires en milieu rural; et (iv) l'implication et la responsabilisation 
du minist~re charg6 des finances dans 'ex6cution de l'Assistance Hors-Projet. 



CHAPITRE 3
 
L'ANALYSE DES COMPOSANTES TECHNIQUES DU PROJET
 

A. L'Appui Communautaire 

La mission s'est entretenue avec les personnes concerndes, charg6es de la mise en 
oeuvre ou b6n6ficiaires du volet Appui Communautaire, tant au niveau national que 
r6gional et local. C'est ainsi que le comptable du Projet BEEP/BPE (Bureau des Projets 
Education), les responsables FAEF (Fond d'Appui A 'Enseignement Fondamental)de 
Koulikoro, S6gou, District de Bamako et Sikasso, l'assistant technique de Koulikoro, les 
directeurs r6gionaux de 'enseignement de Bamako, Koulikoro, S6gou et Sikasso, tous les 
IEF (Inspection de 'Enseignement Fondamental) de Koulikoro, S6gou, Sikasso, Bamako, 
les directeurs d'6coles et instituteurs de Soninkoura (A et B), de Konobougou, deux 
Directeurs d'6cole de base et les repr6sentants des APE (Association de Parents d'El.ves) 
de Kati, Soninkoura-S6gou et Konobougou ont W consult6s, souvent sur les sites des 6coles. 

Au cours de chaque r6union ou entretien, les personnes charg6es de la mise en 
oeuvre du volet ou les b6n6ficiaires ont eu As'exprimer sur la pertinence des objectifs du 
volet, des r6sultats acquis, des contraintes rencontr6es et des perspectives d'am6lioration des 
acquis. Des rapprochements de points de vue ont 6t6 op6r6s quand cela 6tait possible. 
Ainsi des 6changes ont eu lieu quant aux chances de r6ussite d'une 6cole communautaire 
dans les centres urbains et d'une 6cole priv6e en milieu rural. 

Objectifs du volet -- Les objectifs du volet visent Aencourager et A impliquer les 
parents d'61Mves et ls communaut6s dans les prises de decisions tendant Aam6liorer leurs 
6coles. Ceci se traduira par deux r6sultats recherchds: 

i. 'encouragement de la demande sociale en 6ducation, en favorisant la 

participation des populations Ala gestion de 1'6cole; et 

ii. I'augmentation de l'acc~s Al'ducation en favorisant r'offre. 

Sont concern6es les communaut6s de quartiers ou de villages organis.es au sein des APE 
qui en sont les b6n6ficiaires et ceux aussi impliqu6s dans la mise en oeuvre tels que les 
directeurs d'&oles, les inspecteurs d'enseignement fondamental, le responsable FAEF de 
la r6gion, I'administration (le chef d'arrondissement et le commandant de cercle), le BPE 
et les organes du FAEF/USAID. 

Sto4* - La strat6gie fondamentale du volet consiste Amettre Ala disposition des 
communaut6s un fonds de contre-partie b travers le BPE qui leur permettra de r6habiliter 
les salles de dasses et de construire des latrines. Le Projet contribue pour 75 pour cent 
(initialement la part du Projet s'est limit6 A65 pour cent, puis A 75 pour cent apr6s des 
n(gociations avec le Gouvernement) sous forme de subventions. La part de la communaut6, 
(25 pour cent) peut 8tre fournie en esp ces, en mat6riel ou en nature. I1faut cependant 
rappeler que la participation des communaut.s locales aux constructions scolaires et Ade 
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en 1970 par la prise en
rMquipement des salles classes remonte A 1962 et s'est g~n~ralis~e 

charge totale des infrastructures par les dites communautts. 

A chaque groupe-cible peuvent se
Questions clefs -- Les questions clefs posses 

r~sumer A: 

o Comment expliquez-vous les activit~s et les objectifs du FAEF? 

o Comment jugez-vous l'utilit6 du FAEF? 

o Comment est-ce qu'une communaut6 peut acc6der au FAEF? 

o Quelles sont les explications des non-r~ponses ou des r6ponses aux requites 

au Fonds: le dossier incomplet; le manque de fonds au FAEF; la non

disponibilit6 de la DET; ou les procedures? 

Que pensez-vous du rapport entre les APE et les Comit~s de D~veloppemento 

d'Ecoles?
 

dans l'6cole malienne permet-elle au Projet BEEPo L'intervention du FAEF 
d'atteindre ses objectifs, Asavoir: l'amtlioration de la qualit6, de l'efficacit6, 

et de l'6quitd dans le syst~me 6ducatif? 

o Quelles sont les alternatives possibles au FAEF? 

La participation des communautts aux constructions scolaire5, Ala rehabilitation, A 

l'quipement des salles de classes et A I'achat des fournitures scolaires 6taient d6jA une 

dans l'esprit la politique maliens. Le FAEF avec une
habitude bien ancrte et dans 
contribution en subvention de 75 pour cent Aces activitts d'investissement est venu soulager 

les populations qui portaient souvent des fardeaux financiers beaucoup plus lourds. Une 
et des communaut6s villageoises de la r6gion demission de sensibilisation des APE 

Koulikoro men6e d'avril Ajuillet 1992 dans toutes les 6coles a 6t6 un succ~s car les autorit6s 
t6 familiaris6s avec le Projetlocales, les directeurs d'dcoles et les parents d'616ves ont d6jA 

BEEP, avec les procedures du FAEF de r6habilitation des salles de classes et de dotation 

de mobiliers scolaires. 

a d6clench6 une prise de conscience collective, poussant lesCette sensibilisation 
communaut6s i introduire massivement des requites de rehabilisation aupr.s du FAEF et 

en crant apparemment un consensus de participation des communaut6s A la gestion de 

l'&ole. De jufllet 1992 AfWrier 1993, 73 requites ont t6 accept6es par le comit6 directeur 

du FAEF/USAIID. Elles concernaient aussi bien le district de Bamako que les cinq IEF de 

Koulikoro. Les APE, les directeurs d'6coles et les IEF ont tous exprim6 des besoins en 
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constructions nouvelles de classes non prise en compte dans le FAEF/USAID. 1 En ce qui 
concerne la cr6ation d'dcoles communautaires rurales, les APE et les directeurs d'6coles 
sont sceptiques quant aux possibilit6s d'une prise en charge r6elle par des communaut6s 
rurales ne disposant pas de revenus assur6s. Cependant, ces dcoles communautaires ou 
priv6es sont plus aptes Ase d6velopper, selon eux, dans les centres urbains. Les probl.mes
rencontr6s dans l'appui aux communaut6s sont relatifs: 

o 	 aux difficult6s de paiement de la Taxe de D6veloppement Rgional et Local 
AKolokani et Banamba dues aux disparit6s de revenus entre ces deux cercles 
et les cercles du Sud; 

o 	 aux difficult6s de paiement de la Taxe de D6veloppement R6gional et Local 
dans les communes de Kati et Koulikoro dues A"l'incivisme" d'une fraction 
de la population, et qui sont oblig6es de trouver d'autres sources pour
financer les 25 pour cent; et 

o 	 aux manques de feed-back ou Ala communication insuffisante entre les APE, 
les 6coles, les IEF et les DRE (Direction R~gionale de I'Enseignement) d'une 
part et le BPE et l'anenne FAEF de Koulikoro d'autre part. 

Quant 	aux contraintes, elles se r~sument: 

o 	 aux mobilisations insuffisantes de la Taxe de Ddveloppement R6gional et 
Local par les comit~s locaux de d6veloppement au profit des 6coles: en 
'absence de conseils locaux de d6veloppement, non pas encore mis en place, 
cette mobilisation est nettement au dessous des 30 pour cent requis du 
volume global de la TDRL Aaffecter au d6veloppement de l'6cole; et 

o aux fonds de l'initiative FAEF/USAID 6puis6s tant pour la r6habilitation que 
pour les besoins en constructions nouvelles. 2 

I Ls r60gemcns de i'USAID admettre une nouvelle construction, scion la responsable du programme 
6ducatif (HRDO) de PUSAID/Mali, sont si lourds que cette strat6gie s'avre vraiment impracticable. D'apr&s
plusieurs czuaws et bdn6ficiaires du FAEF, compte tenu de l'6tat des 6coles Ardnover, la r6habilitation peut 
souvent tre ocmsidb& comme une construction nouvefle. 

2 _ "Le eomuhwu affime qu'une des contraintes du FAEF/USAID est i'epuisement des fonds pour la 
As'abfiuian. Cerppas n'est pas du tout conrecte. C'estplutO lesfonds de la Banque Mondiale qui ne sont plus
&iWptsWex pow d omtunictionsneuves dans les &oles publiques - la pioitiitant donn/ee aux constructions 
an dms Jet &x prv%&s (y compris les midersas et ies coles de base communautaires),les Icoles publiques 
me powu pda bbetaier des subventions pour les nouveiles construcions sur ies fonds Banque Mondiale." 
(mnwques d'ftwha Sioko, ConseillerTechnique/MoniteurFAEF/USAID) 
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Les r6alisations du volet Appui Communautaire, dirig6 par le FAEF, ont 6t tout de 
m~me considrables, r~sum~es dans le tableau Ala page suivante. De Juillet 1992 au 30 
Avril 1993, 23 requ~tes 6taient r6alis6es ou en cours de r6alisation dans la DRE de 
Koulikoro pour 

FAEF/USAID -- Koulikoro et District de Bamako 
R6alisations et r6novations en cours, juillet 1992 - avril 1993 

IEF Salles de Classe Contribution Total du 
Rdnov~es FAEF (francs CFA) 

DRE Koulikoro
 
Dioila 45 28 481 736
 
Koulikoro 20 19 324 605
 
Kati 31 24 594 823
 
Baguineda 16 14 202 475
 
DRE Bamako
 
ComI 46 11712569
 
ComII 32 9 9920 143
 
ComIMI 44 15 640 881
 
ComIV 117 17372088
 
ComV 61 8 302 499
 
ComVI 56 11 803 834
 

Total 468 161 355 653 

un montant total de 86.603.639 francs CFA dont 84.006.014 francs CFA support6s par le 
FAEF/USAID et 2.597.625 francs CFA par les APE. Dans cette DRE, 112 salles de classes 
ont 6t6 r6habilit6es avec construction de 30 latrines. L'IEF de Dioila vient en tate avec 45 
salles de classes r6habilit6es pour un montant total de 28.481.736 francs CFA, suivie de 
IEF de Kati avec 31 salles de classespour une d6pense totale de 24.594.823 francs CFA. 

Pendant la mAme lriode le District de Bamako, pour 26 requ~tes accept6es, avait 
rdhabilit6 ou mis en cours de r6habilitation 366 salles de classes pour un montant total de 
74.752-014 francs CFA support6s par le FAEF/USAID. 

A la r~tnion du comit6 directeur du 30 Avril 1993, 45 requ6tes ont 6t approuv6es 
pour un montant total de 257.340.754 francs CFA avec 210 classes A r6habiliter et 61 
latrines Aconstuire dont 193.005.565 francs CFA Asupporter par le FAEF/USAID. L'IEF 
de Diolla vient en t6te avec 79 salles ;A r6habiliter pour un montant global de 106.875.988 
francs CFA suivic; de liEF de Kolokani qui pr6voit 63 salles de classes Ar6habiliter et six 
latrines i construire, mais qui connait dejA des probl6mes administratifs de d6marrage des 
travaux. 
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Prochaines dtapes -- Pour mieux faire fonctionner ce volet, on peut pr6senter les 
ides suivantes: 

o 	 la mise en place effective de I'antenne FAEF de Koulikoro, en l'6toffant en 
quantitd et en qualit6; 

o 	 la mobilisation effective des 30 pour cent de la TDRL au profit du 
d6veloppement de r'cole; et 

o 	 la formation des APE en gestion. 

Deux autres questions plus fondamentales se sont aussi pos~es Aplusieurs reprises, 
m6ritant une discussion s.rieuse entre l'USAID, le MEB et les reprfsentants des APE et 
des communaut6s: 

1. 	 La population scolarisable 6tant Ala hausse, la position du bailleur de fonds 
de ne financer que la rehabilitation des classes est en contradiction avec 
l'objectif du Projet d'augmenter le taux de scolarisation de N'ducation de 
base. La politique de ne pas entamer de nouvelles constructions est aussi 
contradictoire avec le but d'am6liorer l'Nquit6 du syst.me 6ducatif au Mali, 
surtout dans les zones les plus ddfavoris.es n'ayant jamais b6n6fici6 de salles 
de classe. Quoique la strat~gie de rehabilitatioa soit sans doute utile, la 
construction nouvelle de salles de classe s'av.rerait agir sur la distribution et 
l'envergure de cette offre avec une incidence potentielle qui n'est vraiment 
pas possible pr~sentement. 

2. 	 La strat~gie d'inciter la communaut6 locale A investir financi6rement (ou en 
nature) A la rehabilitation de son dcole est lid directement au but de lui 
transf6rer la responsabilit6 pour la direction et la gestion plus engagte de 
I'&ole. Pourtant, on a appris que les communaut~s consid.rent cette 
contribution plut6t comme un imp6t r6clam6 par le Gouvernement que 
comme la d~claration de leur pouvoir sur l'administration et le contenu de 
i'6cole. D'apr.s divers bWn6ficiaires et agents associ6s au FAEF, les 
communaut~s ne connaissent que deux 6coles: gouvernementales et priv6es. 
Le contr6le communal est un concept nouveau. Compte tenu de cette 
situation, il s'av.rerait tr~s utile d'61argir la fonction du volet FAEF afin 
d'incorporer une sensibilisation, la formation et d'autres initiatives qui 
pr~pareraient la communaut6 Avraiment prendre en charge la direction de 
r6cole. Le volet appui technique en gestion de Koulikoro pourrait tr~s bien 
servir d'expArience pilote pour un tel effort, qui pourrait 8tre initi6e avec des 
activit6s extra-scolaires, suivant le mod6le do Save the Children AKolondi6ba. 

http:ddfavoris.es
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Le Syst~me de Gestion d'Information en Education3 

B. 

Lcs personnes concern6es, charg6es de la mise en oeuvre du volet ou b6n6ficiaires, 

tant au niveau national, regional que local ont W consult6es. Durant la premiere semaine 

de la mission une planification de l'6valuation du Projet BEEP a 6t6 faite comportant une 

61aboration des instruments d'6valuation et un calendrier des rende,.-vous de travail. C'est 

ainsi que certains agents de la Direction Administrative et Financi~re, le consultant du volet 

syst~me de gestion d'information en 6ducation le chef de la section planification et gestion 

du patrimoine (BPE), deux repr6sentants de la Division Scolarisation de la Direction 

Nationale de 'Enseignement Fondamental, le directeur et I'adjoint de la Cellule de 

Planification et de Statistiques, les DRE de Bamako, Koulikoro, S6gou et Sikasso, quelques 

IEF de Bamako, tous les IEF et conseillers a l'orientation de Koulikoro, S6gou et Sikasso, 
W

quelques directeurs d'6coles des DRE de Bamako, Koulikoro, S6gou et Sikasso ont 
donn6e aux agents b6n6ficiaires de

interview6s. A chaque entretien l'occasion 6tait 

s'exprimer sur la pertinence des volets du Projet BEEP, les r6sultats d6sir6s et atteints, les 

contraintes rencontr6es, et les perspectives d'am6lioration et d'appropriation des acquis. 

-- L'objectif central du volet syst~me de gestion d'information enObjectifs du volet 
'aptitude du minist~re Aplanifier et Asuivre le dev6loppementdducation est de renforcer 

Le Projet cherche Aatteindre cet objectif principalement travers le
du secteur 6ducatif. 

et d'analyse des
renforcement des services techniques et des m6canismes de collectes 

la cellule de planification et de statistiquesdonn6es. Ce travail est suppos6 etre centr6 bL 
scolaires, Alaquelle le Projet doit fournir de l'6quipement, un appui technique et logistique 

et une formation visant Aaider au d6veloppement des infrastructures de gestion dans les 

diff6rentes zones du Projet. L'assistance dans ce domaine est programm6 pour les organes 

pour les bureaux des DRE des quatre r6gions
centraux, au MEB A Bamako, et 

de gestion d'information en 6ducation vise donc A
d'interventions. Le volet syst~me 
am61iorer la capacitd d'dvaluation et de gestion du MEB en crdant un syst~me d'information 

pour ia gestion et la planification par deux strat6gies majeures: 

L 	 la confection d'une base de donnees informatis6es pour la gestion des 

ressources humaines; et 

I. 	 ia confection d'un syst~me d'indicateurs organis6s autour d'un tableau de bord 

propre Achaque niveau de d6cision et favorisant des d6cisions pertinentes 

(central, regional et local). 

de ce volet 6taientLes institutions maliennes impliqu6es dans la mise en oeuvre 

initialement Ila Direction Nationale de la Planification et de I'Equipement Scolaire et la 

La Direction Nationale de la Planification et deDirection Administrative et Financi~re. 

3 _Vcir Ies remarques g~ndrales de Daniel Gifondorwa, Assistant Technique charg6 de Syst~me 

en Annexe G.d'Informaliom Gestion, Projet ABEL/USAID 
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'Equipement Scolaire a 6 dissoute peu aprs l'initiation du volet, et la Direction 
Administrative et Financire, en tant que direction fonctionnel~e et administrative n'ajamais 
manifest6 un grand int~rt quant A '6volution et l'application pratique de ce volet. 
Aujourd'hui plusieurs institutions sont concern6es, Asavoir: la Direction Administrative et 
Financi~re, la Cellule de Planification et de Statistiques, le BPE, la Direction Nationale de 
l'Enseignement Fondamental, les DRE, les IEF et enfin les directeurs d'6coles qui sont les 
collecteurs des donn6es Ala base. N6anmoins, cettc implication reste pour la plupart une 
participation indirecte, partielle, ou plus ou moins superficielle. 

Stratdfgies -- La mise en oeuvre est effectue grace Al'appui d'un conseiller expatri6 
A long terme et d'une assistance technique A court terme. Le Projet a 6quip6 le volet 
syst me de gestion d'information en 6ducation avec des ordinateurs regroup6s au MEB. 
Des ordinateurs ont t6 envoy6s aux bureaux des DRE pour 6tablir une capacit6 
informatis6e d'un syst~me de gestion d'information en 6ducation dans les r6gions, mais ils 
ne sont pas encore fonctionnelle. 

Ce volet, avant la signature de I'accord de subvention du Projet, 6tait ex6cut6 en 
partie par ia Direction Nationale de la Planification et de l'Equipement Scolaire (DNPES) 
et en partie par la Direction Administrative et Financi~re. La Direction Nationale de la 
Planification et de l'Equipement Scolaire 6tait suffisamment dot6e en personnel pour la 
confection d'un annuaire de statistiques scolaires et avait entam6 le processus de confection 
d'une carte scolaire pour le d6veloppement du syst~me 6ducatif au Mali. 

Au sminaire de planification de Sdlingud (du 10 au 14 fWvrier 1992), oi tous les 
acteurs et bin6ficiaires du Projet BEEP 6taient repr~sent~s, les diff~rents volets ont W 
analys6s au regard des difficult6s rencontr6es par les acteurs et/ou b6n6ficiaires et des 
solutions programm6es dans les temps ont W propos6es afin de r6soudre les dites 
difficult~s. Lors du s6minaire de r6forme du syst~me d'information dans 'enseignement 
fondamental, organis6 le 28 et 29 juillet 1992, et apr s une analyse de la situation actuelle, 
un consensus a 6t ralis6 tant pour ce qui concerne le contenu du s6minaire, ainsi que pour 
la fiabilit6 et la coherence des donndes collect6es. Un syst~me d'information a t6 adopt6 
qui aiderait chaque niveau de d6cision (6cole, IEF, DRE et central). Les donn6es seraient 
collect6es an niveau des 6coles, corrig6es par les DRE qui publieraient des tableaux de bord 
comportant des statistiques g6n6rales et des indicateurs, et qui transmettraient ces 
informations aux IEF, A la Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental et au 
Cabinet du Ministre. Des sessions de formation ont t6 organisdes par le volet syst~me de 
gestion d'information en 6ducation A 'rintention: 

des conseillers p6dagogiques qui devraient Aleur tour former les directeurs 
d'6 oles pour l'utilisation des questionnaires 4; et 

0 

4 _ °Enwmr une fois, rdaluateurne dit pas la vfl~&t Le volet n'a jainais traite avec les conseillers 
piqpjps;i swn avec It volet fornation coninue. Le volet travaille itroitement avec les conseillers d 
Iodt L'Auateur- aurait (dil]faire une bonne recomnmandation pour les conseillersd I'odenfation qui0?o!m 
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o 	 du personnel des DRE, de la Direction Nationale de 'Enseignement 
Fondamental, et de la Direction Administrative et Financi~re pour l'utilisation 
des micro-ordinateurs. 

D'autres sessions de formation en management ont W organis6es par l'assistance 
technique afin d'am6liorer la capacit6 de gestion des services ou des projets Al'intention des 
cadres des DRE et des services centraux du minist.re. Le Projet en collaboration avec des 
agents de la Direction Administrative et Financi0re et/ou des consultants a publi6 plusieurs 
documents relatifs Ala gestion, au suivi et Ala planification du secteur 6ducatif, tels que: 

o 	 L'Annuaire de Statistiques Scolaires 1990-1991 du Mali; 

o 	 L'Annuaire des StatistiquesScolaires de l'Enseignement Supgrieur 1990-1991; 

o 	 L'Annuaire des Statistiques Scolairesde l'Enseignement Secondaire 1990-1991; 

o 	 Donnges choisies sur la Scolarisationdans les Ecoles Primaires au Mali; et 

o 	 Le Personnel du Ministre de l'Education Nationale: presentation ggngrale, 
d~ploiement,utilisation. 

Avec 'aide de I'assistance technique du Projet BEEP, les services centraux, r6gionaux et 
locaux ont adopt6 un questionnaire de collecte des informations et une fili re 
d'acheminement de ces questionnaires. Ceux-ci ont W formul6s et diffus6s (un peu 
unilat ralement) par rassistance technique du Projet BEEP. Cependant il existe encore 
deux questionnaires distincts, 'un du Projet et l'autre du BPE, qui ont 6t6 envoy6s pendant 
l'annde scolaire 1992/1993. 5 6 

fourissent Les domndes sur les icoles. Sans leur concours, il n y auraitpas de statistiques scolaireset le volet ne 

fonctionnerwtpasdk tout. Ce sont les antennesdu volet dans les inspections." (Remarques de DanielGifondowa, 

Assiotnt Tedmigue chargg de Systfme d'Informationen Gestion, Projet ABEL/USAID) 

5 - rd e a fau. Le but du sfminaire sur ia rforme du systeme d'information dans 1'enseignement 

fonimmenMU c' t d'aboutir d un seul questionnairecomme le document le dit bien '... Elle a lieu d partird'un 

queslionineaMww destin! d remplacerdeux questionnairesexstants: celui de rentrge scolaire et celui sur les 

infrmucam1 Ml~skiative du BPE. Ce questionnairea igalement pour ambition d'intdgrerdes renseignements 

d pwar MN pour une centaine de classes faisant iobjet d'une 9valuation."...' (Remarques de Daniel 

Gifiadnwm Anse Technique chag de Systrne d'lnfornationen Gestion, ProjetABEL/USAID) 

6 - "i s pw cact te dire que l'on a envoy deux questionnairesaux Directeurs d'coles. Le Bureau des 

Pim Ediw 6 le plojet Abel ont exploild le mr. e questionnairepour I'annie 1992-93 pour les rigions du 

pvj6 (Bmiut, S4g= Kotuikorp, Sikasso). Le Bureau des ProjetsEducationa envoytf le questionnairehabituel 

dans Le s o Wpow (Kavsa, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal). Le questionnaireenvoy6 dans les zones du 

poja est bemwor pin docaunent. Il a ltid&c de I'itendre d partirde cette annde aux autres rgionsdu pays." 
(Rensques du Mvss&e de I'Education te Base) 

http:minist.re
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Questions clefs -- On peut envisager les preoccupations centrales de ce volet du 
Projet BEEP en trois questions principales: 

1. 	 Dans quelle mesure les aspects techniques du syst~me de gestion 
d'information en 6ducation sont-ils maitris6s par les agents maliens? 

2. 	 Avec queile importance l'existence et l'analyse de donn6es r6guli~res sont
elles entres dans les proc6dures minist6rielles d'6tablissement de politiques 
6ducatives et de prise de decisions g6n6rales, Atous les niveaux du syst me? 

3. 	 A quel degr6 les capacit6s (mat6rielles et techniques) ont-elles t6 transf6rees 
aux bureaux r6gionaux? 

Quoiqu'un syst me de gestion d'information ait 6t6 6tabli et des procedures de collecte et 
de saisie de donn6es initi6es, ilfaut dire que le volet syst me de gestion d'information en 
6ducation n'est pas bien structur6 au MEB. Pour commencer, quoique la Cellule de 
Planification et de Statistiques Scolaires ait t6 relativement r~cemment cr66e au Minist~re, 
elle n'est pas encore impliqude dans la gestion de ce volet et ne travaille pas de concert 
avec I'assistant technique et le consultant qui font la saisie des donndes au niveau du Projet
ABEL.7 A ce jour iln'existe dans aucune zone du Projet une cellule informatique qui 
fonctionne. Des micros-ordinateurs sont entrepos~s A la DRE de Bamako, Koulikoro et 
Sikasso, mais ils ne sont pas encore install~s, parfois par manque de locaux proteges. En 
plus, les agents ne sont pas encore form6s, ou ont subit une formation trop sommaire pour 
qu'ils soient vraiment op6rationnels. 

7_ "1est incmcetable que ' valuation du volet commence par ia cellule de planification et de statistique qui 
tient d'&re mis en opbation par un dicret le I fevrier 1993. L 'jvaluateurne semble pas tre au courant de ce d&cret 
non plus. Le wvl se rmuve d la DAF depuis le I septembre 1990. Qu'est-ce le volet a pu accomplir pendant les 
deu ans avant la airationde la cellule? 

"Enplus de a Ie'valuateurn'a pas demand6 de questions claires pour decouvrir 1'implication de la 
cellule. find savir tlue rassistanttechnique a toujours collaborg avec le Directeur Adjoint de la cellule avant 
mbne la a"kM, de la ceilule. Ds son arrive, I'assistant technique a maintenu l'Adjoint, M. Mamadodu Y 
Diakt4 cmime sm hornologue en statistiques. L'annere F) du premier amendement en est la preuve. 1collabore 
constnmoiti av:ec le chef de la division statistique sur les statistiques scolaires, notamment la liste des Ocoles, les 
effedifs, l'&ahde de la carte scolair, ia virification des donnies, iechoix de i'dquipement infonnatique pour la 
celliula confeackz de I'annuairedes statistiques scolaires, etcdtera. Le Directeur de ia cellule et I'assistant 
technique mwile mur le personnel (redt~ploiement du personnel) et la carte scolaire (choix du logiciel GIS, le 
matbi aiin CUe in donnds disponsiblespour le GIS). L 'assistanttechnique a travaille Jtroitementavec la cellule 
depuis mars ptqu' 13 septembre sur les indicateurs du systeme educatifmalien. 

&'Mmjr pe ia cellule n'est pas compitement Iquiple enpersonnel et en materie mais elle fonctionne. 
L'Aw6uhne - dI consufter le document de la cellule "Programme d'Activits de la Cellule de Planification et 
de sawinstp (CPS)du 7ie des troisibne et quatime trimestres 1993" pour voir l'implication de la cellule dans 
Se voe. H m di emminer le decret ministbiel du Ifivrierportant sur les cadres organiques de la cellule. l1 
muck u q i de&m~rw infoematiciens privus ne sont pas encore engages dans la cellule." (remarques de Daniel 
GiandarwA AsWou TechMique chargO de Systdme d'Information en Gestion, ProjetABEL/USAID) 
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au Projet ABEL et fonctionne presque sansAu niveau central, le volet est log6 
Sans organes ou homologues sp6cifiques d~sign~s, le syst~me a 6t6intervention malienne.8 

conqu et les donn6es saisies presque exclusivement par les assistants techniques, avec la 
Si cette pratique devait continuer, il n'y

participation irr~gulire d'un agent de la DAF. 
aurait pas de transfert de capacit6 technique ce qui compromettrait la malianisation Aterme 

le Projet comme un "616ment 6tranger" au fonctionnement du MEB.et ferait concevoir 
Certains agents de ia DAF mettent ouvertement en cause les capacit6s techniques de 

i'assistance technique, affirmant qu'elle n'a pas produit de r6sultats consistants depuis qu'elle 

qui a 6t6 fait ne l'aurait pas W sans l'intervention d'une a commence et que le peu 
assistance suppl6mentaire. Les qualifications techniques des agents du MEB affect6s au 

volet sont aussi parfois mises en cause: certains ont des formation et exp6riences dans des 

s peu de rapport avec les exigences techniques de 'administration et desdomaines ayant tr 
finances. Par exemple, on peut y trouver d'anciens professeurs de biologie et de langues. 

En plus, contrairement A ce qui 6tait pr6vu, les DRE ne participent vraiment pas 

encore Ala saisie des informations ni Aleur traitement avant de faire monter leurs analyses 

Par contre, les 6coles transmettent les fiches (sp6cialement conques Acet effet)au centre. 

directement au centre, et pr cis6ment aux agents du Projet ABEL. Si cela permet au centre
 

suite A la saisie, elle pose desd'avoir rapidement les fiches et de proc6der tout de 

probl.mes au niveau des DRE et des inspections. Ces fiches, qui remplacent les anciens 

rapports de rentr6e, contiennent des informations essentielles pour les inspections et les 
les DRE neDRE. En les transmettant directement A la cellule informatique centrale, 

peuvent ni exercer leur travail de vdrification et de contr6le, ni disposer des informations 

dont ils ont besoin pour faire leur travail. La cellule informatique centrale devait leur 

retoumer les fiches une fois exploit.es. Partout dans les DRE, on nous a dit que ces fiches 

n'y sont pas revenues, ce qui paralyse un aspect de leur travail.9 

8 - "Ceve phmre est fausse. Elle montre que r'dvaluateurne connaft rien du Projet et n'apas 1u lest termes 

L'anisant technique est attache d la DAF et travaille dans les locaux de la DAF oA le centre 
de refdbence. 

Dans le mbne paragraphe i'dvaluateurdit que
infofmw tqe a e bwueau de i'assistant technique sont logds... 

La saisie estfaite par les agents de la saisie au niveau
l'assistanf terhiirpewfitla sais'e des donnies. Cela est faux 

d2 demanderpourquoi la saisie estfaite au niveau central au lieu de Ia DRE, comme c'Otaitprvu:
centruL !aumi 

Tout cela n'estpas la faute du volet." (remarques de 
ily a 17isixoire des ordinafeurs et l'amdnagementdes locau. 


Daniel GifondexwA,Assistant Technique chaige de Systtme d'Information en Gestion, Projet ABEL/USAID)
 

9 _Cda euatx. Les &oles n'envoientjamais lesfiches directement au niveau central pas m~me d la DRE. 

i •pasi La questiond mes collgues sur l'acheminement des fiches d'enquete de la rentree scolaire, mais
L 'AVeu 

1i devait avant tout lire les deux documents intitul~s "Rifomie du Systeme
il (n'a pas dl him comptnd-e-J 

et "Proposition d'un Syst~me
dlnfoinnlim don rbseignement Fondamentar (aodt 1992 et juin 1993) 


d'InPr "am Cax de Koulikoro." 11 aurait pu voir le schema de l'acheminement des donnies depuis I'cole
 m 
jusqu'au niim centm et e schema du systdme dkcentralisi que le volet a proposd au mois dejuin 1992 qui donne 

contredit dans ci-dessous."D'ailleurs, lvalualeur sela responsawsa de umitement des donnies aux DRE. 
(nmanpaade Dod Gifondorwa, Assistant Technique charge de Systame d'Information en Gestion, Projet 

ABEL, "USA ID) 

http:exploit.es
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Au niveau central, on a fait comprendre Al'quipe qu'il valait mieux surseoir A la 
d6centralisation et renforcer la capacit6 du niveau central parce que dit-on, les DRE ne 
disposent ni de ressources mat6rielles (locales) ni de ressources humaines pour assumer la 
d6centralisation.10 Partout oi nous avons transmis cette information et demand6 la 
confirmation (DRE de Bamako, de Koulikoro, et de Sikasso) les DRE ont confirm6 leur 
intrt et leur impatience pour l'informatisation et le contr6le des donn6es. 

Ils ont pr6cisd ce souhait en assurant de leur capacit6 Afournir les agents pour la 
formation, mais iis ont exprim6 aux 6valuateurs qu'ils n'6taient pas satisfaits de la formation 
que certains agents ont subi, jug6e insuffisante et inappropri6e (on a form6 pour IBM, mais 
on a envoy6 Maclntosh). Les DRE de Bamako et de Koulikoro, qui ont requ les micro
ordinateurs, attendent avec impatience la formation suppl6mentaire des agents d6ja 
identifi6s et I'am6nagement des locaux qui doivent abriter le mat6riel. La DRE Sikasso 
attend impatiemment les travaux de r6habilitation des bfitiments pour loger la cellule 
informatique et Ad~jA identifi6 les agents Aformer. Ces ddlais semblent r~sulter 6galement 
des actions du Projet BEEP et des DRE. Partout, les DRE r6clament la d6centralisation 
de toutes les activit6s du Projet.' 

D'autres probl~mes 6voqu6s par les diff6rents agents impliqu6s dans ou affect6s par 
(r6ellement ou par intention seulement) les activit6s du volet syst~me de gestion 
d'information en 6ducation ont trait: (i) A 'existence de deux questionnaires s6par6s envoy6s 
par le BPE et le Projet aux directeurs d'6coles; (ii) Adivers intervenants dans le syst me; 
et (iii) au retard dans la parution des annuaires statistiques de 1991/1992 et de 1992/1993, 
empchant du coup les directeurs d'6coles et les IEF qui sont en dehors du traitement des 
donn6es de publier leurs rapports de rentr6e scolaire. 

Finalement, depuis le d6but d'exdcution de cC volet, on n'a pas vu l'implantation ou 
l'introduction de procedures syst6matiques qui aideraient les d6cideurs du minist~re A 
utiliser des informations, des chiffres, des donndes, des analyses ou aut;es informations dans 
ia prise de d6cisions et dans la formulation de politiques. 13 Quant aux contraintes A 

10 - 'De qud niveau central s'agit-il En tout cas, la dcentralisationest aujourd'huiune option nationaleet 

routes les s&rnamu sot att~ies d la rdaliser." (remarques du Minstde de i'Education de Base) 

11 _ "Cacen.u la rfgionalisation, c'est la faute des institutions qui digent ievolet. Lassistanttechnique ne 
slocautpe pas de lI politique ducative ou Ia gestion du systeme iducatif. II est ld pour donner les outils ndcessaires." 
(hmanuer de Dodd Gifondowa, Assistant Technique chargi de Systhme d'Jnformation en Gestion, Projet 
ABELIUSAID) 

12 _ Ce uu'es pas juste de dire que les rappols de rentre sont conjectionns dans les IEF J partir de 1'annuaire 

canfeciom =m wu central par le volet." (Remarques de Daniel Gifondowa, Assistant Technique chargg de 
Syube d'Infrmsimon en Gestion, Projet ABEL/USA ID) 

13 _ "Cbem fiox Grdce au vole4 it y a toujors de i'information pour les dcideurs et rechercheurs. Sans 
Is co A,m*oet, covnment pounions-nous ariver d la distribution des manuels scolaires? Comment 
potxuvas-noz pmw au redpoiement du personnel? Comment pourtions-nous savoir l'itatdes bourses d'itude 

http:politiques.13
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l'dtablissement dventuel d'un tel syst~me d'information efficace qui soit g~r6 par les maliens, 
elles se r~sument: 

o 	 Aun,!; surcharge de la DAF qui fait face A ses activit s traditionnelles et A 
celles 16gu6es par la Direction Nationale de la Planification et de 
l'Equipement Scolaire14; 

o 	 A la faible capacit6 de la DAF en personnel qualifi6 pour ce domaine 
d'activit6; 

o 	 Ala structure de ia DAF, qui n'dtait pas prate Aaccueillir le volet syst me de 
gestion d'information en ducation, ni les fonctions, ni l'assistance technique; 

o 	 Ala concentration des activit6s au niveau de l'assistance technique; et 

o 	 au pilotage attendu du volet syst~me de gestion d'information en 6ducation 
par un bureau qui n'est pas encore op6rationnel, la Cellule de Planification 
et de Statistiques. 

Les autres activit6s du volet telles que l'61aboration d'une carte scolaire et 
l'am61ioration de la gestion du personnel et du budget sont soit commenc6es ou le seront 
dans les ann6es A venir. D'une mani re g6n6rale ilse d6gage une n6cessit6 vers une 
planification et une gestion plus efficientes. 

Prochaines Etapes -- I1est done important de proc6der au transfert des comptences 
techniques pour ia formation effective et addquate des agents des DRE et pour l'installation 
effective des cellules r6gionales comme le souhaitent les directeurs r(gionaux et les 
inspecteurs. Au niveau central, la cellule informatique doit travailler avec la cellule de 
planific-tion et de statistiques scolaires ou former des maliens A travailler avec eux afin 
qu'aprs le financement, le minist~re dispose de comp6tences nationales pour poursuivre 
le travail. Consid rant les critiques s(rieuses de ce volet du Projet BEEP, et compte tenu 
de la contribution importante d'un syst me de gestion d'information en 6ducation pour la 

dons? Comment le Proja de la confection des indicateurs pourrait se faire sans statistiques? Comment ie 
etinied An bailkeur defonds pourraient savoir ies taux de transition dans les icoles? Comment pourrions-nous 

smiir redibee des koies de base? Le volet a mbne dj) conuenci d rassembler les donnies sur les midersas 
(oirl'annew des annuaires), etcetra? Et les annuaires que ivaluaeurmentionne dans son rapport?" (remarques 
de Daiel Giomdotw, Assistant Technique cha6tg de Systeme d'lnfornationen Gestion, Projet ABELIUSAID) 

" _"1 n'esi pas exact d'expliquer la non rise en oeuvre du systeme d'infomiation en gestion (SIG)... par: ia 

mrcdsw de La DAF,sa falie capacitI en personnel qualifi et sa non preparation pour accueiller le SIG. II faut 
en omwr Is omw dans la mithode de travail de I'assistance technique qui a surout opHr en vase cios. Le 
amauft de compftmcen'apas eu lieu. D'autre par, contrairement d ce qui est afJimn, la Cellule de Planification 
of de iaStwadipae (CPS) est opgrationnelledepuis plusieursmois." (Renmarques du Ministere de 'Education de 
Base) 
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planification et le suivi du syst.me 6ducatif, il s'av.re urgent de mettre en cause tous les 
aspects de son plan d'ex6cution. 

D'une mani.re g~n6rale, les initiatives suivantes peuvent s'av6rer utile, et importantes 
dans le d6veloppement ultdrieur de ce volet: 

i. 	 prendre en compte certaines charges r.currentes du syst~me de gestion 
d'inforination en 6ducation dans les DRE; 

ii. 	 rendre effectif le pilotage du syst~me de gestion d'information en 6ducation 
par la nouvelle Cellule de Planification et des Statistiques en y localisant le 
volet, en y transf6rant l'assistance technique physiquement, et avec des termes 
de r.f6rence pour la cellule et les agents, avec un recrutement de personnel 
ayant les comp6tences appropri6es; 

iii. 	 articuler des indicateurs de planification et de gestion pour les trois niveaux 
de gestion (central, r6gional et local); 

iv. 	 rendre op6rationnelles dans les d6lais les plus courts possible les salles 
destin6es Arecevoir le mat6riel informatique dans les DRE; 

v. 	 organiser une formation compl6mentaire Al'intention du personnel des DRE 
et de la Cellule de Planification et des Statistiques impliqu6 dans la collecte, 
le traitement, et l'analyse des statistiques scolaires et concevoir de nouveaux 
termes de r6f6rence pour 'assistance technique, donnant une importance
primordiale A(i) la r6gionalisation d6centralisation des comp6tences et de la 
responsabilit6 du syst~me de gestion d'information en 6ducation; et (ii) la 
malianisation du volet, avec un transfert complet de comp6tences; 

vi. 	 activer les s6minaires de formation, l'6tude et I'aboration de la carte 
scolaire; 

vii. 	 quant au personnel, proc6der Aune mise Ajour du recensement de janvier A 
f6vrier 1992 et choisir des applications aux fins de gestion du personnel; et 

viii. 6tudier les indicateurs et autres donn6es collectds actuellement avec 
'intention de les enrichir et de d6terminer leur pertinence et leur utilit6 A 

chaque niveau, lors d'un s6minaire. Ceci pourrait commencer par un dialogue
continu entre les agents attaches au syst.me de gestion d'information et les 
techniciens et administrateurs des directions centrales et r.gionales afin 
d'assurer: (i) ridentification d'informations pertinentes; (ii) des procedures 
efficaces et compr6hensibles pour la collecte de ces informations; (iii) 
I'analyse fonctionnelle des donn6es; et (iv) la diffusion ad6quate des r6sultats. 
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C. Assistance Technique en Gestion 

Organes et Individus Consultds -- L'6quipe d'6valuation s'est entretenue avec les 

diverses personnes concern6es, aussi bien celles charg.es de la mise en oeuvre du projet que 

niveau national que r6gional de la gestion et l'administration
celles b6n.ficiaires tant au 

Certaines de ces personnes rel.vent soit 
scolaire dans les regions affectOes par le dit Projet. 

de l'agence donatrice (USAID), y compris l'assistance recrut.e par cette dernibre pour la 

-- surtout dans le domaine de l'administration scolaire
mise en oeuvre du Projet (ABEL) 

ou regionale du pays b6n6ficiaire -- surtout la 
r6gionale -- soit des institutions nationales 

DRE de Koulikoro. 

es de la mise en
Au cours de chaque r6union ou entretien, les personnes charg 

oeuvre ou les b6n6ficiaires ont eu As'exprimer sur la pertinence des objectifs du volet, des 

r6sultats acquis, des contraintes rencontre6s lors de la mise en oeuvre et des perspectives 
Des recoupements et des rapprochements

d'am6lioration ou d'internalisation des acquis. 
t.opras quand cela 6tait possible. Ainsi des 6changes ont eu lieu 

de points de vue ont 
quant aux chances de capitalisation et d'internalisation de la capacit6 administrative et en 

gestion du personnel au sein des institutions du secteur educatif en g.n6ral et du secteur de 

l'ducation de base en particulier. 

-- Dans le sommaire de la justification du Projet, le Projet BEEP est
Objectifs 

pr6sent comme une contribution du Government des Etats-Unis d'AmOrique Al'effort de 
Dans le document,

consolidation du secteur de l'ducation en faveur de l'6ducation de base. 

par un budget insuffisant et par une exploitation inefficace des 
le secteur est caract.ris 

ressources humaines et financibres qui y sont investies. L'objectif central du Projet est,
 

'enseignement de base, ce qui sera
alors, l'am.lioration de la performance du syst~me de 

continuellement mesurde tant au plan quantitatif que qualitatif pendant la dure6 du Projet. 

Par "performance" on veut dire non seulement les r6sultats scolaires des enfants, mais aussi 
humaines, mat.rielles, immobili~res, et 

la gestion et administration des ressources --
Le volet support technique en gestion a 6t6 6tabli afin

finanei6res - consacr6es au secteur. 
sur un

d'am6liorer cette performance, appliquant une approche qui est bas6e largement 

es pr.cises. Ce volet est ainsi 1i6 6troitement au volet systbmes
emploi strat.gique des donn 

de gestion en information, qui a pour objectif:
 

de cr6er un syst6me d'information pour la gestion afin de fournir des informations 

pour le syst~me de contr6le et d'evaluation en conformitd avec les conditions, les 

proc&Iures de planification et d'6valuation du consortium de la Banque Mondiale 

(extrait de 'Accord de Subvention du Projet BEEP, aofit, 1989; annexe 1, page 4) 

Cest dans le premier Amendement de i'Accord de subvention mention6 ci-dessus que 
comme 6tant le "d6veloppement de la

l'objectif du volet est mieux d6fini et plus clarifi, 
au

capacit6 de gestion Atous les niveaux de ia hi6rarchie de l'ducation." Ceci permetrait 

secteur de I'&ucation de se d6velopper et de se d6ter de capacit.s d'analyse, d'6valuation 

http:charg.es
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et de planification base6 sur des donne~s fiables, tant au niveau national que r6gional et 
local. Le volet support technique en gestion se charge de la responsabilit6 d'aider les 
dcideurs et b~n6ficiaires du secteur 6ducatif Atous ces niveaux Arechercher et Autiliser 
des informations dans la prise de decisions et la creation de politiques. 

Organismes Maliens Concernds -- En plus du Cabinet du MEB, les institutions 
principalement concerne6s sont, au Minist6re, la Direction Administrative et Financi.re 
(DAF) et la Cellule de Planification et de Statistique (CPS), et dans les r.gions, la DRE de 
Koulikoro. (Les DRE de Sikasso et Sdgou sont aussi concern6es, mais avec des initiatives 
moins concentr6es.) I1faut en outre mentionner que l'am6lioration de la capacit6 de 
gestion (du personnel, du mat6riel, des finances) et de planification s'adressent A tous les 
cadres et sp6cialement aux directeurs nationaux, directeurs nationaux adjoints, chefs de 
division, chefs de section, directeurs r6gionaux de l'ducation, chefs de division des DRE, 
inspecteurs de 'enseignement fondamental, conseillers A l'orientation,conseillers 
p6dagogiques des IEF et enfin aux directeurs d'6coles et aux APE. 

Stratggie Ddveloppe -- En collaboration avec la DAF, la Direction Nationale de la 
Planification et de l'Equipement Scolaire, disparue entre temnps, et la DRE de Koulikoro, 
le Projet dtait cens6 A l'origine mettre en place, outre l'6quipement n6cessaire, une 
assistance technique A long- et court-terme qui assisterait dans l'ex6cution des tfiches 
suivantes, entre autres: 

o 	 l'analyse des politiques et de la planification; 

o 	 la gestion administrative et financi~re; 

o 	 l'ex6cution des projets de d6veloppement de l'6ducation; 

o 	 le renforcement des services techniques et des m6canismes de collecte, 
d'analyse et de diffusion des donne6s, y compris l'informatisation de ces 
services; 

o 	 la cr6ation de Centres P6dagogiques R6gionaux; 

o 	 la coordination avec des instances locales (APE, comit6s villageois, 
gouvernements locaux,...) dans la gestion des 6coles fondamentales 
communautaires; 

o 	 I'assistance Al'organisation, Ala gestion et au red6ploiement du personnel; et 

o 	 I'aide Ala mise en place d'une Cellule de Planification et Evaluation au sein 
du secteur 6ducation. 

http:Financi.re
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Les Questions Cdes -- Les questions cl6es du volet peuvent se r6sumer Aceci: 

1. 	 Quelle est la pertinence du volet assistance technique en gestion: en 
particulier, pour ce qui concerne la connaissance des objectifs du Minist~re 
et des DRE; les strat6gies adopt6es et les activit6s ex6cut6es; et l'implication 
des agents du Minist~re, des DRE, et locaux dans les d6cisions et actions du 
volet? 

2. 	 Quelles mesures ont t6 prises pour p6renniser et internaliser les acquis du 
volet; en particulier, les structures ou institutions Aretenir; la dotations des 
bureaux concern6s en 6quipement; la formation du personnel; la mobilit6 du 
personnel; et les tendances ou directions futures du volet? 

L'Excution du Volet -- Ce volet devrait 6tre ex6cut6 en partie par la Direction 
Nationale de la Planification et de 'Equipement Scolaire et en partie par la DAF. II 6tait 
pr6vu 6galement dans le premier avenant de l'Accord de Subvention que le Projet fournirait 
une assistance technique pour aider les maliens A 6tablir et renforcer les Centres 
P6dagogiques R6gionaux. Ces centres devaient loger les activit6s de formation de maitres 
en cascade, aussi bien que fournir des services de d6veloppement de curriculum, de 
r6daction de mat6riel didactique, et d'information et consultation sur les aspects 
p6dagogiques et de gestion d'une 6cole fondamentale. Des interventions anticip6es par le 
volet orientd vers les instances centrales et r6gionales incluaient l'assistance dans les 
domaines de 'analyse de politique et la planification; la gestion financi~re et administrative; 
l'exdcution de projets de d6veloppement 6ducatif; et le renforcement de services techniques, 
surtout concern6s par la collecte, l'analyse et la diffusion de donn6es. 

Pour diverses raisons, ce volet a t6 effectivement abandonn6, quoique plusieurs des 
diverses fonctions associ6es aient W retenues et incorpor6es dans d'autres volets. L'une 
des raisons pour l'abandon du volet est l'absence d'instances minist6rielles pr~tes A se 
charger de ces responsabilit6s. Ce vide est 6vident dans la collaboration difficile entre le 
volet syst me de gestion d'information en 6ducation et la Direction des Affaires 
Administratives. Cependant, on peut dire que la raison majeure pour cette situation est 
l'absence d'un assistant technique capable et responsabilis6 de fournir de 'expertise en 
gestion et administration. L'individu qui devait assumer ce poste s'est vu assignd d'autres 
responsabilitts, quoique toujours dans le domaine de la gestion. Jim Toliver a t6 affect6 
dans le r61e cWassistant technique pour 'administration scolaire r6gionale, un poste que 
rUSAID/Mali a cr66 pour la seule r6gion de Koulikoro. 

Malgr6 un d6marrage difficile et ie vide dans le programme technique envisag6 --dfi 
A(i) un manque de clart6 des objectifs du volet (cf. Accord de Subvention de 1989), (ii) la 
suppression de la Direction Nationale de la Planification et de 'Equipement Scolaire par 
le Gouvernement A ia fin de l'ann6e 1989, et (iii) le choix difficile et non encore op6r6 de 
l'assistant technique d6sign6 Along-terme charg6 du volet -, certaines activit6s importantes 
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ont pu 6tre menses, par des assistants techniques Acourt-terme ou par d'autres volets du 
Projet BEEP, Asavoir: 

o 	 un recensement du personnel du MEN, commencd en septembre 1990 et 
publi6 en septembre 1992; 

o 	 une 6tude des besoins de formation et de perfectionnement du personnel du 
MEN, achev6e en septembre 1991; 

o 	 le s6minaire de planification de S61ingu6, du 10 au 14 f6vrier 1992, dont les 
themes d6velopp6s s'6taient centr6s sur la formation, les insfrastructures, le 
suivi et dvaluation, et la gestion; 

o 	 le s6minaire de perfectionnement des gestionnaires scolaires, du 1 avril au 31 
juillet 1992, regroupant au niveau national tous les directeurs, directeurs 
adjoints, chefs de division et chefs de section de quatre directions nationales 
du MEN. Au niveau r6gional, deux ateliers ont W tenus A Sdgou et A 
Sikasso pour les DRE, les inspecteurs d'enseignement fondamental, et les 
chefs de division des DRE. Le District de Bamako, la DRE de Koulikoro, 
ainsi que certains inspecteurs des autres r6gions du Mali ont assist6 aux 
ateliers tenus ABamako; 

o 	 une 6tude sur le personnel du MEN, entre aoait et septembre 1992; et 

o 	 une 6tude sur la r.forme du systdme d'information dans l'enseignement 
fondamental, en vue de pr6parer le s6minaire sur le syst6me d'information 
pour la gestion tenu les 28 et 29 juillet 1992 ABamako. 

I1faut par ailleurs mentionner que le volet formation continue a aussi dispens6 en 
1992 et 1993 deux modules ayant trait aux questions de la gestion scolaire et la gestion de 
la classe. En particulier: 

o le fonctionnement du FAEF, les conditions d'acc6s Al'.cole, l'identification 
et la sensibilisation de la population scolarisable, et l'inventaire du patrimoine 
d'une 6cole; et 

o la pr6paration du rapport de rentr6e et de fin d'ann6e scolaire, de l'inventaire 
du patrimoine, et l'identification des besoins de r.habilitation du dit 
patrimoine. 

Le personnel vis6 par ces deux modules etait constitut6 de directeurs d'dcoles, de maitres 
charg6s des dasses de premiere ann6e et de conseillers pdagogiques de la zone du Projet. 
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Les activit6s de r'assistant technique en administration scolaire r~gionale AKoulikoro 
ont servi en quelque sorte de programme pilote pour les autres regions. Certaines 

interventions que rUSAID a lanc6es dans toutes les r6gions couvertes par le Projet -- e.g., 
.le FAEF et l'informatisation de la DRE -- ont b6n~fici6 d'un appui constant et assidu 

Koulikoro dont l'impact positif est 6minemment 6vident. Quoiqu'on ait entendu plusieurs 
critiques de la presence d'un expatri6 dans un poste plus ou moins logistique -- "pourquoir 
faut-il payer tant pour un 6tranger quand un malien pourrait faire le mtme travail" --, on 

ne peut pas ignorer les rtsultats sup6rieurs de Koulikoro pour les mames initiatives tenttes 
dans d'autres r6gions sous la tutelle du Projet. Les responsables de la DRE de Koulikoro 
sont les premiers A faire cette appreciation, proposant trois explications possibles pour ce 
phtnom~ne: (i) un 6tranger n'est pas distrait par des obligations culturelles, familiales et 
socio-politiques comme le serait un autochtone; (ii) i'expatri6 connait beaucoup mieux 
comment fonctionne, et comment faire fonctionner, I'USAID; et (iii) l'expatrid reprtsente 
pour les autorit6s et habitants locaux l'engagement entier du bailleur de fonds A 'activit6, 
permettant plus de confiance et d'inttrtt. 

Les actions sp6cifiques b6ntficiant de l'appui technique de 'assistant en 
administration scolaire r6gionale AKoulikoro ont trait A: 

o 	 un recensement exhaustif des conditions et besoins mobiliers et immobiliers 
de toutes les 383 6coles fondamentales de la region, y compris la collecte de 
donntes sur la scolarisation, les relations avec les communautcs 
environnantes, et la carte scolaire; 

o 	 une sensibilisation des communautts et du personnel scolaire sur le 
programme FAEF; 

o 	 un s6minaire pour former les membres de communautts A participer 
directement dans la gestion et la prise de decisions concernant l'6cole et 
rducation de leurs enfants, et un programme (pr6vu pour novembre 1993) 
de conduire des s6minaires subsdquents pour former et motiver des 
communaut6s individuelles (dams 41 districts pour 750 reprtsentants 
villageois) Aparticiper A 'entretien de l'cole locale; 

o 	 I'6valuation formelle, par enqutte 6crite, des inspections de Koulikoro, sur les 
conditions mobili~res et immobili res, les syst~mes de gestions et d'archives, 

le transport, le personnel, la formation, rMquipement, et la coordination 
hitrarchique de chaque IEF de la DRE de Koulikoro -- le rapport final 6tait 
encore en cours de preparation au moment de la prtsente 6valuation; 

o 	 la mise en pratique de systtmes de comptabilit6 et d'inventaire pour la 
rception contr6le de mat6riel fourni par le Projet; 
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o 	 ia formation de personnel de la DRE en informatique (effectude par le volet 
syst me de gestion d'information), utilisant des ordinateurs IBM 5; et 

o 	 l'introduction d'un nouveau syst.me de classification de dossiers Ala DRE de 
Koulikoro, accompagn6 d'une formation dans son application. 

Le recensement des conditions scolaires a 6t prdsent6 dans le document "Evaluation 
des Infrastructures des Ecoles Fondamentales de la R6gion de Koulikoro." Cette initiative 
a 6t essentielle dans la planification et la budg6tisation de l'appui en mobilier scolaire pour 
la r6gion, aidant le Projet Aprioritiser les 6coles les plus n6cessiteuses. La sensibilisation 
sur le FAEF a stimul6 une r6ponse 6norme, d6passant les demandes des autres r6gions ainsi 
que les ressources disponibles du Fonds. L'ensemble des actions, d'apr~s le directeur de la 
DRE de Koulikoro et l'assistant technique avec lequel il travaille, a eu un impact qui 
d6passe le transfert relativement simple de comp6tences et la documentation d6crits ci
dessous. Plus sp6cifiquement, ils ont not6 un niveau appr6ciable d'int6rt, d'6nergie et de 
confiance exhib6 tant par les agents de la DRE que par les 6coles et les communaut6s (plus 
6vident dans le grand nombre de demandes pr6sent6es au FAEF) avec lesquelles ils 
travaillent. I1 n'y a pas de r6cits miraculeux, mais l'importance d'une moral 6lev6 du 
personnel de la DRE et des IEF, surtout dans les conditions scolaires du Mali, ne doit pas 
8tre minimis6e. 

Peut-8tre la conclusion la plus saillante Atirer de cette situation est la possibilit6 
d'engager la participation active d'une population -- ici, les agents du syst~me 6ducatif et 
des membres de communaut6s -- si 'assistance est organis6e d'une mani~re compr6hensive, 
consistente et collaborative. Le volet s'occupait d'une large gamme de probl~mes, ciblant 
surtout les pr6occupations principales identifi6es par les responsables et b6n6ficiaires 
directement concern6s. La pr6sence de l'assistant technique sur le terrain 6tait constante. 
Et chaque partenaire semble avoir 6t6 conscient de son r6le particulier, et de ravoir rempli, 
avec 'appui r6gulier de 'assistant technique, selon ses possibilit6s techniques. 

Nanmoins, au niveau central, 'absence d'un assistant technique a long-terme charg6 
du volet, la suppression de la Direction Nationale de la Planification et de l'Equipement 
Scolaire en d.cembre 1989, et la constante mobilit6 du personnel au niveau de la DAF 
constituent les contraintes principales rencontr6es dans 'ex6cution de ce volet qui semble 
avoir 6t6 men6e un peu au coup par coup. Tout n'dtait pas du miel AKoulikoro non plus, 
oi des probl~mes peuvent se r6sumer Aune manque de coh6rence suffisante avec des autres 
aspects du Projet BEEP, y compris les autres volets et la direction de l'USAID/Mali. Par 
exemple, le s6minaire de formation des communaut6s dans la gestion des dcoles a di 8tre 
remise pour des raisons de conflits avec d'autres s6minaires. (Les autres volets se sont 
plaints des nmes conflits, tant avec des autres volets qu'avec des activitds programmdes 
par le Gouvernement.) Un autre exemple est la r6ponse 6norme suscit6e par la 

tS - Apwt Ia formation, on a requ des ordinateurs Macintoshs, donc on attend toujours une nouvelle 
formation i 
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sensibilisation de communautes pour la FAEF qui a depass6 considerablement les fonds 
actuels disponibles pour l'intervention. L'impact negatif crU par cette deception e.qt difficile 
Amesurer. 

Recommandations, Strategies et Tendances Futures -- Les objectifs du volet 
assistance technique en gestion restent toujours d'actualite tant au niveau national et 
regional que local. Les imperatifs de la d6centralisation rendront encore plus pressants les 
besoins de d6veloppement des capacit6s de collecte et d'Analyse de donn6es, de planification 
et d'evaluation du systeme educatif quand on connait les liens de communication entre les 
structures centrales et regionales. 

La satisfaction des besoins de formation par des interventions de court-terme ne 
suffira pas Aelle seule Acreer, Ainternaliser et Aperenniser le savoir-faire; il faudra en plus 
de la mise en place d'une assistance technique en gestion de proceder A: 

1. 	 une description des t~ches des differents postes de directions nationales du 
secteur education, pour informer ceux qui doivent assumer ces tfiches et pour 
proceder progressivement Aun recrutement consequent (idem pour les DRE); 

2. 	 l'etablissement de routines et de fili~res formelles pour la dissemination 
reguli~re et l'analyse de donnees portant sur l'etat de l'education 
fondamentale au Mali; 

3. 	 une determination des besoins de formation et de perfectionnement des 
agents, avec pour objectifs (i) la creation d'une capacite de gestion, et (ii) 
l'utilisation de donnees dans la prise de decision et 'articulation de politiques; 

4. 	 la formulation et la raise en place d'un nouvel amendement A l'Accord de 
Subvention comportant une assistance hois-projets dont les decaissements 
seront li6s Ala satisfaction de certaines tfiches mentionees aux points (1) et 
(3) ci-dessus. 

Pour consolider et perenniser les initiatives lancees dans le but de la regionalisation 
de ia gestion administrative et financi~re du secteur, il faudrait bien etudier l'experience de 
Koulikoro. Le mod~le semble tr.s pertinent. La responsabilisation des DRE et des IEF 
pour le mat6riel et I'dquipement, la formation, le suivi et l'evaluation, et les fonds oblige les 
agents locaux Aadopter une certaine culture qui leur est encore nouvelle; essentiellement, 
une cuIlture de comptabilite transparente. La comp6tence limit6e peut representer un moins 
grand frein Ason adoption que les pressions socio-culturelles. Si les efforts relativement 
simples du g6rant du Projet ABEL de transferer des vehicules du Projet aux regions 
provoquent des r6actions aggressives par rapport aux normes de comptabilit6, on peut 
anticiper de plus grandes difficult6s avec d'autres actions de r6gionalisation. Un cooperant 
6tranger pourrait etre tr s utile dans cette situation, tant pour sa competence technique que 
pour ce qu'il repr6sente. 
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D. 	 Scolarisation des Files16 

Comme pour tous les volets du Projet, la m6thode d'6valuation "quatri~me g~ndration" 
a t6 appliqu~e pour la r6colte d'information et de perspectives sur le volet scolarisation des 
filles du Projet BEEP. Les partenaires qui int.ressaient le plus la mission d'6valuation pour 
ce volet 6taient: la conseill re technique de rUSAID pour la scolarisation des filles, les 
agents naliens de la cellule nationale et des cellules r6gionales de la scolarisation des filles, 
et les APE et 616ves, envers qui les actions du volet sont orient6es. Les intervenants 
indirects, tels les assistants techniques et agents des autres volets, les responsables du MEB, 
les DRE et IEF, et autres ont aussi apport6 leurs avis sur le d6roulement et le niveau de 
progr~s dans ce domaine. En particulier, les personnes suivantes ont 6t rencontr.es: 

o 	 les responsables de I'USAID; 

o 	 des agents de la DRE de Bamako, ycompris le Directeur, des inspecteurs, des 
directeurs et maitres d'6coles, des repr6sentants de 'APE, et des agents des 
DRE impliqu6s dans l'ex cution de certains volets (scolarisation des filles, 
informatisation, et statistiques scolaires); 

o 	 des agents de Direction Nationale de 'Alphab6tisation Fonctionnelle et de 
Linguistique Appliqu6e et de l'Institut P6dagogique National (IPN) au MEB; 

o 	 des agents de la Direction Nationale de I'Enseignement Fondamental, surtout 
la 	cellule nationale chargde de la scolarisation des filles, en compagnie de 
'assistante technique du Projet BEEP; 

o 	 des agents maliens impliqu6s dans la r6alisation des actions organis~es et 
encadrtes par le volet dans les r6gions, pr6cis6ment les directeurs r6gionaux, 
des inspecteurs, des conseillers p6dagogiques, des directeurs et maitres 
d'6coles, des repr6sentants des APE, et d'autres administrateurs ct techniciens 
attach6s aux DRE de Bamako, de Koulikoro et de Sikasso; et 

o 	 1 Bougouni, les conseillers p~dagogiques, les directeurs et maitres d'6coles et 
les APE. 

Objectifs - Le but de ce volet est 'augmentation des chances de participation et de 
r.ussite des filies A r'cole. Afin d'atteindre ce but, on poursuit les objectifs suivants: (i) 
augmenter les taux d'inscription et de r6tention; (ii) augmenter les taux de promotion et 

16 _ Vor lies mnearques g~nrales de Mme. Mara Yakbar6 Soumano, Responsable de la Cellule Nationale 
de Scolariatiom des ffles, Direction Nationale de I'Alphab6tisation Fonctionnelle et de Unguistique Appliqude 
(DNAFIA), et de Mine. Korotoumou Konf6, Conseill:re Technique, Volet Scolarisation des lles en Annexe 
G. 
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encourager les filies dans leurs 6tudes; (iii) am~liorer la qualit6 de l'enseignement pour les 
filles; et (iv) augmenter la participation des enseignantes A l'cole. 

Strategies -- Les interventions conduites par le volet scolarisation des filles du Projet 
BEEP dtaient dlabor~es en debut du Projet, en 1990, dans le document "Scolarisation des 
Filles: 7 Projet Pilotes." Ce document constitue le plan initiateur et comprenait les 
composantes suivantes, dont certains 6l6ments sont emprunt~s de projets semblables ailleurs 
dans le monde en voie de d6veloppement -- e.g., Ndpal, Bangladesh, et Guat6mala --; la 
conceptualisation originale est la suivante: 

Projet 1 Uaccroissement de la participation feminine dans le systbme 
d'enseignement malien Atravers des encouragements et l'am6lioration 
des conditions de travail. 

Projet 2 La crdation de conditions et de contextes qui sont favorables A la 
participation des femmes dans la formation des maitres. 

Projet 3 L'initiation de programmes 6ducatifs non-formels destines A 
l'instruction des femmes, A lib6rer des femmes des responsabilit.s 
permanentes de pu(riculture, tels que r'alphab6tisation d'adultes, les 
garderies d'enfants, des cours matinaux pour les filles non-scolaris6es, 
et l'adaptation des horaires de la frequentation scolaire aux travau: 
domestiques, notamment. 

Projet 4 L'ex6cution d'un programme de bourses d'6tude et de primes, ou 
r.compenses, pour les filles issues de milieux d6favorisds qui assistent 
et persistent Al'cole; 

Projet 5 L'6laboration de programmes d'enseignement qui minimisent les 
diff6rences entre les sexes mais, en mame temps, qui favorisent les 
sujets qui importent le plus pour les filles et leurs parents. 

Projet 6 L'ex~cution d'une campagne m6diatique destin~e A informer les 
parents des avantages de '6ducation pour les filles afin d'inciter la 
population adulte Ales envoyer Arcole. 

Projet 7 L'ex6cution de compl6ments A la campagne m6diatique, comprenant 
surtout des actions de contact direct avec des m.res. 

La conscillre technique du volet constate que cinq de ces projets fonctionnent 
actuellement, mais que 'exdcution actuelle du plan d'action avec ses sept points a diverge 
en plusieurs aspects m6me pour les projets maintenus. Par exemple, le projet 4 (les bourses 
et primes) est devenu surtout un concours avec une distribution de prix aux filles et garqons 
qui finissent en tete de leur classes et aux 6coles qui ont recrut6 le plus de filles. Cette 
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activit6 et la campagne m~diatique semblent avoir vraiment domin6 les efforts des agents
du volet. Ayant 6t6 la derni~re intervention organis6e par le volet, la distribution des prix 
a t6 I'objet de nombreuses r6actions chez les personnes rencontr6es. 

Les Questions Clefs -- L'analyse de l'impact du volet scolarisation s'articule Apartir 
de trois questions principales: 

1. 	 Est-ce que les objectifs quantitatifs -- l'accro.c'-;, ent du nombre de filles A 
I'6cole -- ont 6t atteints? 

2. 	 Quelle a W l'incidence des strategies appliqu6es par le volet sur des rrsultats 
constatrs. 

3. 	 Commeint faut-il envisager l'organisation et la gestion du volet? 

I1 importe d'aborder la discussion avec une appreciation globale et de consid6rer la 
conceptualisation fondamentale du volet. 

Une 	6valuation du volet scolarisation des filles conduites en 1992 par le bureau de 
recherche et de technologic pour I'Afrique de l'USAID/DC (ARTS) a conclu que les 
actions du volet se conduisaient pour la plupart sans une comprehension adequate des 
facteurs significatifs qui influencent la d.cision des filles (et de leurs parents) d'assister A 
l'6cole. Cest-A-dire que le choix d'intervention a 6t6 bas6 plutrt sur une familiarit6 
anecdotique et impressionniste du probl.me que sur des recherches approfondies et 
objectives. L'utilisation des leqons r~coltdes lors de recherches et rrsultats de projets 
semblables dans d'autres pays en voie de d6veloppement est trbs positive. Pourtant, elle 
pr6sente aussi l'inconv6nient d'emprunter des composantes de ces autres projets sans avoir 
vraiment dtudi., ou compris suffisamment le contexte original dont la stratrgie est tirre. 
Ce contexte comprend tant le milieu socio-culturel dans lequel le projet se drroule que les 
actions compl6mentaires de F'action, incluant les facteurs qui qui sont reli.s directement A 
un programme de scolarisation de filles et ceux qui y sont lids indirectement. Le transfert 
de telles interventions issues de contextes 6trangers, quoique choisies avec discernement, A 
la situation malienne demande un niveau de recherche qui n'6tait pas explicite dans les 
documents ou les discussions avec les partenaires consult6s lors de l'6valuation du volet. 

Ces m6mes pr6occupations ont t6 r6l6t~es Amaintes reprises, avec des expressions
diff~rentes, &oqu~es par les agents de rUSAID, par les autres assistants techniques, et par 
divers agents du MEB et des breaux r~gionaux. II est dvident que les strat6gies
dvelopp&es et ex&cutdes par les agents du volet sont basdes sur des r~flexions judicieuses, 
et qu'elles diblent des questions rdelles vis-A-vis de l- participation feminine Al'ecole. Mais 
le fait de oonduire une campagne de sensibilisation pour la scolarisation des filles n'exclut 
pas r1tude des facteurs majeurs qui empchent la r~alisation des objectifs poursuivis. En 
bref, ce n'est ni la publicit6 ni les prix qui vont 61iminer ou amdliorer les conditions qui 

http:probl.me
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provoquent le renvoi ou le rappel plus rapide de plus de filles que de garqons A la 
17 

maison.

Ceci dit, les indicateurs d6montrent toujours une tendance positive et constante dans 

les chiffres recueillis. L'USAID a signal6, par exemple, un accroissement constant dans les 

taux brut de scolarisation des filles Al'dcole fondamentale malienne, de 115.300 (16,66 pour 

cent des filles de l',ige scolarisable) dans les six premieres classes en 1989 A139.430 (18,74 

pour cent) en 1992. Elle a aussi signal6 une 6volution significative pour des filles -- de 25,2 

A27,2 pour cent -- dans le taux d'ach~vement de la sixi.me classe. Or, le rapport de suivi 

et d'dva!uation du Projet BEEP constate qu'il est difficile de d6terminer si le Projet a eu 
un impact sur la scolarisation des filles, comme sur les taux de d6perdition et de 

redoublement. Des gains ont &6 constat6s dans toutes ces cat6gories, mais le fait qu'il 

existe d'autres interventions avec les m~mes objectifs dans les zones du Projet (surtout 
remarqu6 A Sikasso) ne permet pas d'isoler l'impact du volet. Le rapport de suivi et 

6valuation indique aussi que les gains sont 6vidents sans discrimination filles/garqons. Le 

rapport explique 6galement que le Projet n'6tablit aucune diff6rence entre la performance 

des files et celle des garqons et qu'aucun r6sultat ne permet d'indiquer un impact sur la 

participation des femmes Al'enseignement (Rapport de Suivi et d'Evaluation du Projet de 
'Educationde Base, 1992; p.42), quoique les agents du volet scolarisationDdveloppement de 

des filles aient expliqu6 que les questions pos(es par les agents du volet suivi et 6valuation 
pour arriver Acette conclusion ne couvraient pas suffisamment le probl~me.18 

11 y a d'autres raisons pour lesquelles ces conclusions sont difficiles Aconfirmer par 
la missi.,n d'6valuation actuelle. I1n'y a pas d'indicateurs d'impact ni de relev6 de chiffres 

depuis le d6but du Projet en fonction des actions men6es. Les autorit6s jocales disent, par 

exemple, que 1403 filles de plus ont t6 recrut6es cette ann6e dans la r6gion de Sikasso, par 

rapport Al'annde derni.re. 9 Mais on ne sait pas si ces tendances positives sont dues A 
Al'action de sensibilisation ou A I'augmentation g6n.rale des taux d'inscription et 

I'augmentation des infrastructures d'accueil (r6.habilitation et crdations de classes) qui ont 

17 - Cence conclusion parait dans les 6tudes sur Ibscolarisation des filles au Mali (cit6 en-dessus) et en 

Guin&. (T'mcjen d Laurent, 1992) 

18 - TLe mppo d'&6aluation dont il est question est cehi ralis6 par i'0quipe de suivi e. 9valuation den juillet 

1992. Cent t vhudim a 6ifaite d parnir d'une fiche d'valuation ne conprenantque deux itens sur ia scolarisation 

des files: (i) des ennmts sont-iisregroup6sparse darts la classe; et (ii) le maitre interroge-t-illes filles en classe? 

RI appcmaft 6idet vue loe deux items ne sont pas suffiswats pour coclure que le 'Projet n'aeu aucun impact sur 

des flles..." II aurail 61e souhaitable d'analyser les statistiques relatives aux inscriptions,la stvlwian 
date de l'6valuation.'" (Remarques dendoubkmn w es rmwis de la date du dmarrage du Projet djuillet 1992 

Mrn Mara Yekhawt Sounuzno, Responsable de la Cellule Nationale de Scolarisation des Files, DNAFLA) 

w diff& tes rMinions proparaloires de la rentrie scolaire dwts les IEF, il avail t9 demandW aux 
dans le 

19 _-Ton 
irecws d'tvs de sensibiliser les bureaux de recruement d' e lws ain qu'on tende vers une igalit 

mcruemew des dtmr sexs. Sans sous-estimer les autres facteurs, nous pensons que cetfe decision a beaucoup 

t de 1403 fillesde plus que I'anniedemire." (Remarques de M'Bo Ba, Directeur Rgionalconzibu m mavemme 

u a"SAma
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permis une augmentation sensible du taux de recrutement pour garqons et filles. I1est 
d'ailleurs 6vident, comme on le dit ci-dessus, que la participation f6minine A 1'.cole 
fondamentale s'accroit et que les efforts qui se conjuguent autour de ce but, m6me si l'on 
ne peut pas les distinguer, ont un effet positif. C'est pourquoi les actions doivent atre 
maintenues sinon amplifi6es, mais il faut d6terminer comment maximiser leur 
compl6mentarit6 et rendre efficace chaque action entreprise.2 

La m6thodologie quatri.me g6n6ration appliqu6e A '6valuation de ce volet a permis 
d'identifier un certain nombre de probl.mes li6s Ason ex.cution. Le volet scolarisation des 
filles du Projet BEEP a d6marr6 en 1990 avec une conseill.re technique chargee de 
concevoir le programme d'action avec la Direction Nationale de l'Enseignement 
Fondamental et les autres partenaires (APE, personnes ressources identifi6es, associations 
f6minines). Deux ans plus tard, en octobre 1992, ]a d6cision n' 0882/SECEB a cr66 la 
Cellule Nationale de Scolarisation des Filles plac6e sous la tutelle de la Direction Nationale 
de l'Enseignement Fondamental.2' Cette cellule 6tait charg6e d'61aborer les 616ments de 
Ia politique nationale dans le dornaine de la scolarisation des filles et de sa mise en oeuvre, 
et d'assurer la coordination et le contr6le technique des cellules r6gionales et locales. 

La cr&ation tardive d'une cellule nationale, apr~s qu'un plan d'action quinquennal 
soit 6tabli et le fonctionnement de certaines cellules r6gionales d6j organis6es pour 
promouvoir la scolarisation f6minine a engendr6 des malentendus entre la responsable de 
la cellule nationale et l'assistance technique.22 Cette situation a W exacerb.e par le fait 

S-- "i ewsinsdbdable que le nombre de filles rectut'es a augmentldans les quatre rigions du Projet de 1990 
d 1992 menfe si le rapport ne mentionne que le cas de Sikasso. Seule une 6tude spt'cifique pourrait ddtenniner avec 
pr-cision les raisons de 1'augmentation des recrutements des filies. Les actions conjugu es des diffrrents volets du 
Quarin e Projetpermettent la rdalisationdes objectifs. I serai prtentieux de penser que seules les activitds du 
volet de scokwisatio des filles peuvent permettre la raisationdes objectifs assigns." (Rernarques de Mine. Mara 
YakharM Sou ano,Responsable de la Cellule Nationale de Scolarisation des Filles, DNAFLA) 

21 - -Pard&ision No. 0882/SECEB du 28 dcembre 1992 la Cellule Nationale de Scolarisation des Filles est 
chargT& daboer es Mlbmenis de ia politique nationale dans le domaine de la scolarisation des filles et de sa mise 
en oewr d'aaurIdcoordination et le contrile technique des cellules rgionaleset locales. Nous pensons qu'ti 
ce tiuM, elk a la respmsabilit de concevoir ies programmes dans le sens de la Politique Nationale, en tenant 
compe des besokn de la base et des les exdcuter avec les cellules rdgionales et locales. Exemple: pour les 
compidiw scoLies, les cellules rgionales deaient proposer des criteres de choix des laurets 1992-93. Mais 
seules ks IEF de Bugouni I et H ont fait des propositions qui ont 9td la base des criteres retenus. (Le message 
a 61 donnt &Aim des sitites d'dcoles de janvier 1991) Les rMgions on galement associes d la detenminationJt 

de la naue er der quantitds des cadeaux." (Remarqucs de Mine. Mara Yakhan Sounano, Responsable de la 
Cellue Nadwk de Scokarisation des Filles, DNAFLA) 

22 _ TLe p1 d'emion dont ilest fait mention est purement indicatif,nullement dogriatique. 11 est dtonnant 
de be drs ce pwraphe. 'La Responsable de La Cellule Nationale (qui a le sentiment de ne pas avoir 
d~~itiohwk.' Efe a bien des initiatives; autrement sa raison dtire ne se justifierait pas. Le programme annuel 
1992-93 a M dW w par la Cellule Nationale de Scolaisation des Filles, Ia Coordinatice avec I'assistance 
techiqued¢m oammbwt de I'USAID venu d'Abidjan. Ce programme a eti ensuite sounds d i'approbationde ia 
DNEF, du MP_, Cependan4 entendu qu'une clarification des responsabilites de lae de I'USAID. ii reste 
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qu'il n'y a pas eu de changement des termes de r6f~rence de l'assistance technique du Projet 

avec la crdation de la cellule nationale. Toutes les deux demandent une clarification des 
de chacune ainsi que laresponsabilit6s et une pr6cision des domaines d'intervention 

d6finition d'une strat6gie de collaboration. 

Les interviews avec les diff6rents participants ont permis d'6tablir de faqon certaine 

qu'il y a un grand malaise au sein de l'6quipe centrale charg6e de 'exdcution de ce volet 

et Atous les autres niveaux. Au niveau de la cellule nationale, on exprime le sentiment, 

pour avoir pris le train en marche, de n'avoir aucune possibilit6 d'influer sur le 

programme. La responsable affirme respecter rigoureusement les programmes et plans 

d'action des r6gions. Les hommes qui travaillent dans la cellule nationale n'ont pas 

demand6 A venir lA et d6clarent que le volet scolarisation des filles est une ide des 

bailleurs de fonds. 11 nen voient apparemment pas la n6cessit6 et auraient pr6f6r6 voir ce 
assurervolet int gr6 dans le combat g.n6ral contre l'analphab.tisme et un syst~me pour 

l'6quit6 entre les diff6rentes r6gions. 

de la cellule r.gionale de Bamako, on a exprim6 le sentiment deAu niveau 
la cellulechevauchement dans les responsabilitds et les domaines d'interventin- entre 

nationale et r6gionale. Au niveau de la cellule r6gionale de Koulikoro (ce qui a t6 cr.6, 
d'apr~s l'assistance technique, sur recommandation de la cellule nationale), les agents ont 

le sentiment d'8tre dcras6 par la cellule nationale, qu'ils disent decider tout A leur place.24 

Coordonnariceet de la Responsable de la Cellule Nationale de Scolarisationdes Fillesparrapportaux decisions 

}prendre dans le dornainefinanciers'inpose." (Remarques de Mne. Mara YaliarM Sounano,Responsable de 

la Cellule Nationale de Scolarisationdes Filles, DNAFLA) 

sa mise en place tardive, la Cellule ilaboreavec la Coordinatricele progratnme/plandes activities23 - "Magr 
du %viet Ele assiste en plus les structures rfgionales dans I'llaboration des plans d'activities rgionau. 

d ce qui est nentionn, je cite "ieshommes qui travaillentdansla Cellule Nationalede ScolarisationCdvwaire n 
des Fdlesn'ontpas demnande davenirIt... pourassurerl'lquitgentre les differentes regions." Les hoinniesont dclar6 

fis ont fait ressortirque les textes regissantftre des fondonnaires de iAftat pr&ts ) servirpartoutoh besoin en est. 

iMducadtonne sontnullement discriminatoires;maissi dans le cadrede la coopefrationMEB/USAID, un programme 

parncuer est consacr t) I'dIucation des flles, cela ne fait qu'augmenter les chances de la rMalisation de nos 

(Rananwrues de Mine. Mara YakharM Souinano, Responsable de la Cellule Nationale de ScolarisationobjeWfs." 

des FdLes, DNAFLA)
 

4 "La Ceihde Regionale de Koulikoro a Me installee par note de service du Directeur Regional sur 

instrhtionAvownma~ation de la Cellule Nationale. 
Touaes le missions initiles parla Cellule Nationale de Scolarisationdes Fillesont ite effectuees avec lex 

maniiredans routes les autresregions derqvftenantsde Is Cdlule Rfgionale et des IEF concemees; de la rnre 

LeproblErmede vehicule s'est pose seulenent d~ ulikoro, pendan! les demieres crenioniesdela zone du lfi. 
dlstnwtdon de pr& Cmnme elles ont ItO organisdes simultandment dans toutes les rgions (sauf Bamako), la 

l'appui de deux personnes de la Cellule Regionale deGdai Ndiimne de Scoaisaton des Filles a demand 

BRw tovimplr ff dans ieprocessus depuis 1991, pour accompagner un membre de Cellule Nationale. Le 

gk lPhiv faisait aussipaie de la mission de Koulikoro. Mais le budget elabordpour l'organisationcsnewnn 
des cb m.i ctmvptnmail une rubique carburant- 22.500 FCFA X cinq IEF,ou 100 litresde gazoil X cinq JEF

pewcuwrSe dpWcement des Inspecteus, cdui des menibres de la Celluie Regionale et des conseillers d la 
-
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On nous a dit que c'dtait l'organe central qui d~cidait et programmait les missions A 
l'int6rieur de leur region; on ne leur pr6voit m~me pas de place Abord des v6hicules pour 
les visites sur le terrain. La cellule nationale leur aurait clairement notifi6 qu'elles ne 
devaient entreprendre aucune action n6cessitant des d6penses et qu'elles devaient se 
d brouiller avec les moyens que la DRE et les inspections pouvaient mettre Ala disposition 
des cellules r(gionales pour ex6cuter leur programme d'activit6.25 

I1y a un grand sentiment de frustration gdn6rale des agents des cellules loclIes de 
scolarisation des filles dans les DRE. Ils ont identifi6 des obstacles A la scolarisation 
f6minine et les 6coles de la r6gion oil il n'y avait pas de filles et oi les filles quittent 
syst6matiquement apr s la troisi me ann6e. Uts avaient alors d6cid6 d'agir dans ces zones, 
en s'adressant aux parents dans leur langue. Les choix de la cellule nationale (qui ne les 
a pas consult6s) 6taient autres, et c'est leur choix qui a 6 ex6cutd, privant les agents locaux 
de toute initiative et imposant des d6cisions jug6es inappropri6es pour leur r6gion. 

Au niveau de la cellule r6gionale de Sikasso, ce m6me sentiment de frustration et 
de manque d'initiative est constat6. 26 C'est la cellule nationale qui choisit seule et agit 

Scolarisation des Filles dans les IEF. Cette organisation, qui itait uniforme parout, n'a pose aucun problne 
ailleurs. 

La Cellule Nationale a effectivement demandJ aux stnctures rigionales d'exicuter les activitds des plans 

d'actions rnOionauxqui ne ndcessitent pas defrais speciaux. En effet, l'elaboration des plans d'action r~gionaux n'a 

pas &i suiti dune 6,aluationfinanciere ni de I'allocation d'un budget pour leur execution. C'est ie plan d'action 
national dont ie codt a t e-stimnt d 125.000.000 FCFA qui est en train d'etre executd, il est logique que la Cellule 
Nationale en soit lamahtresse d'oeuvre." (Remarques de Mine. Mara Yakhar Soumano, Responsable de la Cellule 
Nationale -'" ',-,arisation des Filles, DNAFLA) 

25 _ "Nous avons salu6 routes les bonnes initiatives en faveur dc ia Scolarisation des Filles. Cependant, nous 

ne disposons pas de fonds Adonner aux r6gions. Certaines ont entrepris des actions avec les moyens de bord, 

et en prenant contact avec les organisations non-gouvernementales de la place. (C'est le cas de Sikasso, ott la 

Cellule Rgionae et les IEF de Bougouni ont r6ali.s beaucoup de missions de sensibilisation.) Si 'on soumet 

des programmes sp6cifiques, nouss pourrons les acheminer A i'USAID qui seul a le dernier mot pour le 
financemeni." (Remarques de Mme. Mara Yakhar6 Soumano, Responsable de la Cellule Nationale de 
ScoLarsatuon des Fies DNAFLA) 

36 _ "ASika 6 ily a eu deux points de "frustration," si on peut les appeler ainsi. (1) Chaque IEF avaitfait 
un pno de pognme d'activites. Ou s'attendait dutun s~minaire (qui avait gt prornis) pour faire la syntese pour 
mu~oir un nva lpali d'action, au niveau de ia rgion. Ce sininaire n'a pas eu lieu faute de financemnent. (2) 
Les aisw por in diwibution de pnx proposds par les uns et les autres n'ont pas et tous pris en compte. Pour 
ces dewr pobdns i n'es pas indiqug de g~neraliser le sentiment de frustration. On a dit que lu cellule nationale 
choisit sette egi. Ie peme que ceci n'est pasjuste dans la mesure oil chaque fois que la cellule nationale devait 
fire des missions dts la rtgion, un ou deux mernbres de ia cellule regionale s'ajoutaient d la delegationnationale. 
Cete d&Vgmd nwime itaif renforce par le chargi de scolarisation des filles de I'iEFconceme par la visite. La 
elhd natmioae cha isi de lieu dvisiter. Ceci ea tout 4 fail nomial parce que c'est la cellule rgionalequi afoumi 

di lisl des kcuef ad la scolaisation des files est tris faible. Alors, est-ce que ce n'est pas un choix fait parni 
des pposidou de i ceid rionale? Je pense que le financemenh des diffigrents plans d'actions rtgionaux 
esoadn s= ks petits problmes. II faut reconnatre que la cellule nationale a aussi son r6le d jouer." 

(Raouw de MBo Ba, Directeur RftionalEducation, Sikasso) 
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dans la region comme s'il n'y avait pas de cellule r~gionale. En plus celle-ci devait se 
d6brouiller seule avec les seuls moyens (pratiquement inexistants) que la DRE et les 
inspections peuvent lui donner. Ele souhaite fortement la d~centralisation qui lui donnerait 
d'autoritd et des fonds pour prendre des initiatives ind6pendantes. 

Concernant les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs du Projet, les avis 
sont partag6s quant Aleur pertinence. La sensibilisation est accept6e presque unanimement 
par tous, mais certains pensent que la forme actuelle doit changer ainsi que les 
destinataires.27 Des enseignants doutent de l'efficacit6 des 6missions de sensibilisation A 
la radio et A la t616vision en milieu rural. Or, en milieu urbain le probl~me de la 
scolarisation des filles ne se pose pas, ou beaucoup moins. Alors pourquoi sensibiliser des 
gens d6jA acquis Ala cause? Le problme dans les villes comme dans les zones rurales est 
surtout une carence de possibilit.s d'accueil. On nous a citd le cas d'un pare en brousse qui 
s'6tait pr6sent6 au recrutement scolaire avec sa fille et son garqon. On lui a dit qu'il n'y 
avait plus de place mais qu'on pouvait prendre sa fille (consigne donnOe de prendre toute
les filles qui se pr6senteront au recrutement) mais pas le garqon. Le pare a pr6fr6 
retourner avec sa fille et avec le garqon. 

La strat6gie majeure employ6e par le Projet est une sensibiliation g6n6rale qui est 
baste sur la distribution de prix aux 6lves (filles et garqons) premiers de leur classe et aux 
6coles qui enregistrent le meilleur recrutement de filles. M~me si la jistribution de prix 
n'est pas vue comme la r6compense d'une v6ritable comp6tition (')n prend les r6sultats 
scolaires), cette stratOgie est g6n6ralement admise comme ayant un impact tant sur les filles 
elles-m~mes, (ce qui peut les motiver Arester Al'6cole) que sur les parents (6mulation entre 
villages).28 

Les .ducateurs et administrateurs r6gionaux, comme les agents centraux, expriment 
une appr6ciation trs positive vis-A-vis de cette comptition, tant au niveau des 616ves et des 
communaut.s que des maitres et des 6coles. L'enthousiasme des maitres, des APE et des 
inspecteurs 6tait 6vident dans leur participation enti re A la planification du concours -
l'horaire, le choix des prix, les crit~res de s6lection des gagnants, la diffusion des 
renseignements,... - comme a toutes les 6tapes suivantes. Les rapports collectifs des 
c~rdmonies de distribution des prix r.v~lent un enthousiasme pareil -- des 616ves, de leurs 
parents, et de toute la communaut6. Les seuls aspects n6gatifs dnoncds A propos des 

27 _ "Law'sibson est acceptd presque unanimement par tous, mais cerfains pensent que la forne actuelle 

doit chaqf aksi scue les destinataires. D'accord mais qu'iUs fassent des propositions concrdtes. Nous sommes 
outvnts 4 & a gesdon peflinente." (Remarques de Mine. Mara Yakhard Souniano, Responsable de la Cellule 
Nadimaje de Scolwisaon des Filles, DNA FLA) 

- "L& Ubudnsde prix sont une tradition scolaire seculaire. La formie ddpend de I'objectifet des cibles. 
La pwposkim d'&M e les rdcornpenses en direction des communautls ne peralt pas judicieuse dans la inesure 
od Ihw est mkompmse pour son travail, sa nfgulariti et sa conduite. Les projets pilotes, par contre, pemettront 
d'intie des ecow en fijwmur des conununauts." (Remarques de Mine. Mara Yakhard Sournano, Responsable de 
La Cdjl Nc*mwd de Scowtisation des Filles, DNAFLA) 
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c6r6monies actuelles 6taient: (i) la d6cision (dite unilatdrale de la part de lUSAID par les 
agents maliens du volet) de ne pas accepter 'ensemble des prix s6lectionn6s (par une 
n6gociation avec les membres de la cellule nationale) par les 6quipes locales form6es pour 
organiser 1'activit6; (ii) l'exclusion (de facto, au moins) des membres des cellules r6gionales 
et d'autres personnages locaux des c6r6monies de distribution de prix par manque de place 
dans les v6hicules envoy6s par le bureau central; et (iii) le retard consid6rable des 
repr6sentants du MEB aux c6r6monies. La popularit6 des 6v nements n'est d'ailleurs pas 
Aignorer. 

N6anmoins, les appr6ciations des administrateurs locaux pour ce qui concerne 
l'impact Along terme de cette strat6gie divergent sensiblement. Des maitres et directeurs 
de Bougouni pensent, par exemple, que ces distributions, avec tambours et trompettes, 
peuvent d6courager Ala longue. Ds que les -'eaux s'arrteront, les populations n'auront 
plus d'int6rt. Ceux de Sikasso pensent qu'il faut 6tendre les r6compenses en direction des 
communaut6s et non des laurdates. A Koulikoro, la cellule r6gionale appr6cie la formule 
actuelle de distribution de prix et estime que la lampe temp~te, un des 616ments du prix est 
bien apprdci6e des populations dans une zone oi on continue A s'6clairer de faqon 
traditionnelle. Une r6compense aux 6coles qui ont recrut6 le plus de filles et qui ont le taux 
de redoublement et d'abandon les plus faibles peut avoir, de l'avis unanime, un impact sur 
le comportement des inspecteurs, des directeurs et des maitres d'dcoles. 

Si la pertinence du volet scolarisation des filles est bien perque dans l'ensemble par 
toutes les personnes rencontr6es, son ex6cution pose des probl~mes Atous les niveaux. Tout 
le monde dit qu'on n'a pas encore trouv6 la bonne formule. L'actuelle assistante technique 
a le sentiment de naviguer Avue sans 6tudes pr6alables qui 6tabliraient de faqon plus sore 
les causes du ph6nom~ne et les interventions les plus ad6quates. Le programme 
d'ajustement sectoriel pr6voit une 6tude analysant les facteurs familiaux, scolaires et 
sociologiques qui influent sui la fr6quentation scolaire f6minine et proposera des solutions 
rdalistes pour am6liorer la situation et pour renforcer la participation des femmes dans le 
corps enseignant. Cette 6tude n'a pas cncore eu lieu.29 

Dans toutes les cellules (nationale et r6gionales) il y a des hommes impliqu6s dans 
'ex&-ution du volet scolarisation des filles. Cette pr6sence masculine est parfois 
n6gativement perque. Si dans les centres urbains cela ne pose aucun probl~me, il en va 
autrement de i'avis de beaucoup en milieu rural. Le fait que les hommes dominent dans 
les 6coles de brousse peut freiner le ddsir des parents d'envoyer leurs filles Al'dcole ou les 
inciter Ales retirer ds qu'elles deviennent femmes. L'action de sensibilisation serait plus 
efficace avec les femmes qui serviraient de modules des b6n fices d'une 6ducation tant pour 
les parents que pour les filles elles-mbmes. A Koulikoro, on a bien d6crit le vif int6rbt que 

29 _ 'Les &Adespoeant sur (i) les facteurs socio-conomiquesel pedagogiquesqui bloquent ia scolarisation 
des fdks e (si) ks moens de favoriser ia participation des femmes dans le corps enseignant pourront dtre 
mpett s,.dh elUe Leimojens en seront disponibles.n (Remarques de Mine. Mara YakhaM Souniano, Responsable 
e le Cdtuke Nadonk de Scolarisationdes Filles, DNAFLA) 
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les filles portent aux femmes qui se pr6sentent pour la sensibilisation; elles les regardent 

avec admiration et affection, s'approchent pour toucher la coiffure, pour regarder de pr s 
I! est vraisemblable que cela peut

comment le foulard est attach6, pour toucher la tenue. 

donner envie Ala fille d'aller Al'6cole et d'y rester. ° 31 

diff6rents entretiens que ]a question d'argent cause un pr6judiceI1 ressort des 
dangereux pour l'ambiance de ce volet. La trop grande centralisation des initiatives (choix 

des missions, des lieux, de la dur6e, de la composition des d6l6gations) est perque par des 

un moyen pour les agents centraux d'avoir le plus
agents des cellules r~gionales comme 

per diem. Le soupqon suivant a W 6noncd: le programme
d'argent en forme de 
d'intervention et de visites du volet conqu par la cellule nationale serait plut6t influenc6 par 

le d6sir de maximiser le per diem que par les soucis techniques. Par exemple, la cellule
 

r6gionale de Koulikoro ne comprenait pas pourquoi pour la c6r6monie de remise de prix
 

dans sa r6gion, la cellule nationale avait envoy6 un reprusentant accompagn6 de tous les
 

membres de ia cellule r6gionale de Bamako et qu'on n'ait pas pr6vu Abord des v6hicules
 

une seule place pour un seul membre de la cellule r(gionale. Elle ne comprend pas non
 

plus que la cellule nationale lui demande express~ment d'initier uniquement des actions qui
 

ne n6cessitent pas de d6penses alors qu'elle doit op6rer en zone rurale pour convaincre les
 

parents A envoyer leurs filles A 1'6cole. Elle ne b6n6ficie d'aucune logistique alors que 
elle a initi6 et excut des missions de

chaque fois que la cellule nationale I'a voulu, 


sensibilisation dans la r6gion de Koulikoro.32
 

3 - "La prsence des hommes dans les cellules de scolarisation des filles ne devrait souffrir d'aucune 

un probleme dont ia gestion releve exchsivement des 
interpritation. En effet, l'iftication des filles n'est pas 

tre gr par les femmes et les hommes. A ce titre, croire que seules 
femmes. C'est un problme national qui doit 

femmes doiwu traOviller dans les cellules reiendrait d crer des services rservds uniquentent aux femnmes et 
is 

Une telle attitude serait d'une part en contradiction flagrante avec la politique de 
d'autres rWemvfs aur honmes. 

promotion des femes qui vise d etablirtine ggalitl entre les hommes et les femnes et d'autre part avec les textes
 

Le Lyce de Jeunes Filles est un 
rigissantla fonction publique qui ne font pas de distinction entre les deux sexes. 

et femmes." (Remarques de Mine. Mara YakharM 
&ablissemmn darts equel enseignent professeurs hommes 


Soumano, Responsable de la Cellule Nationale de Scolarisation des Files, DNAFLA)
 

31 __ "l y a fi d'cr&e prudent lorsque Pon fait des affirmations de ce genre. La non-scolarisation ou la sous

ne peut itre expliquae uniquement par le facteur d'absence de modles identificatoires. Elle 
scolaisatim des files 

4 des contraintes 9conomiques et d des pesanteurs socio-culturelles rMtrogradesrelies que le statut 
est fortemmt Ai 

(Remarques du Ministere de l'Education de Base)
de la femme, les patiques rel'gieuses, les manages pr&coces..." 

'Tousspojts de dveloppement sont crs d la suite d'insuffisance constat dans un secteur. Avec des
32 

les inesures incitatives sont largement
Sbntim Us contribuent d apporter un plus J l'existant. Donc moyvns sulq 

Le seul 
adoptes. Pour e ckcs du voild scolarisation des filles, le personnel impliqud ne bineficie pas de primes. 

inmlage (si clen ext un.) clest le per diem alloud,t l'agent qui effectue un deplacement en-dehors du lieu de 

Les tauux de 6000 FCFA par nuit pour ceux qui quittent Bamako pour les
Msidence pour Sex .cirld du vole!. 

chefi ux de cercle, et 7000 FCFA pour les ddplacements des agents des rdgions et cercles vers
,Eonset se 

Bamako, pmned difficiement de couvrir les ftais d'hibegement de nouriture et de soins (tout est possible 

II serait dangereux de penser que le per diem ext I'objectifessentiel des agents. Concemant
pendant ks mds.iw 

de doter les DRE de vhicules pour I'erxcution des activit&s sommes d'accord sar la ndcessiltiS vidcuks. ra 
(Remwaques de Mine. Mara Yakhani Soumano, Responsable de la Cellule Nationale de Scolarisation

du Pm et" 

http:Koulikoro.32
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Prochaines Etapes -- La forme actuelle de l'exdcution du volet est tellement lide A 
l'argent que certains s'inquitent de sa survie apr~s le financement. Mais de l'avis de 
beaucoup, des mesures administratives peuvent permettre la poursuite des activitds d'autant 
plus qu'un travail dans ce sens avait commencd avant le d6marrage du Projet. Est-ce que 

l'am6lioration du taux de recrutement actuel est dOe en partie au rdsultat de ce travail? 

En l'absence d'indicateurs d'impact et de r.ussite, il est impossible d'affirmer de 
faqon certaine que I'augmentation du taux de recrutement des filles et iCrecul des taux de 

redoublement et d'abandon est le fait des actions initi6es dans le cadre du volet 
scolarisation des filles. Le fait que I'annde scolaire 1992-1993 soit d.cr6t6e facultative rend 
l'appr6ciation encore plus difficile. 

Compte tenu du grand d6sarroi dans l'61aboration, 'ex6cution et l'analyse des 
impacts, on propose une reformulation complete de ce volet. I1faudrait reconsid6rer les 
objectifs comme les structures et les strat6gies. En particulier, la mission pr6sente les 
suggestions suivantes pour une discussion entre l'USAID, les agents impliqu6s directement 
dans l'activit6, les autres agents du MEB aux niveaux central et regional, les APE et les 
616ves. 

1. 	 Articuler un programme de recherches destin6 A 6clairer (i) la situation 
actuelle de la scolarisation f6minines dans les r6gions d'intervention et dans 
le pays entier; et (ii) les causes vari6es -- communes et particuli~res Ades 
r6gions ou des groupes divers -- pour la faible participation et maintien des 
filles dans le syst me d'6ducation fondamentale. Ce programme pourrait 6tre 
ex.cut6 par les agents r6gionaux avec une assistance de la cellule centrale et 
du Projet BEEP. 

2. 	 En fonction des r6sultats des activit.s de recherche, identifier et initier des 
interventions pilotes afin de d6finir des strat6gies Apromouvoir sur un plan 
plus large. D'apr.s les r6sultats de la pr6sente dvaluation, il serait important 
de consid6rer des strat6gies couvrant une large gamme, incluant tant des 
interventions ciblant l'.cole et les filles que le foyer, la communautd et les 
parents (surtout les mares). 

3. 	 Restructurer le programme du Projet BEEP afin de favoriser la collaboration 
avec les DRE et les cellules locales dans la planification, l'ex6cution, et le 
suivi et 6valuation des activit6s de la promotion de la scolarisation f.minine. 

4. 	 Elargir lorientation et la direction, ou gestion du secteur afin de faire de la 
question de la scolarisation f6minine une affaire g.n6rale de l'ducation 
fondamentale. La participation et le rendement des filles est un probl.me de 
tous - la famille, la communaut., le pays --, donc il n6cessite des solutions qui 

das 	 les, DNAFLA) 

http:probl.me
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touchent toutes les questions dducatives et qui engagent la participation 

directe de tous ceux qui y sont impliqu6s. L':6tat actuel du secteur comme 

ghetto administratif et fonctionnel promet tr~s peu d'espoir d'impact au long 

terme. 

5. S'il faut garder une coordinatrice et une 6quipe pour ce volet -- ce qui 
davantage --, on proposerailpourrait 6tre une question A 6tudier 

vigoureusement '6tablissement d'une cellule (ou comit6) formellie, formte de 

gens des diff.rentes directions et services du MEB qui concevrait et dirigerait 
tout le syst.me 6ducatif.un programme d'activit6s coordonn6es affectant 

Cette cellule crderait des rapports avec d'autres minist.res afin d'identifier et 

de conduire des activit6s extra-scolaires qui s'avbrent avoir un impact positif 

sur la scolarisation des filles. 

Faire une 6valuation plus approfondie de la campagne de sensibilisation -- les6. 
concours et prix, et la campagne m6diatique -- men6e par la cellule nationale 

Tous les aspects sont A6tudier -- les buts et objectifs, leset le Projet BEEP. 
organes d'exdcution, les strat.gies, les crit~res et les modalit6s d'6valuation, 

un nouveauet les domaines d'intervention --, et Aarticuler autrement dans 
Fminine (suggestionplan. La Cellule trans-minist.rielle de Scolarisati3n 

num6ro cinq) pourrait eniamer cette 6valuation et activit6 de planification, 
L'activit6 de rechercheavec une assistance externe, comme tAche initiale. 

num6ro un) apportera beaucoup d'information pour cette re(suggestion 
programmation du volet. 



Ewiuadm duhPojet Dboppement de 1'Enseip.ement de Bas4 USAID/'Mai 	 Page 73 

E. 	 La Formation Continue et La Distribution des Manuels Scolaires 

1. 	 Identification des organes et individus consultEs et description du processus 
d'Evaluation 

La formation continue des enseignants est l'un des volets importants du Projet BEEP 
pour am6liorer la qualitd et l'6quit6 de l'enseignement dans ie premier cycle de 
l'enseignement fondamental. Le volet formation continue est difficilement dissociable d'un 
autre aspect du Projet, la fourniture d'ouvrages et manuels scolaires aux 616ves et aux 
maitres. Mesurer ou appr6cier 'impact des deux intrants implique de s'adresser Adiffdrents 
niveaux d6cisionnels concern6s pour recueillir leurs r6actions, leurs avis et leurs besoins 
actuels 	ou futurs. 

Un premier niveau est celui des enseignants et des directeurs qui g~rent la classe et 
l'6cole et en ce sens sont des b6n6ficiaires potentiels tant de la formation continue que de 
la fourniture de manuels et de mat6riel didactique. Ces derniers d6pendent d'une IEF 
composde d'un inspecteur et de conseillers p6dagogiques. L'IEF est charg6e des principales 
missions suivantes: 

o 	 visiter les classes des 6coles publiques, priv6es et des m6dersas et en 6tablir 
les rapports; 

o 	 6valuer les prestations des enseignants et en 6tablir le rapport sur la base des 
propositions des directeurs d'dcole; 

o 	 designer les directeurs d'&ole; 

o 	 r~diger le rapport de rentr6e scolaire annuelle; 

o 	 tenir la liste des 6coles Ajour; 

o 	 6tablir les statistiques scolaires; 

o 	 6tablir 'inventaire des locaux et mobiliers scolaires; 

o 	 proposer les mutations du personnel; 

o 	 spCifier les besoins en personnel; 

o 	 tenir Ajour les listes du personnel; 

o 	 proposer 6ventuellement des sanctions disciplinaires Al'Pgard du personnel; 

o 	 organiserdes s~minaireset stages de formation continue; 
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0 proposer les dates et les lieux des examens officiels (de fin de cycle) 33. 

Les conseillers pddagogiques assistent l'inspecteur dans ces diff6rentes missions, notamment 
lors des visites et de la notation des prestations des enseignants. 

Les IEF d'une m.me region sont coordonn6es et gdr.es par une DRE qui est 
structur6e de la maniire suivante: 

DRE 

Secretariat
 

DPAAF DSDEFA DI 

DEFA: Division de 'enseignement fondamental et de l'alphab6tisation 
DRF: Division de la recherche et de la formation 
DPAAF: Division de la planification des affaires administratives et financi~res 
DESS: Division de l'enseignement secondaire et sup~rieur 

Chaque Division comporte plusieurs sections. Les DRE dependent 
administrativement du Cabinet, et techniquement de chaque direction nationale, et, 
notamment de la DNEF. Celle-ci est structur6e de la mani~re Ala page suivante. 

Plusieurs missions d'encadrement importantes sont assur~es par l'IPN qui constitue en fait 
une direction nationale au m~me titre que la Direction Nationale de l'Enseignement 
Fondamental (voir organigramme de I'IPN en Annexe C). En ce sens, l'IPN est appel~e A 
coordonner la formation des maitres dans les DRE. La plupart des divisions de l'IPN sont 
concern6es par le Projet. En particulier, ia Division Formation a W charg6e de mcttre en 
oeuvre la formation continue telle qu'actuellement assist.e par I'USAID. Les Divisions 
"Lettres et Sciences Humaines" et "Sciences et Technologie" ont la responsabilit6 de choix 
des manuels scolaires. La Direction Nationale de 'Enseignement Fondamental et l'IPN 
d6pendent directement du Cabinet du MEB. 

Des rencontres ont W organis.es par I'ensemble des 6valuateurs Al'intention de ces 
bureaux centraux, des IEF et des DRE pour les quatre r6gions de Bamako, Koulikoro, 
S~gou et Sikasso impliqu6es dans le Quatri~me Projet Education. En outre, des rencontres 

33 - MLe re &s Inspecteurs ne se limite pas uniquement d proposer des dates ou d designer les ieux des 

eamm olkidz L mpeaews ont igalement la mission d'organiserces cramens et surtout d'en assurer le bon 
dftumL"(Ramm9tue de Boubacar Gaye, hef de la Division Formation IPN) 

http:organis.es
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Direction Nationale do
 
1'Enseignement Fondamental
 

I 
Division Division Division Division 
Pedagogie Scolarite Examens et Contr6le et 

Concours Animation 
du Systeme 
des Medersas 

Sections: Sections: Sections: 
 Sections:
 

Langues Scolarite Organisation Pedagogie

Nationales 
 des Examens
 

Pedagogie Statistiques Archives 
 Scolarite
 

individuelles ont permis au consultant charg6 d'6valuer les impacts de la formation continue 
et de ia distribution de manuels scolaires de r6colter les avis et besoins relatifs Aces deux 
intrants du Projet. 

La m6thode appliqufe appartient Ar6valuation quatri~me g6n6ration qui s'impose
de donner la parole aux int6ress s sans 6mettre de jugements durant les entretiens. Parfois
il a sembl6 utile de r.percuter aux participants des avis entendus par ailleurs en signalant
l'origine de ces avis au niveau des organes et non des individus. La transcription des
rfponses apportes par les participants a permis apr.s coup de verifier la concordance ou 
les oppositions des avis exprim6s. Les faits contradictoires relev6s ont conduit Arencontrer
Anouveau les m6mes individus ou certains de leurs collgues pour apporter les corrections
n6cessaires. Des donn6es statistiques et les rapports sur 'enseignement fondamental et
I'alphab6tisation au Mali (rdalisOs de mai Aaofit par 'UNESCO) ont pu 8tre consultOs pour
complter et dventuellement v6rifier les faits cit6s par les personnes rencontr6es. 

Les runions de synth se organis6es par i'dquipe des six consultants ont donn6
roccasion de prOiser les concepts et les observations lides aux diff6rents volets du Projet, 
en particulier de mettre en relation ies articulations existant entre ces volets. L'obtention 
de l'ensemble des documents publi6s par les soins du Projet pour en d6crire les diff6rentes
facettes et leur .volution depuis 1989 a permis de prendre connaissance des objectifs des 
m thodes et des rsuitats atteints au fur et A mesure de leur r.alisation. Cette litt6rature 
a permis '&luipe de situer les diff6rents volets du Projet et d'en mesurer les ambitions 
et ia diversification des initiatives. Cette prise d'information pr6alable aux rencontres a
favis les interviews des responsables des diffdrents volets, particulier ce quien en 
concerne M. Bernard Gagn6, I'assistant technique du Projet BEEP, et son coll.gue malien,
M. Ario Maiga, maitres d'oeuvre pour le volet formation continue. Les 6changes se sont 
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op6r6s 	facilement sur le plan concret tant pour envisager les modules de formation dont le 
que pour comprendre leur mode de conception et d'ex6cution.contenu est imprim,' 


L'assistance par l'6valuateur de ce volet Adeux moments de recyclage organis6s Ar'intention
 

des directeurs rdgionaux, des inspecteurs et des conseillers p(dagogiques a permis de
 

constater de visu ia mise en oeuvre d'une 6tape importante de la formation continue.
 

La mise en relation des avis et besoins exprim6s par les partenaires maliens et les 
ouresponsables de I'USAID pourra en finale aider Apr(ciser quelles 6tapes imm.diates 

futures seraient susceptibles de conduire l'ensemble des actions de formation continue et 

de distribution des manuels scolaires Abon terme. 

2. 	 Objectifs du Volet Formation Continue et du Volet Fourniture de Manuels Scolaires 

du premier cycleDdterminer l'am6lioration de la qualit6 de l'enseignement 
fondamental du volet Atravers la formation continue et la fourniture des manuels scolaires 

(l'objectif principal du volet) n6cessite d'6valuer r'fficience de ces actions, et en particulier: 

o 	 l'efficacit6 globale des activit6s de recyclage; 

o 	 l'impact de la formation continue sur les comportements de l'enseignant au 

niveau de sa classe; 

o 	 i'am6lioration de la capacit6 de gestion de l'6cole (en particulier pour les 
directeurs); 

o 	 l'int.gration des r6sultats de l'6valuation et du suivi dans les programmes de 

formation continue; 

o 	 l'impact des activit.s de recyclage sur l'adaptation des programmes scolaires; 

Iimpact des activit6s de recyclage sur les stratdgies et m~thodes p.dagogiqueso 
utilisees; 

o 	 I'impact des activit~s de recyclage sur les procedures d'6valuation des 
performances des 6lves; et 

o 	 les d6marches actuelles ou pr6vues d'assurer i'institutionnalisation et la 
durabilit6 des activit~s de recyclage. 

Ces questions d6terminent une s6rie de concepts qui sont autant de r~v~lateurs des 

effets du volet: (i) la connaissance des objectifs poursuivis; (ii) le niveau d'attente, les 

espoirs relatifs au Projet actuel; (iii) le fonctionnement; (iv) 'accessibilit6; (v) la qualit6; (vi) 

I7efficience; et (vii) les besoins futurs et la p.rennit6. Ces concepts mis A '6preuve des 

diff6rents niveaux d6cisionnels pr6cdemment d(crits, couvrent ia matrice des domaines A 
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investiguer pr6vue dans les termes de r6f6rence de la mission d'6valuation (voir en Annexe 
D). 

Les objectifs pr.cis de ce volet sont pr6cis6s comme suit dans les documents officiels: 

Le but de la formation est de relancer les techniques professionnelles de base des 
professeurs d'6coles primaires et du personnel enseignant dans d'autres domaines 
pour que la qualit6 du syst.me puisse etre amelior6e. 34 

Le but, au Mali, est de changer l'ambiance de la salle de classe, caractdris.e 
actuellement par un apprentissage fait machinalement, avec peu de mat6riel 
didactique et une discipline s6v.re, et de la remplacer par une autre ambiance oi 
I'apprentissage est un processus actif utilisant davantage de mat6riel et une certaine 
souplesse dans les m6thode d'enseignement. 35 

Les organes maliens concern6s par la formation continue sont: 

0 Cabinet du Ministre de I'Education de Sase 
o Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental 
o Institut P6dagogique National 
o Directions Regionales (4) de l'Education 
o Inspection de l'Enseignement Fondamental 
o Centre de Formation Permanente Bamako 

On peut aussi citer les b6n~ficiaires, qui sont les directeurs d'dcole et les enseignants en 

service. 

3. Strat(gie DMveloppde pour ia Formation Continue 

Pr6vue dans I'annexe 1 (point III.C.1) de 'accord de subvention du Projet BEEP (30 
aofit 1989), la formation continue des enseignants 

constitue le coeur du Projet d'Expansion de 'Enseignement Fondamental (BEEP)... 
Situ6 AI'PN, le Centre de Formation Continue, connu sous le m~me nom Centre 
de Formation Continue (CFC), est !e centre nerveux du volet... Etabli en mai 1990, 
le Centre a tout d'abord, avec l'aide du volet de suivi et dvaluation, complt, line 
analyse des besoins en formation... A travers un systbme Atrois niveaux, le volet de 
formation a ddvelopp6 un syst.me de formation Asequences comprenant inspecteurs 
et conseillers pdagogiques, directeurs d'6coles primaires ainsi qu'enseigiiants 
d'6coles primaires... Bas6 sur le CFC et soutenue par l'initiative de I'USAID, ce 

34 Eurakdo ler Avnant du Projet de D6veloppement de I'Education de Base 688-0257; p1 l. 

3 ibid p13. 
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volet se propose d'6tablir des anten.nes r~gionales AS6gou, Sikasso et A Koulikoro 

faisant partie des Centres Pdagogiques Rtgionaux (CPR)... 36 

D~s 1990 rIPN a effectivement restructur6 sa division "Formation des Enseignants" 
assurer les

et l'a install6e dans les locaux de l'inspection des 6coles de formation pour 

missions du Centre de Formation Continue, sous la direction du chef de division (depuis 

1992, 	sous la direction du chef de division (depuis 1992), Boubacar Gaye et de M. Maiga, 
Ce premier noyauce dernier 6tant assist6 par un expert de IUSAID (M. Gagn6). 	 a pu 

Les Centre P6dagogique Regionalmettre en oeuvre les activit~s pr6vues pour le centre. 

n'ont pas encore W rendus op6rationnels quoique la formation continue dite "en cascade" 
Nanmoins, le Projet de d.centralisation de la formationait pu fonctionner depuis 1991. 

assure au niveau de chaque IEF, avec la participation direct de la DRE, et
continue est 

devrait tre op.rationnalis6 dans le courant de l'annte 1994.
 

La constitution des 6quipes de formateurs/facilitateurs au niveau de chlque 

inspection est pr~vue dans les projets USAID introduits par M. Gagn6 (budget d6taiIl6 

Chaque 6quipe au niveau de lEF devrait comprendre le chef1993) 	pour Septembre 1993. 
de la Division "Formation" de la Direction Rgionale de l'Education, l'inspecteur, quatre
 

La conception tout comme
conseillers p~dagogiques et dix maitres chevronn6s et recycl.s. 
maintenue au Centre del'animation des moduler de formation continue pourrait 6tre 

Formation Continue et la formation continue d6centralis6e assur6e par les responsables des
 

DRE, les inspecteurs et les conseillers ptdagogiques. La formation pourrait 8tre diffusde
 

au sein de chaque inspection. Elle pourrait concerner tous les maitres en service.
 

Les modules de formation se construisent au fur et Amesure des besoins les plus 

criants constat s sur le terrain. Un module est d'abord conqu par l'quipe du Centre de 

Formation Continue qui a compt6 trois participants en 1990, neuf en 1991, 30 en 1992 et 

Le module conqu et imprim6 est alors v6cu et discut6 au Centre de Formation42 en 	1993. 
pddagogiques.Continue avec les directeurs r~gionaux, les inspecteurs et les conseillers 

diffus6s niveau des IEF qui organisent en cascade laAmend~s et corrig6s ils sont au 
formation continue des maitres et des directeurs d'dcole pour completer la formation 

continue dispens& dans le Centre lui-m~me. 

modules (voir en Annexe E) ont t operationnalisds etActuellement onze 

rassembl6s dans un document de 75 pages imprim6 et pr6t A6tre diffus6.
 

1. 	 Les objectifs p6dagogiques ol~rationnels (OPO) 4 pages 

Domaines et niveau des objectifs ptdagogiques 5 pages2. 
13 pages3. 	 Les relations interpersonnelles dans la classe 
5 pages4. '16valuationdes apprentissages scolaires 
5 pages
5. 	 Le langage par le dialogue 

do Premier Avenant du Projet de Dveloppement de 'Education de Base, 688-0257; pp. 10-12. 
-6Exakt 




Ewalion du Projd D veloppement de i'En~wekfmaW de Bas4 USAID/Mali 	 Page 79 

6. 	 La p6dagogie des grands groupes 6 pages 
7. 	 Les interactions en classe 11 pages 
8. 	 Lecture - 6criture 5 pages 
9. 	 Atelier de calcul 4 pages 

10. Creation d'un environnement propice A l'cole 	 5 pages 
11. L'approche m~thodologique d'une fiche-type de leqon 	 12 pages 

Pour m6moire, le vade-mecum pour la gestion du patrimoine scolaire a W complYt6 
actuellement et s'intitule "Patrimoine scolaire". 

D'apr.s le tableau ci-dessus, obtenu aupr.s de l'assistant technique du volet, les 
modules construits et discut6s ont t6 appliques selon le calendrier A la m~me page. En 
1990 aussi, l'dquipe a illustr6 chaque point du programme officiel du premier cycle de 
'enseignement fondamental par au moins deux objectifs op6rationnels explicitant donc une 

performance observable chez l'61ve et qui t6moigne de I'acquisition d'un savoir, d'un savoir 
faire ou d'une attitude. Ce programme op6rationnalis6 a t.imprim6 et 2000 copies ont 
6t6 diffus6es en 1991 en telle sorte que chaque 6cole concern6e par le Projet puisse disposer 
d'au moins un exemplaire. 

1990 1991 1992 	 1993
 

0 OPO 0 OPO 0 OPO - appliqu6s aux 0 Utilisation livres
 
M 0 Fiche standard 0 Interactions classes d'initiation en lecture/langage

O o Cation 0 Classes A lecture/langage/calcul en premirere annie.
 
D environnement double division/ 0 Interactions 0 Calcul/manipulative


propice AI'cole. gros effectifs 0 Pdagogie des 0 L'auto-6valuation
 
U 0 Cr~ation vade 0 Vade mecum grands groupes. 0 Les instruments
 
L melm. 0 Evaluation 0 Confection de de gestion:
 
E 0 Grille d'rvaluation mat6riels didactiques. patrimoine scolaire,
 
S IEF/Coseillers 0 FAEF rapport de rentr6e et
 

P&tagogiques/ 0 Patrimoine scolaire de fin d'anne.
 
dircicurs d'6olcs
 

La formation cottinue dispens6e au Centre de Formation Professionnelle ABawako 
et la formation en cascade qui a suivi a concern6 les effectifs suivants pour des stages et/ou 
s6minaires 6tals de 5 A15 jours, pr6sent6s Ala page suivante. Cinq modules ont t.congus 
en 1993 et sont expAriment6s (aofit 93) par les formateurs du Centre de Formation 
Professionnelle, les DRE et les IEF. II s'agit de: 

1. 	 Le patrimoine scolaire (anciennement appeld vade mecum); 
2. 	 Le langage par iedialogue (utilisation du nouveau iivre Edition Hatier); 
3. 	 Calcul 1993 (analyse et application du programme de calcul de premiere et 

deuxi me ann6es); 
4. 	 Lecture/.criture (utilisation du nouveau livre Edition Hatier); et 
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5. Fiche d'auto-6valuation de la leqon par le maitre. 

1990 1991 1992 1993 

Centre de Formation 144 175124 145Continue de Bamako 

(DRE, IEF, conseillers
 

p6dagogiques)
 

552 1255*
Directeurs 400 1036 

IEF Maitres 700 2460 1929 2675*Cascade 

Total 1224 3157 3109 4105 

I1est pr~vu que 16 modules seront donc disponibles en 1994. 

Le suivi et 6valuation effectu6 par les formateurs eux-m&mes a pu observer 36 6coles 

et 108 maitres en 1990, 87 6coles et 168 maitres en 1991, 126 ecoles, 252 maitres et 64 

Les r6sultats (non publi~s) ne permettent pas de pr.ciser l'inventairedirecteurs en 1992. 
didactiques nouveaux, mais par comparaison avec l'observationdes comportements 

d'enseignants dans d'autres r6gions non-touch6es par le Projet, M. Gagn6 estime qu'il y avait 

vraiment une grande diff rence dans les comp~tences des maitres. 

En 1990 et 1991 des maitres des classes de la premiere Aia sixi~me classe ont 6t 

recycl6s. D'ailleurs, en 1992, les dirigeants du volet, avec les autres techniciens et d6cideurs 

du Projet BEEP et du MEB ont consid.r6 qu'il serait plus efficace et plus efficient de 
C'est Ace niveauconcentrer la formation sur les maitres de premiere et deuxi~me ann6es. 

que s'6tablit la base de l'apprentissage de 'enfant pour toute sa carri6re scolaire. Mame 

avec cette concentration des efforts par le volet, le suivi et 6valuation de fin 1992 effectu. 

par les formateurs a montr6 que malheureusement la plupart des maitres recycl6s en 1992 

avaient t6 mut6s dans les classes sup6rieures. Des vacataires r6cemment recrut6s s'6taient 

vu confier la premiere ou la deuxi.me annde. 

Cette constatation a affect l'enthousiame des formateurs. Signalons en outre la 

production de 12 6missions radio en 1991 et 12 autres en 1992 ainsi que la construction de 

mat6riel didactique par trois graphistes attachds au centre depuis 1992. 

Enfin, le Centre de Formation Continue a distribu6 148.396 livres scolaires en 1991 

et 313.500 Iivres en 1992. Ces livres 6taient disponibles A l'IPN. Ils couvraient diff6rentes 

ann6es et phisieurs disciplines. Ils n'avaient pu 8tre distribu.s auparavant faute de moyens. 

http:deuxi.me
http:consid.r6
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Uentreprise de formation continue assist~e par le Projet BEEP est formulae autour 
de six concepts centraux: 

1. Cumulative 	 On ajoute des savoirs et savoir-faire suppos6s n.cessaires. 

2. 	 Concert.e Les contenus font l'objet d'une experimentation avec les 
principaux responsables r6gionaux et d'un consensus. 

3. 	 Organis6e Les b6n6ficiaires directeurs et enseignants sont recycls par les 
IEF en cascade et surtout par les conseillers p6dagogiques. 

4. 	 Pratique et Elle est bas6e sur les activit6es effectives des enseignants 
concrete et des 6l6ves. 

5. 	 Massive Elle a d6jA impliqu6 plus de 7000 individus et devrait en avoir 
atteint 11,000 en fin 1993. 

6. 	 In6galement Les enseignants individuellement ont b6n6fici6 de z6ro, cinq, 
r6partie sept, ou onze modules 

4. Questions Clefs 

En surplus des interventions spontan6es, apr.s pr6sentation de la mission les 
questions suivantes ont W pos6es afin d'.valuer la port6e du volet: 

A. 	 Concernant la formation continue 

1. 	 Connaissez-vous la formation continue des enseignants organis6e par I'IPN 
avec 'aide de I'USAID? (connaissance des objectifs poursuivis) 

2. 	 Est-ce que les actions de formation continue 6taient suffisantes? (niveau 
d'attente/ espoirs immddiats) 

3. 	 Est-ce que tous les maitres ont eu acc.s aux modules de formation? 
(fonctionnement/ accessibilit6) 

4. 	 Est-ce que les maitres recycl6s sont satisfaits? Quels sont les modules les plus
utiles? (qualit6) 

5. 	 Est-ce que les 616ves ont finalement b6n6fici6 de ces actions de formation 
continue? Les maitres recycl6s ont-ils chang6 leurs comportements 
didactiques? (6fficience) 
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6. 	 Que pensez-vous qu'il faille encore faire Al'averir pour am.liorer ce volet du 

Projet? (besoins futurs et p6rennit6) 

B. 	 Concernant la fourniture de manuels scolaires et de matdriel didactiqle 

1. 	 Connaissez-vous la distribution de manuels scolaires par i'USAID aux 61.ves 

du premier cycle de l'enseignement fondamental? (connaissance des objectifs 

poursuivis) 

2. 	 Est-ce que le mat6riel didactique et les livres distribu.s 6taient utiles? 

(niveau d'attente/espoirs imm6diats) 

Est-ce 	que des kits et des livres ont t6 distribu.s dans toutes les 6coles?
3. 


(fonctionnement)
 

.t. donn(s aux 616ves? (accessibilitd)4. 	 Est-ce que les livres ont 

Dans quel 6tat? (qualit6)
5. 	 Est-ce que les livres sont maintenant rentr6s? 

ves ont requ le livre Lecture et Langage de la collection L
6. 	 Est-ce que les &1 


Flamboyant? (efficience)
 

7. 	 Quels livres seront encore utiles? Comment faire Al'avenir? (besoins futurs, 

p,6rennit6) 

la mise en oeuvre de laet attribution des appreciations concernant5. 	 Identification 

formation continue et la distribution de manuels scolaires
 

La formation continue 

Suivant la formule de 1'6valuation quatri(me g, nration, les appreciations de [a 

niciaires sont pr6sent~es s~partment.formulation des diff6rents ex6cutants et btn 

Au Centre de Formation Continue 

Le Centre de Formation Continue est consid6r6 par ses responsables comme un 

moyen vraiment important mis Ala disposition du Minist.re de l'Education de Base pour 
lis souhaitent !a gen6ralisation de la

am6liorer sensiblement l'enseignement fondamental. 
s'ins.rer dans un r.seau universitaire o i l'on forme les

formation continue et surtout 
formateurs d'enseignants. Le fonctionnement du Centre de Formation Continue leur semble 

rendu difficile par les charges administratives et les changements v6cus cette ann6e dans 

des per diems. Cependant depuis trois ans de fonctionnement ils ont le
l'attribution 

t6 r6alis6es. L'accessibilit A la formation leur
sentiment que beaucoup de choses ont 

au vu des chiffres (plus de 7000 enseignants touches).semble importante 

http:Minist.re
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Sur le plan de la qualit6 de la formation le point positif est que les formateurs sont 
des praticiens et sont cr6dibles aux yeux de leurs anciens coll gues. Le point n6gatif 
exprim6 est que les formateurs manquent encore de techniques d'animation appropri6es aux 
adultes. 

Sur le plan de I'efficience, les responsables du Centre de Formation Continue 
estiment que ce dernier est la seule cellule existante de r.flexion sur la formation des 
formateurs pour le recyclage. Le Centre a constat6 dans un suivi et 6valuation (r6sultats 
non-publi6s) la mise en oeuvre effective des nouveaux comportements didactiques dans les 
classes. Les observateurs ont constat6 que des maitres recycl6s pour la premiere et la 
deuxi.me ann6e avaient t6 d6sign6s dans d'autres classes, ce qu'ils ont regrett6. 

Dans les besoins exprim6s pour 'avenir une meilleure coordination est souhait6e 
avec les autres volets du Projet. En plus, les responsables du Centre espbrent Al'avenir 
pouvoir respecter un calendrier "logique:" la pr6paration des modules devra 8tre achev6e 
avant le mois de mai et la formation continue s'exercer pendant les mois de vacances. 

La collaboration de sp6cialistes internationaux de la formation continue serait la 
bienvenue ainsi que l'actualisation de la documentation (bibliothbque). Dans le mme 
ordre d'id6es des bourses d'6tudes A l'tranger pour ies formateurs du centre pourraient 
permettre de parfaire leur pr6paration. 

Les responsables du Centre souhaiteraient que ia Banque Mondiale et rUSAID se 
mettent d'accord pour faire proc6der aux travaux d'installation du centre. Ils poss~dent un 
plan qui a dejA W soumis aux diff6rentes instances. 

Enfin ils souhaitent une logistique pour le management et la mise en forme des 
modules. 

Auprs des directeurs r gionaux. des inspecteurs et des conseillers p6dagogiQuesdes 
r6gions de Bamako, Koulikoro. S6gou et Sikasso 

Les directeurs r6gionaux et ies inspecteurs connaissent parfaitement les objectifs 
poursuivis par les modules de ]a formation continue, en tant que participants A leur 
61aboration et A leur mise en oeuvre sur le terrain. Leurs espoirs imm6diats sont de 
renforcer la formation continue en premiere et deuxi~me ann.es, de g.n6raliser le recyclage 
et d'installer les Centres Rdgionaux de Formation. 

Le fonctionnement actuel de la formation continude en cascade leur apparait avoir 
bien fonctionn6 Quant Ason accessibilit6, plusieurs pensent que trop peu de maitres ont 
t recycIs. Par exemple dans la r6gion de Sikasso une forte proportion n'a pas requ la 

formation pour les nouvelles dispositions en calcul. 

http:deuxi.me
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La qualit6 est surtout reconnue pour les modules portant sur la gestion de l'dcole, 

sur les OPO et sur la fiche de pr6paration de leqon. Dans une inspection il est estim6 que 

50 A60 pour cent des maitres utilisent maintenant les OPO. Dans une autre 'estimation 

D'une faqon g nrale tous s'accordent A dire que la qualit6 de
s'616ve 	A 80 pour cent. 

Les m6thodes actives pr6conis6es sont utilisdes par de plus
l'enseignement s'est am6lior6e. 
en plus de maitres. De plus, les r6ussites des 61ves ont W plus nombreuses selon certains. 

Elles sont pass6es de 70 A80 pour cent en fin de premier cycle dans la r6gion de Koulikoro 

par exemple. Des progr s ont 6t constat6s en premiere ann(e dans la r6gion de Sdgou. 

probl.mesLa formation continue organis6e pendant l'ann6e scolaire pose des 
directeur r6gional, des conseillers p6dagogiques n'ont pas pu

d'organisation. Selon un 
acqu6rir les comp6tences de formateurs d'enseignants dans le court laps de temps de leur 

propre formation, notamment en technique d'animation pour les adultes. I! estime qu'il 

faudrait prendre des pr6cautions Ace sujet pour 6viter que la formation en cascade s'en 

ressente. 

'un d'entre eux, disposer de plus de maitres afin d'6viter laI! faudrait aussi, scion 
Mais Acause des ajustements structurels il faut recruterdouble 	vacation Amaitre unique. 

I1faudrait pouvoir sortir de ce "cercledes vacataires non pr.par6s aux nouvelles m.thodes. 
vicieux". 

les besoins futurs et la pdrennit6, beaucoup regrettent que laEn ce qui concerne 
formation initiale ne soit pas concern6e. Pour certains il faut vraiment rendre les maitres 

plus aptes Aconcevoir eux-m.mes les techniques et les proc6dds appropri s aux objectifs 

qu'ils poursuivent. Donc, il faudrait en arriver Ades changements "en profondeur. '37 

Aupr~s des directeurs d'6cole et d'enseignants dans les r6gions de Bamako.Koulikoro 

S6gou et Sikasso 

Les directeurs et les maitres rencontr.s connaissent bien les objectifs de la formation 

continue et souhaitent une g6n6ralisation. lls partagent en g6n6ral les remarques formul6es 
ont attire l'attention des par leurs sup~ricurs. Parmi les remarques sp.cifiques qui 


6valuateurs on retiendra les suivantes:
 

0 	 A S6gou, il est souhait6 une formation pour 'enseignement du Bambara dans 

les quarante classes exp6rimentales o6 beaucoup de maitres n'y auraient pas 

6t. pr6par6s. 

initiale est bel et bien concern6e. En effet, tous les professeurs d'i06 ont W(tform6s A
37 "LaIwmai o 

t6 form6sLes maitres des 6coles d'application (6coles annexdes aux IPEG) ontrFenseigmet par objectifs. 
dans la tnmc optique pour permettre aux 61lves-maitres en situation de stage d'avoir acc6s aux innovations 

l'Enseignement Fondamentale." (Remarques de M'Bo Ba. Directeur R6gional
pbagOgiqams ea urs &ns 

Educahon Sikwsw)
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o 	 Dans une 6cole, la formation du directeur et d'un seul maitre sur les deux en 
premiere ann e a 6 estim6e insuffisante. 

o 	 Un enseignant utilise les "6tiquettes" en calcul, proc6d6 didactique d(couvert 
au recyclage et en est tr s satisfait pour la dynamique de la classe. 

o 	 Plusieurs regrettent clue les OPO pr6vus dans les programmes ne sont pas 

toujours "r6alisables."" 

La distribution des manuels scolaires et du mat6riel didactique 

Auprbs des responsables et des b6ndficiaires 

Dans les quatre r6gions, les observations faites ont W pratiquement unanimes. Des 
directeurs r6gionaux aux enseignants, tous ont une bonne connaissance des objectifs 
poursuivis. Ils souhaitent tous des manuels et du mat6riel pour tous les 616ves. Le 
fonctionnement de la distribution des livres de langage-lecture (Le Flamboyant) a W 
critiqu6, d'ailleurs, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles: 

o 	 le guide du maitre n'a pas 6t6 distribu6, or ii contenait les phrases pr6vues en 
progression; 

o 	 les manuels pour le langage sont arrivds en f6vrier, alors que l'acquisition 
premiere du langage commence Ala rentr6e scolaire pour la premiere annde; 
et 

o 	 les tableaux didactiques sont arriv6s tardivement. 

L'accessibilit6 des 61ves aux manuels a 6 retard6e car 6tant donn6 les critiques ci-dessus, 
certains inspecteurs et directeurs ont pr6f6r6 attendre pour effectuer la distribution. 

La qualit6 des manuels a W remise en question car la reliure s'est av6r6e peu solide 
et pour les zones rurales ils ont 6t considdr6s comme non adapt6s.39  D6jA certains 
maitres qui avaient laiss6 l'ouvrage aux mains des 616ves ont r6cup6r6 une partie d6jA dans 
un 6tat d6plorable ("chiffon!"). En ce qui concerne 'efficience de la distribution on a 
regrettU6 dans beaucoup de cas que le nombre de livres soit insuffisant, parfois m6me un 
livre pour trois 6,lves. 

- "Etpourmt les OPO sont fornuls en tenant compte du contete: niveau des Sleves, environnement, 

epbimces ¢ka ndeu , etc. (Remarques du Ministre de I'Education de Base) 

"- 'Oft affimation et grave de consiquence. ii est trop facile de ditruire. On ne s'est pas posg la question 
de .mr st Imuentable" des lirs est da 4 un probl me de rsistance ou d'entirtien. Les liwes en question 
owt t compun& d daure livres? Si ou, lesquels" (Remarques du Minist~re de i'Education de Base) 

http:adapt6s.39
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Pour les besoins futurs et la p6rennit6 il est souhait6 qu'une politique du livre soit 
W

d6finie et que la formation continue pr6c~de la distribution.4 La gratuit6 des livres a 

Dans les DRE et dans les IEF, il a t6 regrett6 qu'on n'ait pas pr.vu
remise en question. 

plus, il est regrett6 qu'aucun livre ne soit pr~conis6 pour les
de livres pour eux. En 
disciplines d'6veil. En calcul, les changements de 1992 dans les programmes n'ont pas 60 

suivis d'une distribution des manuels qui contiennent les nouvelles mati~res. 

6. 	 Synth se des informations recueillies 

pour ia formation continue: perspectivesRMussites, 616ments encourageants 
consensuelles 

des objectifs poursuivis -- Tous les intervenantso 	 Connaissance partag&e 
son orientationconnaissent bien le volet Formation continue et sp.cifient 

pratique. 

Souhait unanime de g~ndralisation, de stabilisation et de d&entralisation de o 
Ia formation continue -- Les nouveaux concepts sont utiles mais il faut laisser 

le temps de toucher tous les maitres et leur donner un temps de maturation 

et d'exp~rimentation. 

L'utilitd du Centre de Formation Continue est reconnue unanimement --Seul o 
p.dagogique en formationendroit de conception pour un renouveau 

continu~e, le Centre de Formation Professionnelle est reconnu comme ayant 

un r6le primordial Ajouer actuellement et dans l'avenir pour promouvoir un 

enseignement de qualit& 

o 	 L'efTicience est reconnue pour ia technique des OPO et Ia gestion du 

patrimoine -- La technique d'utilisation des objectifs op6rationnels a 

v6ritablement fait dvoluer les comportements des maitres et l'efficacitd de 

leur didactique surtout en premi~re anne. 

o 	 L'amdlioration des preparations de Iemons est constatde chez tous les maitres 

recyclds - Les inspecteurs, comme les agents du volet suivi et 6valuation, ont 

"The euaWo gives the impression that the World Bank did not fulfill its obligation fo finance textbooks, 

hi*h is miakw. The World Bank consistently demonstrated its willingness to finance textbooks as soon as a -- w-

(7his is shown in the 
te.Ub~x* po&y axepqtable to both the Government and the World Bank was put into effect. 

to finance 400,000 textbooks within one month of accepting the Government's proposed
World Bwkr egiso 

On duee separate occasions, the World Bank financed technical assistants to help the IPN draft 
teLbook poficy) 
such a paocy and coh time, their suggestions were not incorporated. Lacking such a policy, particularly pertaining 

printing and cost recovery, the World Bank believed that textbook financing was 
to am~swzhp of nmwycrpms, 
uusumue and Useivfore unjustified. The evaluators imply the World Baik was mistaken in this, but later argue 

da a sysonatc eppoch in the development and execution of the textbook component was required.." (remarks 

of S. m Ckwm Hwnan Resources Economist, World Bank/Mali) 
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trouv6 l'application des OPO dans les classes touch6es par le Projet non pas
seulement dans la pr6paration de leqons mais dans la presentation m me dans 
la classe. 

R ussites. 616ments encourageants pour la formation continue: perspectives 
divergentes 

o 	 L'accessibilitd est insuffisante -- La formation en cascade ne s'est pas op6r6e 
de faqon harmonieuse partout et il faut revoir i la baisse le nombre de 
maitres r6ellement recycl6s ou dont le recyclage a 6t productif. 

o 	 Le manque de matdriel didactique conduit certains maitres Areprendre les 
anciennes m~thodes -- Alibi d'une r6sistance au changement et/ou manque
de mat6riel didactique, le refuge dans la p6dagogie frontale traditionnelle est 
constat6 Acertains endroits. 

o 	 Les r~ussites scolaires d~pendent autant d'autres facteurs que de 
i'am~lioration de la didactique -- Les r6ussites scolaires sont parfois li6es A 
la disponibilit6 des locaux pour la classe sup6rieure. Toutefois globalement
l'am6lioration de la didactique est considdr6e comme ayant favoris6 le 
nombre de r6ussites et r6duit le pourcentage de redoublements. 

o 	 Le changement de i'atmosphre de la classe n'est pas g~ndral -- Malgr6 des 
r6ussites mentionn6es Ace propos, certains estiment que des changements en 
profondeur sont rarement constat6s. 

o 	 L'efficience n'est pas constat e pour les modules Acaract.re g~n~rai --Sur les 
onze modules op6rationnels en 1992, ceux relatifs Ala p6dagogie des grands 
groupes, aux relations interpersonnelles dans la classe, et Al'6valuation des 
apprentissages ne sont pas citds ou n'ont pas donn6 lieu Ades observations 
convaincantes. 

o 	 L'efficience des modules relatifs aux nouveaux livres est apprdhendde comme 
importante et n&essaire -- Plusieurs responsables comptent sur la formation 
continue pour les aider A maitriser les nouveaux livres annonc6s ou d6jA 
distribu6s (langage et lecture, calcul). 

Problmes. contraintes. dchecs pour ia formation continue: perspectives consensuelles 

o 	 Regret de l'exclusion de la formation initiale - Les maitres issus des 6coles 
normales n'ont pas requ une formation pratique identique Acelle utilis6e au 
recydage et ils n'utilisent pas les m~mes concepts p.dagogiques. 

http:caract.re
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Le nombre de maitres recycls reste insuffisant -- Les maitres de troisi meo 
Ala sixi~me annde devraient 6tre form6s le plus rapidement possible. Seuls 

ceux de premiere et deuxi~me ann6es et les directeurs sont en nombre 

significatif. 

o 	 La formation en cascade doit etre remplacde par des centres de formation 
car elle est difficile Argionaux -- La formation en 	cascade est condamn6e 

parce 	 que de nombreux nouveauxorganiser pendant 'ann6e scolaire et 
formds (conseillers p(dagogiques et directeurs) n'avaient pas acquis les 

comp6tences de formateur dans les quelques jours de stage dont ils ont pu 

b.n6ficier. 

Problmes, contraintes. 6checs pour la formation continue: perspectives divergentes 

ou isol es41 

o 	 Le Centre de Formation Professionnelle n'a pas bWndfici6 des amdnagements 

et 	des mat6riels n6cessaires A son bon fonctionnement -- Pr6vus dans le 
en 6tat des locaux et la dotation en materielprogramme g6n(ral, la mise 


n'ont pas encore W r6alis6s.
 

o 	 La rtqduction de l'octroi de per diems pour la formation continue va diminuer 

la motivation des enseignants A se recycler -- Si certains estiment que la 

formation continue est un devoir qui fait partie de la fonction enseignante, 

d'autres pensent que la r6duction de l'octroi des per diems sera pr6judiciable. 

Souhait de formation exprim6 par les formateurs de formateurs -- La celluleo 
ende conception du Centre de Formation Continue exprime des besoins 

ouvrages sp.cialis.s, apports d'experts internationaux et bourses d'6tudes 

l'6tranger pour actualiser et am6liorer leurs comp6tences pour la formation 
des adultes et la didactique des disciplines. 

o 	 L'enseignement en langues nationales a tE ddlaiss6 -- Les besoins de 

formation des maitres dans ce domaine sont consid6r6s comme importants 

dans la r6gion de S(gou. 

o 	 La double vacation pose de nombreux problimes -- Plusieurs fois cit e comme 

un palliatif au manque de maitres et/ou de locaux, la double vacation n'a pas 

6t6 abord6e en formation continue de faqon suffisamment large. 

41 _f tpibnae conronlmWes dans la foumiture des liwes. L'incoordination constatie, mais non-signalde dans 

ke rapport e.e rPN, oegne de conception et d'ddition des iivres et la DNEF, structure d'utilisation des manuels, 

a re &a diffic*rdpp&a*ion effective et cohrente d'ane politique du liwe." (Remarques de Boubacar Gaye, Chef 

de la EMvisdm Fcmmakm IPN) 
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Russites. 6l6ments encourageants pour la fourniture de manuels scolaires et de 
mat6riel didactigue: perspectives consensuelles 

o 	 Connaissance partag(e des objectifs poursuivis -- Tous les intervenants 
connaissent ce volet du Projet 

o 	 Unanimit6 du souhait d'avoir des manuels scolaires pour les 6lves de toutes 
les classes.
 

Russites. 6l ,nents encourageants pour la fourniture des manuels scolaires et de 
mat6riel didactique: perspectives divergentes 

o 	 Les fournitures de manuels scolaires de 1991 et 1992 semblent tre passdes 
inaperques -- Foca'is~s sur les nouveaux livres de lecture/langage et calcul 
attendus, rares sont les intervenants qui ont cit6 les livres 6ditds auparavant 
par 'IPN (toutes matidres) et fournis avec I'aide de I'USAID en 1990 Ct 1991 
(460.000 livres). 

o 	 La fourniture de "kits" n'a pas W g~n~rale -- Apprfci6s dans la region de 
Koulikoro, les kits semblent inconnus dans les autres r6gions. 

o 	 Les 6lves de premiere, deuxi.me et troisi~me annde ont requ le livre Langage 
et lecture (Ed. Hatier) -- Les avis divergent quant au ratio un livre par 616ve. 
Le ratio estim6 varie de un livre pour un Atrois 61ves. II semble que dans 
certaines r6gions comme ABamako, les effectifs de 1993 sont tris sup6rieurs 
Aceux de 1992 sur lesquels les commandes ont W bas6es. Dans la r6gion de 
Sikasso, dans certaines 6coles on ne recrute qu'une annde sur deux. Les 
donn6es de 1992 n'6taient pas toujours fiables pour ia distribution de 1993. 

Probl mes. contraintes, .checs pour ia fourniture des manuels scolaires et du 
mat6riel didactique: perspectives consensuelles 

o 	 Les livres de langage/lecture sont considdrds comme peu rdsistants -- Tous 
les intervenants qui ont donn6 les livres aux 61ves les ont repris dans un 6tat 
lamentable en fin d'ann6e. 

o 	 Les DRE et les IEF n'ont pas reu les livres "Lecture et Langage" -- Les 
responsables ne semblent pas avoir t6 pr(vus dans la distribution. 

o 	 Anivde tardive des livres par rapport au programme -- En premiere annde 
le premier trimestre est consacr6 au langage. Or les livres sont arrives en 
fvrier. 

http:deuxi.me
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o 	 Les guides du maitre ne sont pas parvenus -- Sans le guide les maitres ne 
disposaient pas des phrases et expressions Autiliser lors de 'exploitation des 
images. 

Les supports didactiques muraux sont parvenus tardivement -- Plusieurs moiso 
ont s par6 la distribution des livres de la fourniture des tableaux didactiques. 

Probl~mes, contraintes, 6checs pour la fourniture des manuels scolaires et du 

mat6riel didactique: perspectives divergentes ou isol es 

o 	 Le retard et ia succession des d~p6ts a retard6 l'utilisation des manuels 
-- Dans l'attente du guide du maitre et des tableaux didactiques,scolaires 


certains inspecteurs et certains maitres ont gard6 les livres en r6serve.
 

o 	 Les disciplines d'dveil ne sont pas prdvues pour la fourniture de livres --
Seuls langage/lecture et calcul sont effectivement cit6s actuellement.. 

o 	 Les &oles en langues nationales n'ont pas de livres en Bambara notamment 
- Surtout dans la region de S6gou, les 6coles exp rimentales se plaignent 
amrement du manque de livres de lecture. 

o 	 Souhait d'une politique du iivre -- Les d6sagr6ments v6cus r6cemment 
conduisent certains Asolliciter un d6bat Ace sujet. 

o 	 Les appr6ciations des qualit~s didactiques du livre "Lecture et Langage" sont 
mitig6es -- Les avis divergent mais des critiques portent sur la m thode 
"globale" et la progression trop rapide. 

7. 	 Prochaines Etapes 

La formation continue 

On peut assurer 	que tous les responsables-Connaissance des objectifs du volet -
I! reste 	que les maitres eux-m6mesb6n6ficiaires connaissent les objectifs pr6cis du volet. 

n'ont pas pu re interrog6s inddpendamment de la presence de leurs sup6rieurs. Par 

recoupement, il est A craindre qu'. part une minorit6 des maitres recycles d6j. plus 

autonomes, les autres ne restent attach6s Aune forme de servilit6 didactique aux directives 
du Ministbe transmises par les responsables institutionnels. La volont6 de nantir les 

enseignants de techniques et proc6.d6s didactiques diversifi6s a W constat6e lors des 

interventions entendues A 'occasion du s minaire de formation continue du mois d'aofit 

1993. Les tendances plus conservatrices se sont aussi exprim6es. Ces d6bats t moignent 
de I'existence d'un processus dialectique prometteur. Une prochaine 6tape pourrait 6tre 

de d6terminer sous ia forme d'un consensus quelles initiatives seront effectivement laissdes 
aux enseignants. 
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Les niveaux d'attente et les espoirs immddiats -- Le relatif dchec de la formation 
continue en cascade et les espoirs de g6nralisation et de dcentralisation exprim6s 
montrent l'utilit6 de: 

1. 	 mettre en place les Centre de Formation Continue au niveau de chaque 
region; 

2. 	 constituer les Centre de Formation Continue comme des antennes de l'IPN 
en dtroite collaboration avec chaque division formation des DRE concern6es; 

3. 	 d6tacher au sein de ces Centre de Formation Continue les conseillers 
p~dagogiques dont la tiche exclusive serait l'animation des s6minaires de 
formation. Les conseillers p~dagogiques charges du recyclage ne devraient 
plus 6tre engages dans les operations d'6valuation des maitres. Ces dernires 
sont du ressort de l'dvaluation-sanction tiche 6vidente de l'inspection; et 

4. 	 stabiliser actuellement la partie de formation relative Ala didactique g~nrale 
pour laisser le temps n6cessaire Ala maturation et Ala gdn~ralisation de ces 
connaissances chez tous les maitres. 

Le fonctionnement -- Relatif Al'organisation et aux operations du volet, on pourrait 
proposer trois actions. 

1. 	 Les difficult6s administratives et financi~res (e.g., la politique de per diems) 
vcues lors de l'organisation des recyclages devraient pouvoir trouver une 
solution garantissant l'quit6 de traitement entre les formateurs d'une part et 
les b~n~ficiaires des formations d'autre part. 

2. 	 Le Centre de Formation Continue et les Centres Rdgionaux de Formation 
Continue devraient b6n6ficier d'une autonomie budg6taire, de moyens de 
production de mat6riel didactique et de locomotion pour effectuer facilement 
des recyclages itinerants. 

3. 	 Le Centre de Formation Continue devrait pouvoir b6ndficier de 'apport 
d'universit6s 6trangres pour ia didactique g6nrale, la didactique des langues, 
et la didactique des sciences. 

L'accessibilitO - IIsemble que si les directeurs et une partie des maitres de premiere 
et deuxiRme annes ont Wten contact avec les onze modules, il se trouve encore beaucoup 
de maitres qui n'ont eu aucun contact et beaucnup d'autres dont le recyclage a t6 partiel. 
La prise en charge des. maitres des classes de la troisi~me Ala sixi~me est souhaitde et une 
prochaine 6tape pourrait 8tre de leur confier les savoirs et savoir-faire relatifs aux modules 
de didactique g6n6rale. Une priorit6 devrait 6tre apport&e au recyclage des maitres de la 
premiire A la troisi~me annde pour les familiariser de faqon pratique aux utilisations 
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diverses des livres de lecture-langage (d6jA distribuds) et des livres de calcul (distribution 
imminente). 

La qualitd de la formation -- Malgr6 le peu d'informations directes obtenues sur la 

qualit6 de la formation, divers recoupements laissent Apenser que: 

les formateurs d'enseignants devraient 6tre sp6cialis.s et "professionnalis.s;"1. 
et 

2. 	 avant de confier A un formateur le soin de former ses collbgues, il faut 

s'assurer qu'il peut y faire face sans difficult6. 

W inscrits ou avoir suiviEfficience -- Les maitres dit "form6s" se r6vblent avoir 
pendant une dur6e de 5 A15 jours l'un ou plusieurs modules sans que l'on puisse distinguer 

leur niveau de formation. Une prochaine 6tape pourrait 6tre de regrouper les modules de 

didactique g6n6rale, de didactique des langues, de didactique des sciences-math(matiques 
et de gestion scolaire pour constituer quatre chapitres pouvant donner lieu chacan Aune 

6valuation des savoirs et savoir-faire effectivement maitris6s en fin de formation. Un 

certificat pourrait 8tre attribu6 Aceux qui ont r6ussi les 6preuves finales. 

De cette manire, les 6valuateurs du volet suivi et 6valuation pourraient distinguer 

les diff6rents niveaux de formation lorsqu'ils mettront en relation les capacit6s didactiques 

des maitres et les performances des 6l6ves enregistr.es lors d'une 6valuation externe. De 

m~me s'ils estiment la gestion de '6cole visit6e, ils pourront determiner si le directeur a 

pr6par6 ou non, et Aquel niveau, pour assurer la s6curit6 des biens de l'institution.6t 

Les indicateurs statistiques actuellement pr6vus pour infdrer 'effet de la formation 

continue devraient 6tre revus. Les flux des inscriptions, r6ussites et redoublement sont 

soumis Ades facteurs multiples comme la disponibilit6 de locaux ou de maitres, la double-
Seul 	un plan exp(rimental maitrisant cesvacation, ia pr6sence de mat6riel scolaire etc... 

facteurs peut permettre de tirer des conclusions fiables. Devant la difficult6 de r6aliser de 

telles 	6tudes sur un aussi grand territoire il serait envisageable d'6tudier dans le d6tail les 

retomb6es de la formation continue dans quelques 6coles bien choisies 6valu.es de faqon 

rdguli~re et de faqon longitudinale. 

Besoins fbiturs et p~rennitd --L'dification d'un Centre de Formation Continue bien 

6quip6, ayant la capacitd d'actualiser ses connaissances, bien structur6 pour diffuser une 

information efficace et des formations performantes sera un gage de r ussite pour 

ranlioration permanente de l'enseigrnement fondamental. Les Centres R6gionaux de 
sur le m8me mod .e pourraient assurer l'animation etFormation Continue calqu6s 

entretenir la motivation des enseignants sur le terrain. 

Le but 6tant de rendre les maitres plus aptes Aconcevoir eux-mbmes les objectifs 

op&rationnels de leurs leqons ainsi que les proc6d6s didactiques plus pertinents pour que 

http:6valu.es
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tous leurs 61lves maitrisent le programme pr6vu il faut que les profils attendus des 6l6ves 
soient pr~sentes en ce sens. L'tape qui a consist6 Aprdvoir deux objectifs op(rationnels 
par matinre dans les programmes n'aura pas 6t inutile. Mais elle devrait laisser la place 
Aune situation ou Apartir des objectifs g6nraux du programme le maitre puisse en toute 
initiative et avec toute la coh6rence voulue g6rer les objectifs op rationnels et les proc.d.s 
didactiques en fonction des caract~ristiques intellectuelles, sociales et affectives de sa classe. 

L'institutionnalisation du volet "Formation Continue" est dejA bien engag.e puisque 
le Centre de Formation Continue est une mission officielle de IPN et que son installation 
(quoique encore Aam6liorer) est r6alis6e. Quant aux Centres R.gionaux de Formation 
Continue, ils peuvent 6tre install6s sous peu et iis seront rapidement opdrationnels, 
b6n6ficiant imm6diatement des 16 modules cr6es au Centre de Formation Continue. 

La fourniture de manuels scolaires 

Connaissance des objectifs poursuivis -- Si tous les intervenants contact6s connaissent 
bien les intentions du Projet, il serait sans doute n6cessaire de sensibiliser parents et 6lves 
Ala valeur des livres et Aleur conservation. La gratuit6 pourrait tre remise en question. 

Niveau d'attente --Si une partie des besoins peut 8tre couverte par l'achat d'ouvrages 
publics par des inaisons d' dition, la dotation d'un outil performant de reproduction et sa 
maintenance ArIPN pourrait Amoindre prix satisfaire de nombreuses demandes telles que 
celles relatives A l'enseignement des langues nationales. 

Fonctionnement -- La DRE (division de l'enseignement fondamental) serait sans 
doute Am8me de supporter la responsabilit6 de la distribution des manuels scolaires et du 
matdriel didactique par l'interm6diaire des IEF qui connaissent le mieux les effectifs 
scolaires. 

Accessibilitd - La conservation des livres pour servir plusieurs ann6es est un 
imp6ratif si on veut maitriser les cofits. Le principe de gratuit6 devrait tre revu. 

QualitM - Les distributions d6sordonn6es doivent 8tre 6vit6es comme le livre de 
l'616ve sans le guide du maitre. 

Efficience - Les fournitures des nouveaux manuels scolaires devraient s'effectuer sous 
conditions gr6s par la DRE, avec trois conditions pr6alables: (i) maitre form6 A 
I'utilisation; (ii) matdriel de conservation fonctionnel (armoires et produits); et (iii) livraison 
en temps utile. 

Besoins flturs et prennitd - Les besoins en manuels scolaires et en mat6riels 
didactiques ne cesseront d'augmenter si 'on veut favoriser un enseignement de qualit6 et 
s'adressant Aplus d'6l6ves. La foumiture gratuite de manuels par 'USAID, si elle est un 
palliatif compr6hensible dans une situtation difficile, ne peut 6tre consid&6e comme une 
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solution durable. L'IPN et les DRE pourraient se voir doter d'un mat6riel d'imprimerie 

et/ou de photocopie performant, avec contratd'entretien. Les mat6riels modernes exigent 

peu de main-d'oeuvre et pourraient 8tre rapidement amortis, les besoins 6tant importants. 

Une politique du livre pourrait 8tre discut6e dans le cadre de la d6centralisation et 

les APE impliqu(es dans la gestion d'une "biblioth~que scolaire" n6cessaire pour toute 6cole 

qui se veut performante. 

8. Conclusion 

Les choix des modules de formation devrait impliquer davantage le volet suivi et 

6valuation afin de concevoir comment 1'6valuation externe peut recueillir des informations 

qui soient utiles pour am6liorer l'ensemble du syst~me. Le suivi et dvaluation effectu6 par 

les formateurs du Centre de Formation Continue eux-m~mes n'est pas inutile mais constitue 

plus un suivi qu'une 6valuation sauf lorsqu'ils constatent que des maitres sp6cialement 

pr6par.s pour la premiere ou la deuxi~me ann6e se sont vu confier des classes sup6rieures. 
ne peut 6tre g6n6ralis6e que dans une procdure d'6valuation quiCette derniere remarque 

int~gre les diff6rentes composantes des actions avec un point de vue syst6mique. Par 

exemple la notion d"'6cole complte" telle qu'elle a W dffinie par un s6minaire organis6 
la region de Koulikoro repr6sente une orientation int6ressante pourAl'initiative et dans 

int6grer ]a notion de "maitre form" aux autres intrants du Projet. 

limiter, comme il a t6 d6jAL'adaptation des programmes scolaires ne peut se 
soulign6, A 'explication exemplaire de chaque contenu du programme par deux objectifs 

op6rationnels. L'importance des actions actuellement men6es justifie pleinement que les 

profils attendus des 616ves en fin de chaque ann6e ou de chaque cycle de l'enseignement 

fondamental soit d6finis sobrement et compl~tement. Ceci signifie que c'est au niveau des 

objectifs g6n6raux que le programme devrait sp6cifier ses exigences. C'est-A-dire en termes 

de comp6tences et d'attitudes oil les verbes mentalistes et comportementalistes se c6toient 

mais en nombre limit6: connaitre, comprendre, analyser, exprimer, juger, appliquer etc... 

pour pr6ciser les attentes avec les mati~res pr6vues au programme. 

Si le maitre doit pouvoir choisir des objectifs op.rationnels comprenant les crit~res 
difficult6 de la progression la plusde r6ussite adapt6s au niveau de sa classe et A une 

ad&iuate, il faudrait que cette comp6tence du maitre soit pr6par.e tant en formation initiale 

qu'en formation continue pour les enseignants en service. L'valuation des performances 

des Mlves Ala fin de chaque leqon ne peut 6tre pr6conis6e pour toutes les classes, Aun 

m~me moment, et pour touies les .coles. La aussi le maitre devrait pouvoir 6tablir 

1'ttalement des difficult6s en vue d'atteindre le niveau explicite de fin d'ann6e ou de cycle 

pr&Mis dans le programme. 

Ce maltre doit donc apprendre Acomposer un curriculum pertinent par rapport aux 

ambitions du programme mais sp.cifiques aux conditions particulires qu'il rencontre. 

Niveau des dltves, existence de manuels, double vacation, nombre d'6lves, mat6riel 
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didactique disponible, environnement sanitaire, dloignement du domicile des .lves etc... 
Ce.te comp6tence devrait 6tre pr.vue dans le programme de la formation initiale et de la 
formation continue et 8tre atteinte pour 8tre autoris6 par un dipl6me Atenir la classe. 

Les r~flexions sont effectivement en cours ati MEB actuellement et I'IPN dispose des 
ressources humaines susceptibles pour composer rapidement les profils et les objectifs 
g6n6raux pertinents par rapport aux finalit6s d s que le pouvoir politique les aura fix6es. 
C'est Ace moment que les activit6s de formation continue pourront trouver leur pertinence 
optimale et donc leur v ritable efficacit6. 
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F. Suivi et Evaluation 

1. L'dvaluation du volet 

La prise en consideration des r6ponses A deux questions clefs a constitu6 la tAche 

fondamentale du sp~cialiste en 6valuation, telle qu'elle a dt6 6labor6e par les termes de 

r~f~rence de '6valuation du Projet BEEP: 

Est-ce que le volet suivi et 6valuation maitrise et pr~sente des informations1. 
pertinentes d'une mani~re Acontribuer au d6veloppement des autres volets 

du Projet BEEP? 

t r6alis~s afin d'assurer2. 	 Quelles d6marches et progr6s ont 
l'institutionalisation du volet suivi et 6valuation au sein du MEB? 

Pour 6lucider ces questions, l'6valuateur a eu surtout Acerner les 6lments suivants 

associ.s avec l'6x~cution du volet: (i) le programme officiel, y compris les objectifs et les 

strategies; (ii) les rapports directs avec les utilisateurs; (iii) l'ex~cution du programme; (iv) 
-- auto- et des partenaires l'application des r~sultats des 6tudes r6alis6es; et (v) I'6valuation 

- des activit s du Projet BEEP. 

Dans l'esprit de l'6valuation "quatri~me g~n~ration," on a surtout essay6 de crier des 

situations pour regrouper les ex6cutants du volet avec des utilisateurs pr6vus. Un tel forum 

n'a vraiment eu lieu qu'une seule fois, lorsqu'on a organisd une discussion qui a regroup6 

les responsables maliens du volet avec leurs collgues d'autres divisions de l'IPN et de la 

DRE de Bamako. On a aussi entendu les partenaires techniques du Projet BEEP -- les 

assistants techniques et leur collaborateurs maliens -- pr6senter et d6battre les diffdrents 

6I6ments du Projet dans une des r6unions formelles qui ont lieu mensuellement. 

Malheureusement, on n'a pas pu arranger d'autres contacts entre les ex6cutants du 

volet suivi et 6valuation et les utilisateurs vis6s. II aurait surtout t6 int6ressant d'arranger 

un tel dialogue avec les utilisateurs au niveau des DRE et des IEF. Etant donn6 que la 

rdgionalisation, ou d6centralisation, des activit6s de suivi et 6valuation tombent dans les 

objectifs du Projet, une confrontation des perspectives, qui se sont av rOes tr0s divergentes 

Ac propos dans les discussions s6par6es, aurait sfirement t6 fructueuse. Or, l'6valuateur 

a dfi se contenter dans ce cas de repr.senter Achaque partenaire les observations et des 

opinions de I'autre et d'en noter les r6actions et les rdponses. II serait vraiment important 

que cet 6change puisse avoir lieu afin d'arriver A une strat6gie consensuelle, ce que la 

pr6sente 6valuation n'a pas pu obtenir. 
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2. Les objectifs prtcis 

D'apr s les accords de subvention du Projet BEEP, la composante suivi et dvaluation 
a comme objectifprincipalde "contr6ler et 6valuer le travail dans les classes de manire A 
d6terminer et d6montrer l'impact des diverses mesures prises sur le syst.me." (para. III.C.3) 
Bref, le volet doit informer le Projet sur sa performance. C'est aux agents maliens attach6s 
au volet suivi et 6valuation d'observer et de mesurer le niveau d'efficacit6 et les impacts des 
autres intrants ou interventions du Projet sur le syst.me 6ducatif dans les r6gions affect6es 
par le Projet. Est-ce que chaque volet contribue A 'atteinte des objectifs fondamentaux du 
Projet BEEP: meilleur rendement interne, et meilleure qualit6 dans l'enseignement? Quelle 
est leur contribution respective? Par la suite, ilfaut engager des diff6rents volets du Projet 
dans un dialogue permanent afin d'identifier des lacunes dans leurs strat6gies et de trouver 
les rem.des. En parlant avec des ex6cutants de ce volet, ilest 6vident qu'ils conqoivent leur 
travail pour le Projet principalement de cette optique. 

Par contre, le but officiel pour la composante, tel pr6sent6 dans annexe 1,"Descripton 
ddtaill6e du Projet," de l'accord initiateur du Projet BEEP, fixe des fins plus g6n6rales: "Le 
but de ce volet du Projet n'est pas de faire le suivi et l'6valuation du Projet m~me, mais de 
mettre le Minist.re en mesure de faire le suivi et l'6valuation de l'effet des diff6rentes 
mesures sur le syst.me de l'enseignement." (para. III.D.3; PAAD; p. 19) Donc, le Projet 
BEEP perioit surtout le souci d'6tablir un syst.me et des proc6dures de suivi et 6valuation 
permanents au MEB. Ce syst~me devra 8tre bas6 sur les principes d'une collecte et saisie 
rdguli.re de donn6es et des analyses subsdquentes qui sont guid6es par les besoins tant 
routiniers que ponctuels des services techniques et opdrationnels du MEB. En ce sens, les 
activit6s du volet pour le Projet servent de mod le pour les services que les agents impliqu6s 
devront rendre aux organes permanents du MEB. Actuellement, les strat6gies du volet suivi 
et dvaluation qui visent le but officiel du Projet sont beaucoup moins 6videntes que celles 
qui visent I'objectif principal. 

Avec le premier amendement du Projet, I'UV-A ID a ajout6 un deuxi.me objectif pour 
le volet, ce qui a W d'ailleurs greff6 aux autres volets aussi: la d6centralisation. Pour le 
suivi et 6valuation, il s'agit de former des 6quipes au niveau de chaque DRE qui peuvent 
satisfaire les besoins pour iesuivi et 6valuation au niveau r6gional, tant ponctuels que 
r6guliers. 

3. L'organisation du volet 

Le service ex6cutant de la composante suivi et 6valuation est la Division de la 
Recherche et des Innovations P6dagogiques. Cette division est situde Al'IPN et existe d6j. 
depuis presque 15 ans, cr6de originalement sous le nom du Bureau d'Etudes et d'Evaluation 
par la note du service N°0049/IPN du 14 juillet 1979. Le statut de la Division de la 
Recherche et des Innovations Pddagogiques est d'offrir aux diff6rents services du minist re 
un appui darn les recherches et l6valuation. Le travail qu'elle ex6cute maintenant avec 
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I'appui financier et technique de rUSAID ne s'6carte pas de ses fonctions d6jA existantes. 
On peut consid6rer que la plus grande difference est que la division dispose maintenant d'un 
budget annuel sOr de rUSAID pour effectuer des recherches sp~cifiques sur le terrain. 

Dans sa fonction pour le Projet BEEP, ia Division de la Recherche et des 
Innovations P6dagogiques doit r6pondre aux besoins en recherche et 6valuation des autres 
volets du Projet; en particulier, la formation continue, la scolarisation des filles, et l'appui 
aux communaut6s. (Les activit6s et le programme du volet syst me de gestion d'information 
en 6ducation ne figure pas dans '6valuation annuelle effectu~e par !a Division de la 
Recherche et des Innovations P6dagogiques pour le Projet BEEP.) Elle s'acquitte de cette 
responsabilit6 avec deux strategies diff~rentes: (i) un rapport annuel; el (ii) des dtudes 
sp~ciales, ou des notes techniques. Le rapport annuel, dont le premier est apparu en 1991, 
repr6sente une 6valuation de toutes les activit6s du Projet BEEP et surtout de leur impact 
r~el dans :s classes de l'dcole fondamentale. L'quipe de la Division de la Recherche et 
des Innovations P~dagogiques s'organise avec les agents des diff6rents volets afin d'identifier 
des crit~res d'6valuation spcifiques. Les r6sultats de l'tude permettent aux agents 
techniques d'apprecier l'efficacit6 et le rendement de leurs efforts. lls permettent en plus 
d'apporter des ajustements strat6giques aux interventions de l'ann6e suivante. Les autres 
volets peuvent aussi solliciter Ala Division de la Recherche et des Innovations P~dagogiques 
d'effectuer des 6tudes sp~ciales pour r~pondre Ahdes questions plus imm6diates. Parfois, ces 
autres agents collaborent directement avec des membres de l'quipe suivi et 6valuation pour 
r.aliser ces activit.s. 

4. Les strategies de I'assistance technique 

Le groupe de chercheurs attaches au Projet BEEP est encadr6 techniquement par 
une conseillre permanente depuis aofit 1990, Dr. Yolande Grandvaux-Miller, engag6e sous 
le contrat du Projet ABEL. Le r6le du programme d'assistance technique du Projet BEEP 
pour le suivi et 6valuation comprend trois 6i6ments essentiels: (i) apporter un appui afin 
d'qugmenter la competence technique en suivi et 6valuation des chercheurs individuels et 
v'-rtout de rensemble de la Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques; (ii) 

aculquer un esprit et les techniques de planification et de gestion dans l'ex6cution d'un 
programme de suivi et 6valuation; et (iii) introduire au minist.re une culture de suivi et 
6valuation comme partie int6grale du d6veloppement du secteur. Ayant cuitiv6 un vrai 
esprit de corps avec son collaborateur imm6diat malien, Idrissa Diarra, et les autres 
membres de la Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques, I'assistante 
technique tend Adevelopper ces 6l6ments par deux strat6gies: (i) organiser des stages et 
seminaires dans des domaines techniques precis; et (ii) organiser et effectuer avec '6quipe 
le travail actuel du volet. 

L6quipe de la Division de ia Recherche et des Innovations P6dagogiques comptait 
d.ji de plusieurs agents avec des comp~tences techniques bien install6es, incluant des 
dipl6ins de maitrise (trois), de Dipl6me d'Etudes Sup6rieures (sept) et m~me des docteurs 
en philosophic (trois). Avec la conseill.re du Projet BEEP, ils ont identifi6 certains 
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domaines ofi des lacunes organisationnelles existaient, en particulier le testing et les 
mesures, ou les recherches qualitatives. Ciblant le testing comme priorit6, le Projet a 
engag6 des experts de l'Universit6 de Libge, en Belgique, pour aider un groupe d'agents de 
l'quipe A6laborer, Aplanifier, et Alancer une dvaluation des apprentissages des 6lves de 
douxi~me et cinqui~me ann~es dans toutes les r6gions du Projet. Cette consultation 
.onstituait Avrai dire une formation sur le tas. L'un des agents a suivi en plus un cours 
acc6lr6 ALiege pour se perfectionner davantage sur le sujet. En collaboration avec le 
Projet de l'Am~lioration de la Qualit6 de 'Education (PAQE), un projet central de 
l'USAID, ila W organis6 un atelier sur les recherches qualitatives et les observations de 
classe, conduit par un expert de l'Universit6 de l'Etat de Floride. Le volet a aussi r6alis6 
des 6tudes sp6ciales des dcoles de base, de l'emploi des langues maternelles, des indicateurs 
6ducatifs, et du programme de recherche au Mali. De cette faqon, le Projet cherche A 
61argir les comp6tences de la Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques, et 
donc l'utilit6 de la division au MEB. 

L'essentiel de 'approche appliqu6e par l'assistante technique et les agents de la 
Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques affect6s au volet semble 8tre de 
chercher A8tre utile aux services op6rationnels du minist.re: tout ce qu'on fait doit porter 
directement sur une action strat6gique qui int6resse imm6diatement une personne ou un 
service du MEB. La contribution majeure de 'assistance technique Ace propos peut tomber 
alors sous deux rubriques: la discipline et la communication. Avec ia participation directe 
de l'assistante technique dans les activit6s du volet, l'6quipe semble avoir progress6 
consid.rablement dans la planification et l'ex6cution d'un programme de suivi et 6valuation 
cohdrent et formel. Ceci est 6vident dans les plans et les budgets d'op6ration bien 61abor6s 
et logiques de 'activit6 annuelle du suivi et l'6valuation du Projet BEEP. Les objectifs, les 
instruments, 'horaire et la r6partition de ce travail paraissent tous tr~s bien organis6s et, 
compte tenu des contraintes du terrain, tr~s bien r6alis6s, tout comme le rapport annuel de 
suivi et 6valuation, qui d6montre un niveau de professionnalisme admirable, tant dans sa 
pr.sentation dcrite que dans le programme de diffusion. 

Le 'Rapport de Suivi et Evaluation du IVYme Projet de D6veloppement de 
I'Education de Base," pr6pard annuellement par le volet suivi et 6valuation, a pour but 
essentiel une 6valuation formative des activit6s du Projet BEEP. Seul le volet syst me de 
gestion d'information en 6ducation n'a pas encore figure dans cette 6valuation comme cible 
explicite. L'objectif, dont la r6alisation est constat6e par,le t6moignage des agents d'autres 
volets et par les observations des 6valuateurs, est de fournir des renseignements et une 
analyse permettant aux diff6rents volets d'ajuster leurs strat6gies pour de meilleurs r6sultats. 
Parmi les actions correctives propos6es par ce rapport annuel (ou par d'autres dtudes 
ponctuelles produite par les agents du volet suivi et 6valuation, telle "SOS Formation") on 
trouve: la distribution par l'USAID de manuels scolaires; la concentration de la formation 
continue sur des maitres des premiere et deuxi~me classes; des pr6cisions dans le contenu 
du programme de formation continue; et un testing formel sur 6chantillon du rendement des 
616ves, ce dernier permettant (i) de mesurer l'impact direct du Projet sur i'apprentissage et 
(ii) d'identifier des domaines sp6cifiques de la langue et des math6matiques n6cessitant des 
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interventions ou corrections particuli.res. D'autres conclusions et recommandations 
pr6sentees dans ce rapport sont entr6es dans le rh6torique des responsables de I'USAID et 
du MEB associ6s dans le Projet. Une recommandation qui figure parmi celles de la 
pr6sente 6valuation est le besoin de trouver des aspects compl(mentaires A greffer A,la 
strat6gie actuelle du volet FAEF pour aider les communautds Avraiment prendre en charge 
I'dcole locale. (RapportAnnuel, 1991; pp. 20 & 34) 

Un autre comportement que 1'6quipe semble avoir maitris6 admirablement et de 
mani.re constante est la communication r6guli.re avec les autres services du MEB. Ceci 
est particuliirement 6vident dans les 6tapes pr6vues lors de la production du rapport annuel. 
Les agents des autres volets -- formation continue, anpui communautaire, scolarisation des 
filles -- confirment tous une part plus ou moins engage -- leur part active dans l'61aboration 
des instruments pour le programme de suivi et dvaluation annuel. Ensuite, la Division de 
la Recherche et des Innovations P6dagogiques organise une s6rie de rencontres informelles 
et de r6unions durant lesquelles les r6sultats de l'6tude, pr6liminaires et puis finaux, sont 
discut.s avec les agents int6ress6s des autres volets. Une collaboration directe s'ajoute A 
cette activitd r6guli~re par la participation ponctuelle des agents du volet suivi et 6valuation 
aux activit6s d'autres composantes. I1est clair que la communication entre services est 
institutionnalis6e et que la raison d'6tre de la Division de la Recherche et des Innovations 
P6dagogiques est de rendre service aux divisions op6rationnelles du MEB. Quoique cette 
attitude ait d6jA pu exister auparavant, les 616ments n6cessaires pour la pratiquer semblent 
vraiment s'6tre ancr6s dans l'esprit de la division avec l'appui du Projet BEEP. 

5. L'ex6cution et l'impact du volet 

Les objectifs du volet sont tr~s clairs -- ram6lioration de comp~tences, 
l'institutionnalisation et la r~gionalisation --, et les strdtegies pour les rdaliser sort bien 
6labor6es. II faut quand m~me 6tudier plus en profondeur la r~alisation du volet afin de 
d6terminer jusqu'A quel point les stratdgies diverses ont vraiment contribu6 Ala r~alisation 
des objectifs poursuivis. Pour guider cette enqute plus approfondies, la mission a cherch6 
des r6ponses chez diff6rents partenaires int6ress6s par ce volet et pour quatre questions 
fondameniales: 

1. 	 Quelle est la qualit6 technique des recherches et des 6valuations e:xcut6es 
par l'quipe du volet suivi et 6valuation? 

2. 	 Quel est le degr6 de pertinence et de collaboration entre les activit6s du volet 
suivi et dvaluation et les besoins techniques des autres volets du Projet BEEP 
et du MEB? 

3. 	 Quelle est la contribution du volet A la r~alisation des grands objectifs du 
Projet BEEP: meilleur rendement interne; meilleure qualit6 de 
I'enseignement fondamental; et d6centralisation op6rationnelle et 
administrative? 

http:r6guli.re
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4. 	 Jusqu'A quel degrd les activitCs et les comp6tences du volet suivi et dvaluation 
ont-elles dt6 institutionnalis6es AI'IPN? 

Les r6ponses des participants au Projet BEEP sont synth.tis6es dans la discussion suivante 
avec les remarques et appr6ciations analytiques des membres de l'6quipe d'4valuation. 

La qualitd technique. Dans ]'ensemble, les activit6s et les produits du volet suivi et 
6valuation apparaissent s6rieux et valables. Avec une p.nurie de mat6riel assez frappante -
- surtout dans l'informatique --, les douze agents de la Division de ia Recherche et des 
Innovations Pddagogiques qui collaborent avec l'assistante technique du Projet BEEP 
rdalisent des 6tudes pertinentes, avec une base scientifique valable, et un soin professionnel
remarquable. L'6quipe cherche Acompl6ter les constats et analyses quantitatifs avec des 
observations qualitatives, qui permettent une compr6hension plus approfondie des 
ph.nom~nes 6ducatifs et nuancent des lacunes quantitatives dues aux contraintes logistiques 
(surtout acc~s limit6 aux 6coles et aux ordinateurs). Pour les applications choisies, les 
instruments d'observation et d'enqu~te sont pertinents, formul6s ensemble avec des agents 
des services op6rationnels du Projet afin d'assurer leur coh6rence et leur pr6cision. Les 
rapports produits par le volet sont clairs, prdcis et spdcifient des questions stratdgiques qui
int6ressent les services op6rationnels. Finalement, les recommandations pr6sent6es 
montrent gdn~ialement une attention pouss6e vis-A-vis des pr6occupations r6elles des 
diffrents volets et s'appuient sur une bonne compr6hension du sujet et du contexte. 

Cette 	attention aux questions fondamentales du Projet est constat6e dans le degr6
important de r6flexion apport6e aux analyses. Les agents de la Division de la Recherche 
et des Innovations P6dagogiques ne se limitent normalement pas aux chiffres mais prennent 
en compte les appr6ciations qualitatives, de plusieurs sources. Par exemple, en analysant
le succ~s du volet formation continue dans la diffusion de la strat6gie des OPO, les 
chercheurs sont all6s plus loin que le carnet du maitre pour s'int6resser A leur ex6cution 
actuelle dans la classe. Avec la nouvelle initiative de testing en 1992, l'6quipe de chercheurs 
a souhaite v6rifier l'impact des stages de formation en OPO jusqu'aux r6sultats des 616ves. 
(On n'a pas encore dvolud suffisamment dam ce domaine, qui reste toujours trop superficiel 
pour permettre des conclusions et recommandations valables.) 

Quoique le progr.s dans le secteur du suivi et 6valuation soit remarquable, il reste 
Aidentifier plusieurs difficult6s qui montreront (i) que ia possibilit6 de tirer des conclusions 
fermes pour orienter raction est toujours restreinte et (ii) qu'il reste toujours un besoin 
consid6rable d'appuis techniques permanents. Le premier probl.me technique reste encore 
ia possibilit, d'accentuer le contr6le exp~imental dans les recherches.42 Avec 'approche
actuelle, il est tr.s difficile, sinon impossible, de distinguer r6ellement les impacts du Projet 

Q- "LaaffIwwa sur le contr6le expbinentalsowrjustifteset les reconunandationsdifferentes seront prises 
en ca sidb'ir par rEquipe de Suivi-Evaluation. Par contre, il y a peu dinfomiationsur 'chantillon d ecoles,
de chns r dWvm" (Ronarques d'dissa Dianw, Responsable de i'Equipe d'Evahation, JPN) 
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des initiatives ind.pendantes ou facteurs internes. Par exemple, en essayant d'appr6cier 
quantitativement l'impact de la diffusion des OPO par le Projet, on cible surtout deux 
variables: (i) la formation, l'intrant, et (ii) l'application de la technique dans l'enseignement, 
'impact. Comme on l'a expliqu6 dans le paragraphe pr~c6dent, on essaie maintenant de 

mesurer aussi 'impact stir les r6sultats des 616ves. Pourtant, l'analyse resterait 
impresz;ioniste si l'on ne prenait pas en compte d'autres facteurs -- internes et externes -
qui influencent les r6sultats, au moins pour ce qui concerne les r6sultats des &1ves. 

It semblerait que 'analyse statistique est reste surtout au niveau du testing 
d'hypoth.se et que l'application des analyses de r6gression sont relativement limit6es. 
L'analyse de l'impact dc la formation en OPO se complique encore davantage: on tente de 
comparer l'utilisation et l'impact des OPO entre les regions concern6es par le Projet BEEP 
et deux r6gions hors-projet: Kayes et Mopti. Or, on signale dans le rapport annuel de 1992 
(p. 18), que plus de 80 pour cent des maitres dans ces deux autres r6gions appliquent les 
techniques OPO. Ce ph6nom.ne a deux explications, d'apr s les agents de la Division de 
la Recherche et des Innovations P6dagogiques. Un, les mutations de maitres entre regions 
est trbs commune, donc la pr6sence dans d'autrcs r6gions d'anciens enseignants de Bamako, 
Koulikoro, S6gou ou Sikasso form6s par le Projet est facile Acomprendre. Deux, seulement 
le recyclage direct d'enseignants est limitd A la zone d'intervention du Projet BEEP; la 
formation en cascade -- au moins en principe, puisque la formation initiale cible les 
directeurs et les inspecteurs de toutes les r6gions -- touche tout le territoire national. 
Compte tenu de cette situation, les efforts pour tirer des conclusions sur les OPO, ou meme 
sur d'autres initiatives du Projet, en comparant les comportements des maitres ou les 
r.sultats des 616ves d'une zone Al'autre doivent 6tre tentds avec beaucoup de pr6cautions. 

Un exemple semblable est le cas de la scolarisation des filles. Le rapport annuel du 
suivi et .valuation, les chiffres du volet syst~me de gestion d'information en 6ducation, et 
des sources du minist~re montrent tous la tendance croissante de la participation f6minine 
A l'cole fondamentale. Peut-on attribuer ce ph nom.ne uniquement aux efforts de 
sensibilisation du volet scolarisation des filles? I1n'est pas 6vident que son r61e soit tr~s 
important 6tant donn6 que les constats en de domaine sont positifs depuis quatre ans, avant 
l'initiation mrme du volet. Dans ce cas, comme pour celui des OPO et d'autres initiatives 
du Projet, i faut des protocoles de recherche beaucoup plus raffinds avant de pouvoir en 
tirer des condusions valables qui puissent orienter les actions futures. I1 faudra des 
exp6rimentations contr61 es, des hypotheses plus d6taill es, et une strat.gie plus compl.te. 

Li6 i ia faiblesse du contr6le expdrimental est le problme d'un niveau d'agrgation, 
ou de struatification trop large dans les analyses.a3 Pour le moment, le terrain d'analyse est 
vaste: les regions. De ia perspective th6orique, ceci s'av.re insuffisant parce qu'on perd trop 
d'informations quand on forme des groupements statistiques si larges. 11 y a des 

- "L'..tds des donndes d une 9chelle riduite (inspection, 1cole, classe) est assez pertinente et sera 
d&Wopp&e pr rFpwp de Suivi-Evaluation dans le cadre de la d~centralisation." (Remarque d'Idn'ssa Diarra, 
Resp0sblk& MEqipe d'Evaluation, IPN) 
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caract6ristiques par dcole, par communautd, par maitre, m~me par inspectorat qui 
dchapperont 'analyse mais qui peuvent 8tre tr s significatifs dans l'explication des r6sultats 
Al'6cole; tels le niveau de formation du maitre, la langue maternelle des 616ves, ia qualitd 
de r'immobilier, la composition du patrimoine, et l'acc s aux intrants p6dagogiques, parmi 
d'autres. 

Dans une perspective pratique, ce manque de consid.ration vis-A-vis de facteurs 
potentiellement explicatifs limite considdrablement les options strat6giques pour rdpondre 
aux lacunes observ6es, comme cela peut limiter la gamme de lacunes qu'on observe. Les 
volets op.rationnels du Projet pourront chercher A mieux faire fonctionner les quelques 
strat6gies d6jA identifides; e.g., la formation continuera Aperfectionner la diffusion de ia 
strat6gie des OPO, mais ne sera vraisemblablement jamais orientde vers d'autres pratiques 
ou comportements par les r6sultats de l'6valuation annuelle. Pour le maitre, le directeur 
d'6cole, le conseiller p6dagogique et l'inspecteur, ce niveau d'analyse est encore peu utile. 
Ce groupe cherche des pr6cisions les plus particuli~res possibles afin de pouvoir remddier 
aux lacunes sp6cifiques avec des directeurs d'6cole et des maitres; e.g., une 6cole est forte 
en calcul mais faible en langue, les enseignants d'une inspection ont W form6s plusieurs 
fois en OPO mais tr~s peu en gestion scolaire, une circonscription a des difficult6s 
particulires avec des absences. Sans approfondir l'analyse au niveau fonctionnel de ces 
acteurs, le suivi et 6valuation ne leur apportera que des informations trip g6n6rales. 

L'61aboration et l'exdcution de la stratigie de testing posent certains autres 
probl mes.44 Pour commencer, la mani~re de pr6senter des questions -- e.g., choix 
multiple - est souvent nouvelle pour les 61bves maliens. Plusieurs maitres ont remarqud 
que cette faqon inconnue des 616ves de les interroger a dO biaiser les r6sultats. Les 
chercheurs de ia Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques rdpondent qu'ils 
ont pris beaucoup de pr6caution pour assurer que les 61.ves comprenaient bien la forme des 
questions. Nan-moins, le probl~me est posd. Aussi par rapport au contenu et A la forme 
des tests, on remarque tr.s peu de varidt6 dans les questions destin6es Aexaminer une seule 
comp6tence; on v6rifie l'identification d'un son en demandant Al'616ve de "souligner 'pl' 
dans la phrase suivante." Si l'616ve rate la question, est-ce que cela signifie qu'il ne peut pas 
distinguer les sons en franqais, qu'il ne connait pas le son "pl," qu'il n'a pas compris la 
question? (D'aprs les chercheurs, le pr6-testing a pu les rassurer sur le dernier point.) 
Sans pouvoir r6pondre Acette question d6finitivement, les conclusions et les strat6gies de 
rectification conskquentes ne sont pas du tout dvidentes. D'apr~s les maitres, les conditions 
dans lesquelles les tests dtaient conduits cette ann6e risquaient aussi de biaiser les r6sultats 
considdrablement. Etant oblig6s de rassembler beaucoup des activites de suivi et 6valuation 
A la fin de I'anne scolaire, les agents de la Division de la Recherche et des Innovations 

" - 'Les prdtions des diffirents volets depuis le debut du projet apparaissent peu dans le rapport. 
Nlotamment it apponse peu dWinents sur I :.; instnuments de collectedes donnies ulitisespar l'Equipe de Suivi et 
d'Evsa& Les mnmWques sur les tests de rendement scolairesontassez discutablesde m6mee que les explication 
du endenme des & ,,dces tests. Les conditionsde passation des tests telles que d&crites sont anecdotiques et 
ne conespondent prs )ia Maliti." (Remarques d'ddissa Diaa, Responsable de l'Equipe d'Evaluation, IPN) 
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P6dagogiques ont do administrer souvent le testing dans le desordre; les maitres faisaient 
parfois venir les 6l6ves des champs pour passer les tests. Ils ecrivaient parfois avec la 
lumi.re faible du soleil couchant. On peut aussi se demander s'il est necessaire, 
statistiquement, d'incorporer un si grand 6chantillon d'6coles, surtout compte tenu des 
limitations logistiques. Finalement, l'utilitd analytique de l'activit6 du testing est tr s 
restreinte; sans information quelconque sur l'616ve -- Apart son sexe -- et sans analyse qui 
incorpore les caractdristiques de l'6cole ou du maitre -- a part l'application des OPO, oui 
ou non? --, les r6sultats du testing risquent de ne servir que pour une simple description. 

Cette carence est plus 6vidente encore dans le manque defacteurssocio-6conomiques 
pris en consid6ration dans l'analyse des activites du Projet. Pour la question du testing, par 
exemple, un score inf6rieur d'un 616ve peut tre beaucoup plus do au fait qu'il n'a pas 
mang6 le matin, ou par le fait qu'on parle une langue 6trangbre A la communaut6 A la 
maison que par I'application des OPO par le maitre. Sans consid6rer de tels facteurs socio
6conomiques, on est limit6 exclusivement Aposer des questions ou probl6mes 6ducatifs pour 
trouver des solutions pedagogiques; une proposition absurde dans le fond. Les chercheurs 
de la Division de la Recherche et des Innovations Pedagogiques expliquent qu'ils 
s'int6ressent beaucoup aux facteurs socio-6conomiques, mais que le Projet les oblige Arester 
tr.s concentr6s sur les questions imm6diates, pratiques du Projet. Pour le reste, on en a 
l'impression, le Projet privil6gie des recherches plut6t acad6miques, ou th6oriques. On 
voudrait proposer la question si une strat6gie bas6e enti~rement sur des interventions 
scolaires pour assurer l'panouissement intellectuel, physique et moral d'un enfant n'est pas 
encore plus academique? 

Un autre constat sur la qualit6 technique se retrouve dans le rapport annuel. 11y a 
parfois un emploi trop ldger, ou infomiel, de chiffies statistiques pour presenter un argument 
ou une conclusion. Par exemple, il n'est pas toujours pr6cis6 Aquelle technique statistique 
on fait appel quand on utilise le terme "corr6lation." Parfois, ii semble qu'il est question de 
"Pearson's R," parfois du test d'hypoth~se, et parfois des coefficients d'analyse de regression. 
Les chercheurs ont explique que les rapports plus scientifiques existent dans lesquels ces 
distinctions sont present6es plus formellement. On limite 'emploi de statistiques dans le 
rapport annuel, qui est largement diffuse, pour ne pas perturber les decideurs. L'equipe 
d'6valuation n'a pas pu consulter ces documents de base pour determiner jusqu'A quel point 
cette confusion y est effectivement clarifiee. 

Lemploi des statistiques dans les rapports du volet suivi et 6valuation pr6sente un 
autre probl.me. Les conclusions statistiques sont parfois pr6sentees d'une mani.re qui 
pourrait orienter un d6cideur vers une politique qui ne serait pas adapt6e A ]a vraie 
situation. Par exemple, le rapport final de "L'Evaluation des Apprentissages des El.ves de 
deuxi me et dnqui.me Annees de l'Enseignement Fondamental en Franqais et en 
Math6matiques7 (1992) presente le r6sultat statistique que la facteur "interactions 616ve
maitre" n'a pas d'impact significatif sur les r6sultats des ek6ves. Sans precisions qualitatives 
dans le texte (p. 47), comment le d6cideur doit-il comprendre que ce rdsultat est di Aune 
absence presque totale d'interaction valable initi6e par le maitre avec sa classe; une 
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question de qualit6, non pas de quantit? La capacitb, de faire cette distinction est 
essentielle pour choisir entre une politique qui accentue l'appui aux maitres dans cette 
domaine et une politique qui ignore ce besoin. Les chercheurs du Projet sont normalement 
capables d'adresser ces questions grAce aux donn~es qualitatives qu'ils cueillent en 
compl6ment de la collecte quantitative de donn6es. L'incorporation de ces nuances dans 
les rapports du volet, lorsqu'ils apparaissent, est 6videmment tr.s utile. 

Les observations pr~c~dentes sont pour la plupart des critiques qu'on trouverait pour 
n'importe quel effort de suivi et dvaluation, dans n'importe quel contexte; nord ou sud. Par 
exemple, le programme de testing a 6t6 conqu c6te Ac6te avec les assistants techniques 
belges. Cette premiere initiative nationale de testing rev~t un caract~re d'importance 
considerable pour le secteur comme pour le pays. En d.pit des remarques critiques, 
l'activit6 a produit un effort statistique rigoureux et a suscit6 des r6sultats int6ressants. On 
n'avait jamais tentd cette approche auparavant au Mali, ce qui ne devrait surtout pas tre 
r~duite en raison de telles critiques techniques. Que le MEB soit dej, A,ce niveau dans les 
activitds de recherche et d'6valuation et que le d6bat soit arriv6 Ace stade technique devrait 
6tre consid6r6 comme un d6veloppement tr6s positif. En r6sum6, ce commentaire technique 
devrait surtout servir d'orientation pour l'dvolution continue future des importantes activit~s 
de suivi et 6valuation de la Division de la Recherche et des Innovations Pddagogiques. 

Le degr6 de pertinence et de collaboration. La question de l'utilit6 des recherches 
r~alis6es sous la direction du Projet doit se poser . deux niveaux: (1) pour les activit~s 
propres du Projet; et (2) pour les activit~s plus g~ndrales du MEB, surtout aux niveaux des 
regions et des inspections. Pour ce qui concerne les rapports -- th~oriques comme pratiques 
- entre le volet suivi et 6valuation et les autres volets du Projet, les agents de tous les c6t~s 
semblent satisfaits. On ne peut pas dire la m~me chose pour les rapports hors-projet. 

Les relations avec le volet formation continue paraissent les plus solides. Les agents 
de suivi et 6valuation et ceux de la formation continue constatent avec unanimit6 qu'ils 
travaillent tr~s bien ensemble. Les chercheurs contribuent et ex6cutent des modules dans 
is s6minaires conduits par le volet formation continue. Ils 6valuent aussi ces s6minaires, 
et d'autres. Les agents de la formation continue contribuent A la pr6paration des 
instruments de suivi et 6valuation pour leur 6valuation annuelle du Projet BEEP. Ensuite, 
ls participent Al'analyse des r~sultats. Les seules critiques de cette collaboration 6manant 
des agents de formation continue 6taient qu'ils souhaiteraient un "feedback" des chercheurs 
plus r guli.rement et Ades au moments plus opportuns. La diffusion du rapport final arrive 
trop tard dans le calendrier du travail du volet formation continue pour permettre 
I'incorporation des r6sultats dans l'61aboration des modules. Mame la note technique "SOS 
Formation" est arriv6e apr~s i'alaboratioi des modules. En plus, il a te dit que le volet 
suivi et 6valuation pourrait envisager davantage la participation formelle et continue des 
agents de formation continue dans l'61aboration et 'ex6cution du programme annuel de suivi 
et 6valuation; cette remarque n'a toutefois pas ta exprim6e de faqon gandrale. 
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Les rapports avec le volet scularisationdes filles ne s'av.rent pas aussi 6troits. Les 
agents de suivi et 6valation disent qu'ils ne comprennent vraiment pas les objectifs du volet 
scolarisation des filles. Ils ont des difficult6s A savoir ce qu'il faut suivre et 6valuer: les 
effectifs, les inscriptions, les r6sultats, le rendement interne, 'es attitudes des parents, le 
comportement des maitres,...? En plus, le volet scolarisation des filles a son propre 
programme de recherche Aconstruire, ce qu'il n'a vraiment pas encore 6labord enti&ement, 
quoique les agents aient r(alis plusieurs enqu~tes au niveau local. Certains 616ments d'une 
telle recherche sont incorpor6s dans les instruments de suivi et 6valuation, avec ia 
contribution directe des agents de scolarisation des filles, mais les questions restent, d'apr s 
les agents suivi et 6valuation, un peu disparates. Pour la plupart, les agents du volet 
scolarisation des filles semblent contents de leur collaboration avec le volet suivi et 
6valuation, mais ils ne semblent vraiment pas attendre beaucoup de leurs recherches. Et 
dans le rapport annuel, il n'y en a pas beaucoup. N6anmoins, le terrain potentiel de 
collaboration entre les deux est tr~s fertile, quoiqu'il reste apparemment tr~s peu cultiv6. 
(Pour le c6t6 suivi et 6valuation, il peut &re tr~s ou tr~s peu significatif qu'il n'y a qu'une 
femme qui travaille avec l'6quipe du Projet Ala Division de la Recherche et des Innovations 
P6dagogiques.) 

On n'a pas eu d'appr&iation des agents dIu volet appui communautaire sur la 
collaboration avec le volet suivi et 6valuation. Les agents du suivi et dvaluation ont dit qu'il 
consultent ceux-ci comme ils consultent les autres pour contribuer A I'61aboration des 
instruments pour l'6valuation annuelle et ensuite pour la r6daction du rapport final et la 
diffusion des rdsultats. L'int6rt particulier du volet suivi et 6valuation aux activit6s de ce 
secteur d'intervention est 6vident surtout pour les questions relatives au niveau d'implication 
des APE dans le financement, la gestion et les operations de l'cole. Encore une fois, c'est 
surtout une appr6ciation descriptive qu'on senible dunnei dans le rapport ahinuei. Pour 
appr6cier les strat6gies, et non pas seulement les impacts, du volet appui communautaire, 
des investigations plus serr6es et approfondies sembleraient n6cessaires. 

Les relations avec le volet systme de gestion d'information en 6ducation sont 
favorables mais inverses: le suivi et 6valuation d6pend du volet syst me de gestion 
d'information en 6ducation pour des informations, tandis que les autres volets d6pendent 
de lui pour les informations. Plus pr6cis6ment, les agents du volet suivi et 6valuation 
profitent de la capacit6 et des comp6tences en informatique de ce volet pour la saisie et 
l'analyse des donn6es. En revanche, ils n'effectuent apparemment aucun suivi ou 6valuation 
des activit6s du volet syst.me de gestion d'information en 6ducation; e.g., les relations avec 
les DRE/IEF, les besoins en information au niveau r6gional, ia maitrise des nouveaux 
formulaires par les directeuts d'6coles, etc... Quoique l'utilit6 d'une telle collaboration n'ait 
pas surgi des discussions avec les agents des deux volets, la pertinence de ces questions s'est 
faite ressentir dans les remarques des DRE et des IEF. La manque d'attention au volet 
syst.me de gestion d'information en 6ducation dans le rapport final, compte tenu de ces 
r6actions, pourrait ni6riter d'6tre reconsid6rde. 
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L'utilit6 pratique du volet suivi et dvaluation au niveau r6gionalest peu 6vidente. Les 
directeurs r6gionaux et les inspecteurs (on a consult6 tous les DRE et IEF de Sikasso, S6gou
et Koulikoro) se sentent en g6n6ral d6pourvus d'informations r6guli.res et pertinentes. lls 
remplissent des formulaires et r6pondent aux questions, mais iis disent que cela ne leur 
revient que rarement. Le rapport annuel du volet suivi et 6valuation du Projet leur est 
diffus6, d'apr.s leurs agents, mais compte tenu de l'argument sur le niveau d'analyse utilis6 
et d6crit en-dessus, il est 6vident que ce document rev~t peu d'int6r&t r6el pour les agents
des DRE et des IEF. En critiquant les activit6s de suivi et 6valuation, les directeurs 
r6gionaux et les inspecteurs expliquent surtout: (i) qu'ils ne comprennent pas les objectifs
des recherches; (ii) qu'ils se sentent 61oign6s de ia proc6dure, n'ayant de r6le ni dans 
l'articulation des themes cibles, ni dans I'1aboration des instruments, ni dans 'ex6cution et 
l'analyse; et (iii) que les r6sultats ne leur parviennent pas dans une forme qui leur est utile. 
Bref, le programme de suivi et 6valuation du Projet BEEP ne r6pond pas A.leurs soucis 
principaux. (11 faut ajouter que le volet syst6me de gestion d'information en 6ducation est 
impliqu6 dans cette m~me critique.) ls ont aussi exprim6 leur d6ception par rapport Ala 
promesse de d6centraliser les activit6s de suivi et 6valuation. On leur a parl6 d'achat 
d'6quipements et de formation. Ils ont commenc6 Aconstituer les 6quipes pour ex6cuter 
ce volet, et la Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques a m6me lanc6 des 
stages de formation initiale, mais depuis lors les directeurs r6gionaux et les inspecteurs 
constatent qu'ils n'en ont plus rien entendu dire. 

Les agents de ia Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques se 
d6clarent tr s sensibles au besoin de d&entraliser les activit6s de leur domaine. lls ont 
meme d6jA 6labor6 l'esquisse d'un plan, qu'ils ont essay6 d'initier. Or, les contraintes de 
temps et de ressources -- surtout cette ann6e avec des difficult6s budg6taires v6cues par le 
Projet entier - les ont amen6s Aarr~ter cette d6marche. La d6centralisation n'existe pas
dans les termes originaux du volet; cela n'est devenu une priorit6 qu'avec le premier
amendement. Alors que, dit la conseillire technique du volet, l'organisation et le 
programme du volet avaient W pratiquement formul6s d6finitivement. 11 s'est av&6, alors, 
tr.s difficile d'int6grer I'objectif de d.centraliser le volet sans mettre en p6ril le reste du 
programme. Par ailleurs, comme on le propose ci-dessous, ii faudrait considdrer que les 
cons6quences ne soient pas toutes n6gatives. 

Pour le moment, cette initiative semble vraiment tre une prioritd secondaire pour
les agents du volet. Les deux partenaires - la Division de la Recherche et des Innovations 
P6dagogiques et les DRE/IEF -- semblent partager les m~mes ides sur les raisons et les 
616ments d'une d6centralisation. I! y a aussi une perception plus ou moins consensuelle sur 
le partage de fonctions dans une strat6gie de suivi et 6valuation nationale: les cellules 
locales s'occuperaient surtout du suivi technique au niveau de l'6cole, ia Division de la 
Recherche et des Innovations P6dagogiques s'occuperait de suivre les questions de politique
nationale et de standards et fournirait des comp6tences techniques sp6cialis6es. Ce sont 
surtout les 6cances et la strat6gie d'ex6cution de la d6centralisation actuelle qui ne sont 
pas encore fixs. 
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Du point de vue du Projet -- surtout compte tenu de 'argument exprim6 ci-dessus 
en faveur d'un niveau d'analyse quantitative et qualitative plus approfondie --, la 
d~centralisation est une 6tape tout A fait logique. II suffit de lui accorder une prioritd 
premiere, ce qui conduirait A r6orientation des activit6s actuelles du volet. IIest stir que 
la d~cision de favoriser la d~centralisation aura des repercussions A court terme sur 
1'6volution technique du secteur; mais elles ne seraient pas toutes negatives. Par exemple, 
pour en revenir A la question du manque de sp~cificit6 dans l'analyse de donn6es ou de 
questions trop g~n6rales, une perspective plus locale pourrait contribuer Arechercher des 
pr~cisions plus d~terminantes, avec les moyens n~cessaires de les investiguer en profondeur. 
Tant pour ajouter des d6tails qualitatifs sur la p~dagogie dans la classe que pour incorporer 
des 6l6ments socio-6conomiques, les cellules r~gionales sembleraient tr~s bien situ6es. Un 
appui technique tr~s suivi de ces cellules -- tant pour des conseils que pour des services 
informatis~s et autres -- permettrait de s'assurer que ces ameliorations qualitatives et 
quantitatives dans les recherches seraient compI6tdes d'analyses qui seraient fond~es sur des 
bases techniquement solides. 

La contribution aux objectifs du Projet BEEP. La preoccupation centrale du volet 
suivi et 6valuation demeure surtout au niveau des objectifs precis du Projet BEEP. Dans 
le rapport annuel, l'analyse est focalis~e sur des objectifs par volet et non pas sur les 
questions plus globales du Projet de l'efficacit6 interne et du rendement des 616ves. On 
cherche Aassurer la satisfaction des indicateurs officiels du Projet BEEP, qui sont parfois 
relativement superficiels --e.g., tel les effectifs f6minins, l'application des OPO, l'emploi des 
manuels scolaires --, apparemment pour suivre la r6alisation du plan du Projet BEEP. 
Sensible A linsuffisance intrins que de ces indicateurs, les agents de la Division de la 
Recherche et des Innovations P~dagogiques cherchent Aapprofondir leurs analyses avec des 
enquftes qualitatives. Par exemple, on relate des appr6ciations de maitres interviewds sur 
l'impact actuel des OPO sur I'apprcntissage des 6lves: "Les enseignants voient surtout une 
diff.rence positive dans la performance de leurs 616ves gr,1ce aux OPO." (rapport annuel, 
1992; p. 21) Cette sorte d'analyse est vraiment linit6e Ade telles observations anecdotiques, 
vraisemblablement pour les raisons techniques 6voqu6es dans ia section sur la qualit6 
technique, ci-dessus; e.g., faiblesse de contr6le exp6rimental, et niveau d'analyse trop large. 

Pour me.rer le degr6 de succ s du Projet dans la rdalisation de l'objectif 
d'augmenterI'efficacitM interne du systume, le volet suivi et 6valuation n'offre vraiment rien. 
Le contr6le de cette 6volution est surtout pris en compte par le volet syst~me de gestion 
d'information en &Iucation, qui tient Ajour les donn6es scolaires. II semblerait que, puisque 
cet objectif n'appartient pas A un volet op.rationnel (c'est-A-dire, dont I'impact est 
directement visible dans la classe), il ne doit pas se trouver dans l'analyse de '6valuation 
annuelle du ProjeL 

Cette situation montre que l'amlioration du rendement interne est vraiment un 
objectif sans strat6gie I!est avant tout une question de foi: la sensibilisation au niveau de 
ia communaut6 et les am6liorations qualitatives dans la classe apport(es par le Projet vont 
provoquer des am6liorations dans I'efficacit6 de l'cole fondamentale malienne. Or, aucune 
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exp6rimentation n'est evidente dans le programme du volet suivi et 6valuation pour
examiner cette hypoth.se. Les agents de la Division de la Recherche et des Innovations 
P~dagogiques expliquent cette situation en disant quc le Projet veut qu'ils se limitent surtout 
aux questions imm6diates des composantes. Une 6tude qui compare des 6coles d'une 
efficacit6 interne 6lev.e avec un 6chantillon d'autres 6coles qui ont des rendements bas 
pourrait permettre d'identifier des interventions non encore prises en compte par le Projet.
Apparemment, cette option de stratification exprimentale est exclue, ou n'est simplement 
pas considr6e par le Projet. Sans cette possibilit6, le volet ne sera vraiment jamais
impliqu6 dans la r6alisation de cet objectif. Sans cette sorte de suivi analytique -- le suivi 
du volet syst~me de gestion d'information en 6ducation est plut6t descriptif --, on peut 
m~me dire que le Projet en g~n~ral ne pourra atteindre cet objectif que par chance. 

Pour ce qui concerne l'objectif d'une qualiti am6liore, le volet suivi et 6valuation est 
avant tout tr~s fiddle dans son analyse de l'impact et de l'dvolution des intrants du Projet.
C'est-.-dire que la qualit6 dans 'enseignement se d6finit plus ou moins par les intrants et 
les comportements qu'on associe pr~alablement avec la qualit6: l'vidence des OPO dans 
le comportement actue.l des enseignants; la presence et 1'emploi des manuels scolaires 
distribu6s par le Fiujet; les effectifs de filles et l'attitude et le comportement des maltres 
envers elles. Pour des raisons techniques notdes dans ia section sur la qualitd technique des 
activit~s du volet, ci-dessus, on se limite A cette sorte d'inventaire des intrants et des 
comportements de "qualit" sans vraiment pouvoir mesurer ou m~me constater leur impact 
rdel sur la performance actuelle des 6lves. Quel est le vrai impact d'avoir un manuel 
scolaire sur 'apprentissage de ]'6I6ve? Quelles sont les conditions qui catalysent ou assurent 
une consequence positive? Quelles conditions minimisent I'efficacit6 de cet intrant? Le 
Projet ne pose pas ces questions qui sont vraiment appropri(es pour des 6tudes de cas: mais 
pour tre juste envers le Projet, tr~s peu de projets en 6ducation les posent. 

L'initiative du testing est tr~s positive Ace propos, mais ilfaudra que la Division de 
la Recherche et des Innovations P6dagogiques initie des exp6riences contr6l6es -- avec des 
stratifications soigneusement d~finies -- avant de pouvoir passer Aune prochaine 6tape. En 
plus, toute I'analyse de la qualitd rtalisde par le Projet reste interne. On ne demande pas
quel est r'impact de cette 6ducation am6lior6e sur I'enfant dans la vie apr s I'6cole? Surtout 
si l'on fait attention aux pr6sents bruits ministdriels qui sugg rent que I'Mducation qu'on
donne A1'enfant malien n'est pas suffisamment adapt6e aux vrais besoins de l'individu ou 
de la socidt6, ilsemblerait urgent que le Projet consid~re aussi la question du rendement 
externe de r&6ole dans son programme de recherche et 6valuation. 

La contribution du volet suivi et 6valuation A la rtalisation de l'objectif de la 
dcenualisation est toujours faible. Le volet n'a pas adopt6 cet objectif d'acc6lrer la 
d&entralisation du Projet comme prioritaire ni dans son propre programme ni vraiment 
dans i'analyse des programmes des autres volets. Comme c'est indiqu6 ci-dessus, d'une part,
e'est une prioritd relativement nouvelle qui souffre en plus d'une double inertie, celle du 
Projet et ceUe du Gouvernement malien. Les agents du volet disent qu'ils ne disposent pas 
de temps ni de ressources pour rdaliser cet objectif. Ils exdcutent d6ji, un programme qui 

http:hypoth.se
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est tr~s charg6, dont les demandes n'ont pas du tout diminu6 avec l'instauration de ce 
nouvel objectif. Seul le volet appui communautaire s'intresse Aune analyse des efforts de 

M~me pour ce volet, d'ailleurs, l'analysed~centralisation, puisque c'est son souci essentiel. 

du suivi et 6valuation reste toujours un peu superficielle. Les indicateurs sont surtout
 

binaires --oui ou non --ou limitds Aun inventaire de comportements: nombre de rencontres
 
avec des parents, fr6quence de reunions de I'APE, contributions communautaires Al'6cole.
 

I1n'y a pas d'analyse vraiment qualitative -- comme permise par une 6tude de cas -- de ce
 

que le vrai contr6le communautaire signifie. Pour ce qui concerne les autres volets, il n'y
 

a pas eu de discussion plus globale de ce que cela signifie techniquement et logistiquement
 
de d6centraliser les diff6rentes activit6s du Projet. Cela pourrait constituer Line autre
 

domaine de suivi et 6valuation pris en compte par la Division de la Recherche et des
 
Innovations P6dagogiques.
 

L'institutionalisation. Les activitds de recherche et 6valuation de la Division de la 
Recherche et des Innovations P dagogiques sont ant6rieures au Projet BEEP, et m~me au 

Quatri~me Projet. Pour la question d'institutionnalisation du volet, au moins du c6t6 

technique, on peut 6tre relativement stir que le service restera actif apr s le financement 
du Projet. Or, m.me sans appui financier de I'USAID, les agents de la Division de la 

Recherche et des Innovations P6dagogiques disent que le service retournera probablement 
Al'ancien syst me: (i) r.aliser des actions ponctuelles pour les diff6rentes divisions du MEB; 

(ii) exdcuter des recherches ABamako; et (iii) solliciter les bailleurs 6trangers pour financer 

les 6tudes spdcifiques. 

I1 semble y avoir d'autres raisons, en plus, pour avoir confiance dans 
l'institutionnalisation du volet. Premi.rement, les agents de la Division de la Recherche et 
des Innovations P6dagogiques, I'assistance technique et les autres services du minist~re 
constatent tous que la comptence technique de la division, comme des agents individuels, 
a crfi considdrablement, tant dans sa profondeur que dans son ampleur. De plus, la gamme 

des services techniques qu'on peut offrir aux autres divisions du ministre a 6volu6 avec la 
qualit6 de l'analyse. La quantit6 et la qualit6 de la demande semble avoir 6volu6 de pair 

avec celles de i'offre, les contacts entre ia Division de la Recherche et des Innovations 
P6dagogiques et les autres services s'6tant formalis6s et devenus plus routiniers. 41 Les 

contactsavecles institutsde recherchesextemes semblent aussi 8tre prometteurs, ce qui donne 
confiance tant financi rement que techniquement. Finalement, I'impact du Projet sur les 
habitudesde gegion, de planification, de budgdtisation de la division semble 8tre positif. 

- Ctte observation, il faut dire, tient surtout pour les autres services associ6s directement avec le PDEB. 

La mnme chose ne peut pas 8tre dite pour les autres services du MEB; une situation qui mdriterait la 

Vraiment, il n'y a pas d'intdr~t de souder des relations avec les autresconsidbration du void cl du projet. 
services 6an da=6 que tout le budget op6rationnel du volet est d6di6 exclusivement aux domaines couverts 

directemet par 1c IuojeA. (Si l'on voulait vraiment appuyer I'installation de la DRIP commc le service de suivi 

C1 -vamltion poo tout kc minist~re, il serait peut-Etre souhaitable de reconsid6rer cette politique de 
financemen.) 
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Compte tenu de ce diagnostic favorable, une question fondamentale s'impose: faut-il 
continuer un appui financier et/ou technique du volet? I1y a des facteurs pratiques et 
th6oriques Aconsid6rer pour y r6pondre. Le Projet BEEP fournit maintenant presque tout 
le budget de fonctionnement de la division; sans ces fonds, les activit6s lies au Projet ne 
continueraient s~rement pas. Quand on leur a pos6 la question, les agents ont exprim6 la 
peur de perdre leur acc~s au volet syst~me de gestion d'information en 6ducation, sur lequel 
ilcomptent pour toute la saisie et l'analyse de leurs donn6es. Une d6cision de mettre fin 
Al'assistance financi.re du volet nuirait aussi Ala d6centralisation des comp6tences et des 
activit6s de suivi et 6valuation. 

Pour la question de continuer un appui technique, l'6quipe s'est prononc6e sans 
6quivoque affirmativement, si l'assistance continue dans 'esprit oi elle est exerc6e 
actuellement. ls d6crivent l'approche de l'assistante technique actuelle comme non
directive. Ils estiment qu'elle conseille judicieusement et qu'elle r6pond valablement aux 
besoins techniques et de gestion sollicitOs directement par les coll~gues maliens. lls 
consid.rent ce genre d'aide technique utile et n6cessaire et demandent A ce que cela 
continue. D'un point de vue externe, on peut prdciser deux raisons pour continuer un appui 
technique: (1) pour aider Aintroduire aux activit~s de suivi et 6valuation (i) un sous-volet 
qui favorise tine approche plus qualitative et exp6rimentale, (ii) un niveau d'analyse qui tend 
davantage vers les stratifications plus 6troites et pratiques (inspections, 6coles, classes), et 
(iii) une approche analytique qui incorpore des 616ments socio-6conorniques; et (2) pour 
aider A planifier et A ex6cuter la d6centralisation des activit6s et comp6tences de suivi et 
6valuation. Ponctuel ou permanent? Les agents demandent les deux. La question sera 
approfondie dans le chapitre 5. 

Prochaines Etapes 

Dans la discussion des observations repr~sent~es dans la section pr&c~dente, 
"L'ex6cution et l'impact du volet," plusieurs ides sont apparues pour l'orientation ou 
'6volution du secteur. Celles-ci sont d~crites ci-dessous comme d~marches possibles ,A 

suivre pour d6velopper davantage le volet suivi et dvaluation: 

1. Rgionalisation. Ilexiste un d~calage consid6rable entre les activit6s et 
priorit6s du volet suivi et 6valuation et les attentes de ce volet maintenues par les 
directeurs r~gionaux et les inspecteurs de l'enseignement fondamental. En plus, la 
r~gionalisation des activit6s et compktences du volet suivi et 6valuation n'ont pas 
encore eu lieu, quoiqu'elles soient r6clam6es par les directeurs rOgionaux et les 
inspecteurs et quoique les agents suivi et 6valuation semblent en appr6cier 
l'importance. Si le Projet et les agentsdu volet considrentvraiment la rEgionalisation 
comme une prioritg absolue, itseraitsouhaitable d'organiser tout de suite des discussions 
sruatiipus entre les deux partenairesafin d'9laboreret d'excuter ensemble un plan qui 
programmera trois 9lments fondamentaux: (i) l'implantationde matfriels ndcessaires; 
(ii) la formation -- le contenu et un horaire --; et (iii) les premieres activits de 
recherche. Un groupe 6 la Division de la Recherche et des InnovationsPgdagogiques 

http:financi.re
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devrait vraiment assumer cette initiativecomme activitg principale;ce pourrait9tre une 
6quipe parrgioncomposie de deux i trois agentsde la Divisionde la Recherche et des 
Innovations Pedagogiqueset deux i! trois inspecteurs. 

2. Approche Expdrimentale. Le niveau d'analyse autoris6 par les protocoles 
statistiques utilis6s actuellement par le volet suivi et 6valuation est relativement 
simple et limit6 A la recherche de relations entre facteurs -- est-ce que X a un effet 
sur Y? -- et aux comparaisons souvent superficielles. Afin de permettre des 

conclusions plus solides et utiles, ainsi que de permettre l'tude d'autres options 

stratdgiquespour le Projetou pourd'autrespartenaires,il est proposg de crderdes plans 

d'expdriments contr6lds, avec des critresplus ddtaillis -- e.g., ecoles OPO/non-OPO; 
9coles manuels utilisds/non-utilisds;9cole double-vacationmeme maitre/deux maitres
- qui permettent de tester des hypotUses spicifiques. 

3. Analyse Stratifi6e. Le niveau de stratification dans l'analyse statistique 
incorpore des groupements tr~s vaste, restant surtout au niveau r6gional, ce qui 

limite les strat6gies r6sultant A des indications relatives, Ades politiques et A des 
actions globales; e.g., une distribution nationale de manuels scolaires, ou un nouveau 
module pour la formation continue. Les donn6es plus d6taill6es g6ographiquement 

auxexistent, mais elles ne sont ni saisies ni trait6es d'une manire qui permette 
acteurs locaux -- inspecteurs, conseillers p6dagogiques, directeurs d'6cole, maitres -
de percevoir la situation particulire des 6coles qu'ils encadrent, et d'y apporter des 
actions prdcises. L'analyse de donndes devrait etre exdcutde pourdes populationsplus 
restreintesafin de permettre aux acteurs dans tout le syst~me de comprendre ce qui se 
passe au niveau qui les intgresse directement; pour un directeur,son 6cole, pour un 

conseiller pdagogique, sa circonscription, et pour un inspecteur, toutes les 6coles et 
l'ensenible de son inspection. Cette stratdgie est compatible avec la volontg de 
r'gionaliserle volet suivi et 6valuation. Elle stimuleraitplus d'attentiondu centre aux 

besoinsparticuliersen information des localiteds spdcifiques. Avec la rgionalisationdes 
comptences, des ressources, et de la gestion, les agents locaux pourraientprendreplus 
en duage les analyses qui les intressentdirectement. 

4. Facteurs Socio-Economiques. Les donn es incorpor6es dans I'analyse du 
secteur ne prennent en compte que des facteurs lides directement A l'6cole; qucune 
attention n'est accord6e aux facteurs socio-6conomiques. I1est cependant bien connu 
que ces facteurs jouent des r6les importants dans la performance d'un 616ve. En 

ignorant ces facteurs, on risque d'attribuer trop ou trop peu d'importance aux 
facteurs p&Iagogiques individuels. En plus, on s'int6resse surtout aux interventions 
p&iagogiques pour des probl mes 6ducatifs, qui devrait se d finir beaucoup plus 
largement; e.g-, on ne pourra jamais estimer l'impact de la faim sur les r6sultats d'un 
616w ou d'une 6cole. 11 semblerait souhaitable d'incorporerdes facteurs socio
&6onomiquesdans foutes les analysesstatistiquesraliseesparle volet suivi et 6valuation. 
Ces donn6s pourraent6tre incluses dans le rapport de rentre scolairefourni par le 
die w d'&ole au volet syst~me de gestion d'information en Mducation en ddbut 
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d'ann&. Elles constitueraientainsi un 6l9ment des recherchesannuelleseffectuges par 
la Divisionde la Recherche etdes InnovationsPdagogiques.Ellespourraientaussifaire 
parte de l'analyse de l'valuationannuelle des apprentissages. Avec l'inspection, les 
chercheurspourraient identifierdes facteurs qui s'avdreraientles plus significatifs. 

5. Liens Formels avec les Autres Volets. La contribution du volet suivi et 
6valuation aux programmes des volets scolarisation des filles, systbme de gestion 
d'information en ducation, et appui communautaire reste un peu superficielle. Des 
indicateurs majeurs ont t6 identifies et d6crits, r pondant aux besoins les plus
imm6diats du Projet. Par ailleurs, la complexit6 de ces volets op6rationnels d6passe 
largement l'analyse effectude Apartir des quelques donndes collect6es actuellement. 
I1serait peut-6tre souhaitablede crierdes 6quipes de recherche pour les autres volets 
compos~es de membres du volet opgrationnelet un ou deux agents de l'6quipe suivi et 
dvaluation. Ces jquipespourraient6laborerdes programmesde recherchei l'aided'un 
budget mixte. Cela permettrait le transfert efficace de compdtences des experts
chercheursaux agents des autres volets. 

6. Recherches Qualitatives et Etudes de Cas. Le volet suivi et 6valuation a 
surtout mis l'accent sur les analyses quantitatives, souvent compl6t6es par des 
observations qualitatives. I1y a, cependant, plusieurs questions importantes pour 
lesquelles une recherche quantitative n'est pas suffisante -- e.g., queiles sont les 
caract6ristiques d'une APE active; que fait le maitre qui stimule de bons r6sultats des 
616ves d'une classe Adivision multiple; queiles sont les conditions qui favorisent la 
participation et le succ s des filles Al'6cole? I1y a d6jA dans le programme du volet 
des 6tudes sp ciales, dont une seule a 6t6 ex6cut6e. En plus, les agents de la 
Division de la Recherche et des Innovations P6dagogiques ont suivi un atelier sur les 
recherches qualitatives en avril de cette annde. Pour d~passer le descriptif afin 
d'arriver6l la comprehension et au prescriptif,ilfaudraitconsidrerdes recherches qui 
pemietiront des 6tudes de cas. En ciblant quelques 6coles qui prdsentent des rdsultats 
ou comportements souhaitds,on pourraiten faire une 6tude approfondiequi seraitsans 
doute r&g 'ce. Avec des agents des autres volets et des inspecteurs, on pourrait 
identifierdes questionsclefs qui mdriteraientun tel traitement. La rdalisationde l'ftude 
poumie 4alerment incorporerdes agents des diffdrents volets. 

7. Rendemtnt Externe. Les analyses statistiques conduites par le Projet 
posent exclusivement des questions de rendement interne. Dans le programme de 
recherche, personne ne demande "est-ce que ce qu'on fait Al'6cole va aider I'enfant 
A la sortie, et comment?" La contribution de '6cole et I'ad6quation de son 
programme Ala vie est accept6e sans question; sauf, apparemment, par la proportion 
des parents (surtout pour des filles) qui d6cident de ne pas ou de ne plus envoyer 
leurs enfants Mr'cole. Le rendementexteme pourraitconstituerun thWme raisonnable 
pour une &ude de cas. Les rrultats pourraient int6resser ceux qui organisent les 
campqnerde sensibilisationpourfiles -- e.g., expliqueraux parentscomment ce qu'on 
appmrdid 'ole contribuedirectementa la gestion de I'conomiefamiliale-- aussibien 
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que ceux qui congoivent et prsentent la formation continue -- e.g., montreraux maitres 
comment prdsenterles matdriels didactiquesd'unefagon qui soit directementpertinente 
au travail comme au foyer. 

8. Elargir I'Etendu du Volet. Les directions op6rationnelles du MEB qui ne 
sont pas encadr6es par le Projet BEEP n'exploitent gu re les vraies comp6tences des 
agents du volet suivi et 6valuation. Cela pourrait s'expliquer pour deux raisons: (i) 
elles ne disposent pas de fonds d'ex6cution pour '6valuation; et (ii) elles ne font pas 
enti rement confiance A la contribution des recherches pour la planification et 
l'articulation de la politique. Etant donng que cette question est lide t l'objectif de 
l'institutionalisationdu volet suivi et Lvaluation, il faudrait peut-dtre considdrer des 
strategiespour stirnulerun tel intrtaupr~sdes directionsnationales. Deux stratdgies 
possibles pour ce faire seraient (i) excuter une campagne de sensibilisationformelle 
auprOsde ces autresservices; et (ii) ddsignerdes agents de la Division de la Recherche 
et des Innovations Pjdagogiquesqui collaboreraientavec des collgues des directions 
nationales afin de ddfinir des domaines pertinents de recherche. Le Projet pourrait 
ingme considrerun fond non-ddsigngdans le budget pourfinancerdes 9tudes spdciales 
sollicitges par des directions du MEB et qui seraient exicuties par la Division de la 
Recherche et des Innovations Pddagogiques. 

9. Continuation de I'Assistance Technique. Avec 1'appui technique et 
financier du Projet BEEP, le volet suivi et 6valuation 6volue favorablement dans ses 
comp6tences comme dans sa contribution au secteur de l'6ducation fondamentale au 
Mali. I1y a, cependant, encore des progr~s Ahfaire. II s'avreraitutile et int6ressant 
au Projet coimne au MEB, aux 61&es et aux maitres maliens que ce double appui 
continue. 

Conclusion 

Le niveau technique atteint par les agents de ia Division de la Recherche et des 
Innovations P&lagogiques -- individuellement et collectivement -- repr6sente un progr s 
consid6rable pour rlPN et pour le MEB. Les chercheurs, leurs sup6rieurs, les agents du 
Projet BEEP, et leurs collaborateurs situ6s au minist re constatent l'am6lioration des 
comltences techniques dans la planification et la gestion de leurs activit6s, dans le niveau 
de communication et d'int6gration avec les autres services au MEB, et dans la pertinence 
de leurs recherches, surtout pour ce qui concerne les besoins imm6diats du Projet BEEP. 

Pourtant, le volet reste toujours limit6, tant techniquement que dans son orientation. 
La pr6sente &valuation du volet suivi et 6valuation soul.ve certaines questions prioritaires 
pour assurer '6volution continue des comp6tences de cette division. Parmi les besoins, il 
apparait primordial d'approfondir - qualitativement et quantitativement -- l'6tude des 
facteurs qui influencent 'enseignement et la qualit6 de I'apprentissage en affinant les 
niveaux d'analyse et en posant des questions pr6cises. Cette recherche plus fine devrait 
permettre d'apporter des r6ponses qui d6passent les recommandations uniquement 
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p.dagogiques. L' ducation n'est pas uniquement limit.e Al'action de 1'6cole, et le niveau 
d'apprentissage est fonction de plusieurs facteurs autres que la seule didactique. 11 est 
sugg6r6 que des efforts prioritaires permettent une r~gionalisation rapide des activitds du 
volet. Eventuellement, une r6duction de la gamme des activit6s au niveau central pourrait 
permettre d'engager des agents r6gionaux et locaux dans des recherches qui r6pondent 
directement aux problmes identifi6s au niveau de l'6cole. 

Les progr.s du volet sont remarquables. L'appui A son d6veloppement continu 
semble m~rit6. I1faut d6border utilement les pr6occupations exclusives et imm6diates du 
Projet BEEP pour s'int6resser A 'ensemble des facteurs qui affectent 'enseignement 
fondamental. 



CHAPITRE 4
 
APPRECIATION GLOBALE DU PROJET
 

En ce qui concerne 'evaluation de l'ensemble du Projet, six questions ont W posdes 
directement par I'USAID dans les termes de r~fdrences de l'6valuation: (i) les facteurs; (ii) 
les 6tapes et les participants de son 61aboration initiale et continue; (iii) l'environnement 
dans lequel ila 6volu6, les facteurs majeurs dans son ex6cution; (iv) l'incidence du Projet 
sur l'6quit6 du syst rne dducatif; (v) la contribution du Projet A 'am6lioration de la qualit6 
de 'enseignement fondamental; et (vi) l'incidence du Projet sur 'efficacit6 du syst me 
dducatif malien.' 

A. 	 L'Elaboration du Projet et des Diffdrentes Interventions 

Une des caracteristiques la plus dvoqu~e par les nombreux partenaires du Projet 
BEEP est le processus qui conduit le Projet et qui est appel6 le plus souvent dans les 
interviews "rimprovisation." Ce d6veloppement par A coups, mais aussi dynamique, du 
Projet est 6vident tant dans i'identification de domaines et strategies d'intervention que dans 
rarticulation de syst~mes et de proc6dures d'op6ration et de gestion. Depuis l'implantation 
initiale brutale du Projet au Mali, impos6e Ala Mission USAID/Mali par l'USAID/DC, on 
pourrait avoir l'impression qu'on est toujours en train de se rattrapper, de chercher les 
points de rep re, th6oriques ou stratOgiques, du Projet. 

Pour orienter les r6flexions sur ce processus dynamique d'61aboration, l'6quipe 
d'&valuation s'est pos6e quatre questions: 

1. 	 Quelle 6tait l'implication des partenaires et des b6n ficiaires dans la 
dfinition des objectifs et strategies du Projet? 

2. 	 Les objectifs du Projet ,.arrespondent-ils aux preoccupations du 
Gouvernement et aux besoins actuels sur le terrain? 

3. 	 Le Projet pr6sente-t-il une strat6gie coh6rente pour rfpondre aux 
pr6occupations majeures du secteur? 

7 wasi 	o, surprised to see that the issue of sustainability was not chosen as one of the 'thmes 

opUoSnne GAID's financing of TA, textbooks, training and monitoring/evaluation has undisputably 
occtnplsfse mi things, but Ifear the departure of the TA, the lack of cost recovery for textbooks, (ie limited, 
financial pw6mpmdm in the training by the Government and end of 'hands-on' daily Project management by 
USAID, 0 o Wtsdthe -onierm I have the senseimpact of USAID's important investment in primary education. 
hat the Afnvu "de'k!ed'tothe TAs primary responsibility for Project execution, and that the interest and capacity 
ofthe MiniAs, so mk osvr the functions of the TAs at the end ofthe Project is somewhat limited. These are simply 
pewmal itpeniamu and perhaps Iam mistaken. In any case the evaluation team did not really address this issue 
idtich I wmW wg is a citicalone for any successful project." (remarks of Sam Carison, Human Revources 
Ectmiu%Wgord Bank/Mali) 



Emkwikm du Projd Diwloppement de I'Enseignemenl de Base, USAID/Mali 

4. Est-ce que la conception structurelle du Projet permet 
prendre en charge les objectifs du secteur? 

aux ex 
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cutants de 

Projet de Consolidation du Secteur Education au Mali, 

Programme d'Ajustement Sectoriel 
- Objectifs 

1. Maitriser le flux d'61lves admis 
dans l'enseignement secondaire et 
supdrieur, en fonction des 
ressources budg6taires... et de 
l'dvolution attendue de ia demande 
sur le march6 du travail. 

2. Am6liorer... I'efficacit6 et la 
pertinence de i'6ucation, grace A 
une r6vision de Ia politique du livre 
scolaire e de la formation des 
enseignants, et i une adaptation 
des programmes du primaire. 

3. Restructurca le budget au profit 
de Pense uet primaire et des 
fournitures, une utilisation plus 
intensive du peisonnel c des 
6quipencmu I&mobilisation de 
financemcns prMset uine 
amelioration d reicacit de la 
passation des marchs. 

de la Banque Mondiale 

Volet Investissement 

Objectifs 


1. Accroitre I'offre et la 
demande d'enseignement 
primaire dans trois regions 
du pays. 

2. Am6liorer i'efficacit6 et 
la pertinence de 
l'enseignement primaire 
sur l'ensemble du 
territoire. 

3. D6finir e mettre en 
application une strategie de 
restructuration de 
i'enscignement secondaire 
et sup6ricur. 

4. Augmenter la capacit6 
de planification et de 
gestion du secteur 6Iucatif. 

Volet Investissement
 
Strategies
 

a. un vaste programme de 
construction, de r6habilitation et de 
reparation; 
b. l'emploi de techniques 
participatives A faible cofit; 
c. l'utilisation plus efficace des 
salles de classe et des enseignants; 
d. le d6veloppement de services 
6ducatifs priv6s; et 
e. la participation accrue des 
groupes ddfavoris6s. 

a. un systdme de suivi et 
d'6valuation qualitative; 
b. ia revision de la formation des 
enseignants et des programmes du 
primaire; 
c. un vaste programme de 
formation en cours d'emploi pour 
le personnel du primaire; 
d. le renforcement du soutien et 
du contr6le p6dagogiques; ct 
e. la fourniture de manuels et de 
mat6riels p6dagogiques. 

a. renforcer le r6le des directions 
concernkes; 
b. r6duire les bourses; 
c. et d'autres. 

a. renforcer les directions du 
MEN charg6es de la planification, 
du budget, de la gestion du 
personnel et des 6quipements, de 
la gestion d6centralis6e, et de ia 
preparation et de I'ex6cution des 
projets. 

(Banque Mondiale; pp. i-ii.) 
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L'implication des partenaires et des IWnificiaires. En prenant d'abord le cas des 
partenaires, on a consid~r6 deux groupes: (i) les autres bailleurs de fonds; et (ii) le 
Gouvernement malien, et plus pr~cis6ment, le MEN. Les autres bailleurs n'ont dt6 
impliqu~s qu'indirectement dans I'6laboration du Projet BEEP; ceci par le fait que 'USAID 
a adopt6 une partie du Quatri.me Projet de la Banque Mondiale, dans lequel s'inscrivaient 
d~jA d'autres bailleurs. Le Quatri~me Projet constituait dans sa conceptualisation initiale 
une strat6gie relativement coh-rente, dont les objectifs et strategies majeurs, tels que conqus
dans ]a documentation originale, sont presents dans le tableau ci-dessous. Chaque bailleur 
apportait une participation au programme global, dont la balance 6tait Ala fois pr6caire et 
essentielle. D'apr~s la Banque Mondiale: "La r~alisation [du Quatri~me Projet]
demandera... de la part des bailleurs de fonds, une intensification de leur aide et une bonne 
coordination de leurs actions pour appuyer le processus de rdforme et les investissements 
qu'il impliquera." (World Bank; p. 18) Pourtant, avec I'6volution boulevers~e du secteur, et 
de tout le pays, depuis 1991, on a vu plusieurs des autres bailleurs abandonner ou diminuer 
leur r61e dans cette initiative collective. 2 Comme I'USAID est rest6 le seul, avec la Banque
Mondiale, A consentir un effort consid6rable continu dans le secteur, I'ex6cution du 
Quatri~me Projet perd un 616ment (ou plus) de sa coherence. L'incidence n6gative des 
composantes manquantes sur le d6veloppement du secteur s'av re parfois tr~s forte, incitant 
I'USAID A satisfaire des besoins originellement (ou potentiellement) d6volus A un autre 
bailleur; e.g., Ia distribution des manuels scolaires. (Cette responsabilite suppl6mentaire a 
aussi apparu dans le plus grand besoin par I'USAID d'adopter des responsabilit~s 
administratives et politiques pour le Quatri~me Projet.) Les initiatives du volet formation 
continue de 'USAID 6taient consid6rablement affaiblies parce que les enseignants et les 
616ves n'avaient pas requ de manuels scolaires, dont la distribution devait atre prise en 
charge sous le Quatri~me Projet pa; un autre bailleur. L'USAID s'en est occup6, quoiqu'un 
peu tardivement. Cette sorte de situation contribue A donner l'impression que le 
programme de 'USAID se d6veloppe au fur et A mesure que de nouvelles prioritds 
apparaissent. 

En thdorie, le programme du Quatri.me Projet s'insdrait dans la stratdgie dducative 
nationale du MEN. Le fait d'avoir sign, cet accord avec ia Banque Mondiale (et celui avec 
le Fonds Mon(taire linternational pour le programme d'ajustement structurel) semblerait 
indiquer que Ie Gouvernement avait t6 impliqu6 dans I'articulation du programme et des 
conditionnalit6s. Par la suite, on en a d(duit que le Gouvernement 6tait impliqu.
doublement dans Il'aboration du programme du Projet BEEP, ayant autoris6 ce Projet et 
celui dont il est tir6: la Quatri~me Projet. On a vue que ce principe ne s'est pas ,.,- "firmd 
dans la r6alit& En v.rit6, nile Projet d'investissement ni les conditionnalit6s n'ont bdn fici6 

2 _. The staenent is made that USAID remains the onlydonor makingan effot in the sector. Where does 
this corme fmal Eiwn subtractingthe US$2 millionof quickdisbursingmoney, the World Bank's involvement in 
the sectornweins comsidemble, if not the largest. The French, the Germans, the African Development Bank, the 
Istamic Der'dpvwm Bank, the Dutch, Unicef, etc. are all involved And we are all involved with the primary
objective of knlsqw basic education access and quality..." (remarks of Sam Carlson, Human Resources 
Ecwmornis4 WOWi Bdak/AMal) 

http:Quatri.me
http:Quatri.me
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d'une vritable participation strat~gique du Gouvernement malien. (On voudrait peut-atre 

poser la queston si les motivations du gouvernement pour accepter le programme de la 

Banque Mondiale et de I'USAID aient 6t6 bas6es principalement sur des pr6occupations 

relatives directement au secteur 6ducatif. Combien est-ce que le besoin d'avoir des devises 
politiques ont figur6 dans la d6cision du Gouvernementet d'autres pr6occupations 

d'accepter des conditions que tous les partenaires devaient soupqonner 8tre insoutenables?) 

Dans le document d'61aboration du "Projet de Consolidation du Secteur Education" de la 

Banque Mondiale, on constate que 

plus efficace ...le Gouvernement se propose de promouvoir une utilisation des 
au service de l'6ducation,ressources budg6taires, humaines et physiques mises 

d'dlargir la base de ressources du secteur en obtenant un soutien accru de tous les 

intiressds, et de d6centraliser la gestion du syst~rne en 61argissant la participation des 

r6gions et des APE. (p. 18) 

Or, il faut se demander si la distance entre ces intentions et l'ex6cution de la strat6gie 

actuelle ne demande pas tine volont6 et une puissance politique qui d6passe les moyens d'un 

et d'un pays qui vient de sortir d'une longue p&iode d'autoritarisme. Engouvernement 
somme, consid~rer que le Gouvernement malien a participd A l'dlaboration du programme 

du Projet BEEP n'est pas tout Afait cr6dible; d'autant plus que les accords ont t6 sign6s 

par l'ancien r6gime. En plus, quoique l'int6r6t du Gouvernement malien Acollaborer avec 

les donateurs et bailleurs de fonds pour le d6veloppement de l'ducation de base puisse 6tre 

6vident, pour le Gouvernement, les conditionnalit6s de cet accord militent vers l'abandon 

de toute assistance aux deux autres ordres d'enseignement qui constituent aujourd'hui les 
Pour le gouvernement, lesous-secteurs malades du systeme: le secondaire et Ie sup&ieur. 

syst~me ducatif est un tout.3 

L'USAID a continu6 A dlaborer et n6gocier de nouveaux objectifs -- e.g., la 
souvent d'une mani&e que plusieurs ontr6gionalisation - et de nouvelles strat6gies 

consid&r6e comme unilat6raie. La r6gionalisation, la strat6gie majeure introduite par le 

premier avenant, peut servir d'exception significative Acette observation ayant t6 61abor(e 

'The statenmt that the Malian Government did not participate 'strategically' in the preparation of neither _ 
the imsmeni componentsnor the adjustment components of the Fourth Education Project and the BEEP se 'ns 

It would be quite easy for the Wodd Bank to document the Government's participation in both a little senational 
Proot andprgwn preparation. It is entirely true that the Transition Government and the subsequent governments 

of the Hl$ Reqmbl inherited the Projectas negotiated during Moussa Traore's regime, but this is not a statement 
Moreover, the evaluation states that theabout Ph'cr 'owws.ehp' at the time the Project was prepared 

Gownmens 'eed forforeign erchange forced it to sign agreements it could not keep, implying that donors were 

to bla for poposing these agreements. This suggests a lack of sovereign decision-making capability and 

nnponsiuityan the part of the Government, which smacks of paternalism. In fact, I would still argue that all of 

which were agreed to remain valid in terms oftheirpotentialcontribution to developiongpdimarythe po&y mesu 
ehad nt.d thu we should continue to pursue them. Whether or not they were (or are) realistic is up to the 

Gownmmt to de*Ymine. (remarks of Sam Carson, Human Resources Economist, World Bank/Mali) 
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par 'USAID avec la participation 6troite de l'ancien Directeur de lPN.4 On a remarqu6 
que I'USAID r6pondait normalement aux besoins perqus et articul6s par le minist~re -- e.g., 
l'6ventualit6 actuelle consid6rde par I'USAID de fournir des manuels scolaires aux m6dcrsas 
--, mais le fait de r6pondre aux demandes du Gouvernement n'en fait pas un v6ritable 
partenaire dans l'6laboration du programme. L'USAID se reserve Atout moment le droit 
de dire "non." La divergence se r6v.le par exemple dans le refus r6cent du Ministre de 
l'enseignement de base de signer l'accord d'un troisi~me avenant propos6 par I'USAID. La 
premiere r6action de I'USAID face au refus d'une offre d'un million de dollars pour 
l'6ducation de base au Mali 6tait de consid6rer que le MEB ne manifestait pas un int r~t 
sincere au d6veloppement du secteur. Cette r6action 6tait surtout comprehensible compte 
tenu du fait que la prdparation de cet avenant avait commence par une collaboration et une 
entente positive entre I'USAID, I'IPN et le Ministre du Gouvernement pr6c6dent. Ce 
dernier supportait d6jA. des efforts cibl6s par 'avenant depuis environ deux ans. 
L'apparence d'une volte-face subite pouvait facilement se traduire comme un changement 
de politique intempestif. Une autre interpr6tation de ]a m me r6ponse du ministre serait 
de consid6rer que c'est peut-8tre la premiere fois que s'affirme de la part du Gouvernement 
une implication directe dans la conceptualisation et le contr6le des strategies qu'on entame 
sous sa tutelle. L'USAID proposait une strat6gie tout Afait nouvelle pour le Projet BEEP. 
Etant donn6 que le ministre sera, t6t ou tard, responsable de cette initiative, il semblerait 
naturel qu'il prenne son temps pour bien maitriser ie dossier et considdrer sa pertinence vis 
Avis de la politique et du programme global de l'enseignement fondamental. Quoiqu'on 
ne puisse jama.. connaitre les vraies motivations des gens, vu de ce point de vue, la reaction 
du minist~re s'av6rerait 8tre un d6veloppement plut6t favorable que n6gatif vis--vis du 
Projet. 

Pour les brificiaires ciblds d0 P,,,jet -- les enseignants, les APE, les d1 ves --, on ne 
peut les consid(rer que comme des consommateurs du Projet, et dans un march6 
monopolis. Les exdcutants du Projet peuvent adapter des strat6gies .Acertaines exigences 
de ce groupe, mais ius sont vraiment himit6s dans les options. Par exemple, ie volet FAEF 
a d6cidd de diminuer le montant d, la contribution contrepartie pour ia r6habilitation des 
.coles de 35 A25 pour cent. Or, les inspecteurs constatent que pour certaines communaut6s 
vraiment d.pourvues, m.me ce niveau de contribution nest pas abordable. En plus, 
beaucoup de communautt&s et d'inspecteurs r6clament des constructions nouvelles, indiquant 
que l'incidence de nouvelles classes sur Ie taux de scolarit6 serait beaucoup plus importante 
que celle des i.habilitations scolaires. Pourtant, les responsables du secteur 6ducatif de 
I'USAID disent que les r.gles de l'agence relatives aux constructions nouvelles sont telles 
que cette strat.gie est effectivement interdite. Les inspecteurs d'6coles maliennes ont 
signalM awsi la contribution 6norme que I'USAID pourrait faire au secteur si elle acceptait, 
comme le font les canadiens (le PREDEP), de financer les salaires de maitres vacataires 

4 - Pumi kes propositions offertes par i'ancien Directeur de I'IPN, on trouvait notamment celle des Centres 
de Servkoe RE0iomux, bas s aux bureaux des DRE eA appuyant des enseignants et des administrateurs locaux 
avec I'utificad. et ia maitrise de techniques, avec ia cr6ation et i'emploi de matricls ct avec i'adoption 
d'aunres nijmrs pdagogiques. 
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pour un an. Les raisons des r~ticences de la part de I'USAID par rapport Aces propositions 
peuvent facilement se faire comprendre. Ndanmoins, on ne peut ignorer qu'il y a eu, et 
qu'il reste, un manque d'implication important des b n6ficiaires dans l'6laboration du 
programme du Projet BEEP. Cela pose des probIbmes de pertinence et de p6rennit6 du 
Projet. 

Coherence vis-h-vis des preoccupations du Gouvernement et des besoins actuels. 
D'apr.s des repr~sentants des localit(s -- des APE -- et des agents du Minist.re sur le 

terrain -- surtout les directeurs r6gionaux et les inspecteurs -- consuit s par l'6quipe 
d'6valuation, la premiere priorit6 pour le d6veloppement du secteur 6ducatif est d'61argir 
l'offre. Une forte majorit6 des bdndficiaires consult.s dans les r.gions couvertes par le 
Projet estimait que l'USAID devrait faire comme les canadiens: construire de nouvelles 
6coles et payer les salaires des maitres vacataires. L'USAID fait sien sans doute le but 
d'augmenter l'offre de places pour les 61ves. Mais limiter les interventions du FAEF Ala 
r6habilitation c'est n6cessairement limiter l'importance de l'incidence de cette composante 
sur l'6volution des effectifs, tant du c6td de la quantit6 que de l'quit6.. Oil dirait que la 
politique de l'USAID de ne pas entamer des constructions nouvelles est en contradiction 
directe avec l'objectif d'augmenter les effectifs scolaires. Un administrateur AI'USAID a 
assur6 aux 6valuateurs que les r6habilitations effectudes avec I'aide du FAEF 6taient 
souvent beaucoup plus que purement superficielles; qu'en fait il s'agissait dans de nombreux 
cas de rendre utilisable une classe qui ne fonctionnait plus. Or, l'6qui.pe n'a pas pu obtenir 
le chiffre actuel du nombre de nouvelles places qui ont 60 cr66es par le Projet, et ce 
paramtre ne figure pas parmi les indicateurs officiels.5 

Pour la question de qualit6, le Projet ne r6pond aussi que partiellement aux besoins 
majeurs du secteur. II est 6vident qu'on ne peut pas tout faire, mais le manque d'approche 
syst6mique 6 dans I'diaboration et l'ex6cution des initiatives mne parfois A des r6sultats 
insuffisants et sans effet reel. La distribution des manuels scolaires peut servir d'exemple. 

- 'bVnc.e %is-d)-sdes preioccupations du gouvenement: le consultant prtend qu'il y a incoherence entre 

ie refits de IUSAID de faire de nouvelles salles de classes et la politique du gouvemement d accrofire le taux de 

scolewdm IJrpese quWil ny apas d'incohrence car le FAEF de l'USAID n'a pas pour objectif d'accroftre le 
taux de scolazisaim par une augmentation du nombre de salles de classe, mais plut~t d'amnliorer la frequentation 
dans les zones rumles en crrant un cadre de vie viable pour inciter les parents d envoyer leurs enfants d Necole et 

d y rester pendant la durte de leur cycle." (Remarques de lbrahima Sissoko, Conseiller Technique/Moniteur 
FAEF/USAID) 

- "Repetedt!; de evaluators confuse poor Project execution with 'the lack of a coherent, systematic, and 
state* approack' asseting the latter is to blame for limited Projectresults. This assertion is arrived at often witl 
little considermion of other factors affecting Project results, and appears to me to be a 'knee-jerk' explanation on 
the pa of Use eimuwfiars (seen in Section III [of the Introduction]as well). Personally, I would argue the Project 
%wweffdesk'ed (oith the exception perhaps of the relatively small adjustment component), but poorly executed, 
becme popW md insitutional/bureaucraticfactors on the Malian side and because of inadequate supervision 
Pom doe WbWBd k side. But nowhere in the evaluation is there a thorough analysis of te Government's capacity 
and mepwvWWtrrProject execution. This ispaicuLadyso in the case of the textbook and training components." 
(ramwaf ofSam Cdaon, Human Resources Economist World Bank/Mali) 

http:l'6qui.pe
http:Minist.re
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Le besoin de livres dans les classes dtait frappant, et l'initiative prise par I'USAID d'agir vite 
6tait admirable. Pourtant, les r6sultats 6taient loin de ce qu'on souhaitait pour maintes 
raisons qui rev.lent l'importance d'entamer des actions avec une strat6gie coh6rente et 
suivant une approche syst6mique. Quoique tr.s reconnaissants d'avoir requ des livres, on 
a trouv6 que 1a plupart des enseignants ne les ont pas utilis6s, offrant des explications 
suivantes: (i) les manuels sont arriv6s apr.s le trimestre pour lequel ils sont destin6s; (ii) is 
sont arriv6s sans guide de maitre; (iii) la formation qu'ils ont reque pour I'apprentissage du 
langage parl6 a utilis6 d'autres mat6riels; et (iv) les manuels ne sont pas adapt6s pour le 
Mali. Ceci n'est pas la faute de I'USAID, mais cela d6montre les insuffisances li6es Ala 
conduite d'interventions "improvis6es," sans systbme ou plan coh6rent d'initiatives qui se 
compltent et se renforcent. 

Un autre exemple qui a 6t6 soulev6 lors des discussions est celui de la stratdgie de 
la formation continue. La formation continue actuelle se limite en principe aux maitres des 
trois premieres ann6es de l'6cole fondamentale. On imagine maintenant le problme pour 
les 61 ves qui auront v6cu une didactique innovatrice lorsqu'ils se trouveront devant un 
enseignement classique en quatri6me ann6e. 

I1est sr qu'on ne petit pas s'attendre A ce que I'USAID r6ponde ii toutes les 
carences du secteur. Cependant, un dialogue avec les agents d'ex6cution du secteur -- des 
maitres au ministre -- s'av6rerait absolument essentiel afin d'assurer une correspondance 
dtroite et f6conde entre le programme 6labor6 et les besoins prioritaires du secteur. Ce 
dialogue est n6cessairc pour bien comprendre les problines, les besoins, les contraintes et 
les options. II n'y a vraiment pas de meilleure faqon pour assurer I'ad6quation entre 
I'diaboration du Projet et les besoins r6els, m~me si les options d'intervention sont limit6es. 

Le besoin d'dcouter les agents d'ex6cution s'av.re surtout important maintenant, avec 
I'apparition d'une nouvelle priorit6 qui semble int6.resser beaucoup 'ISAID:le secteur non
formel. Au s6minaire national sur l'6ducation nationale parrain6 par l'Unesco qui a eu lieu 
au MEB pendant les activit6s de '6quipe pr6sente, on a 6voqu6 le besoin de mettre en 
cause I'utilit6 de l'6cole classique pour les besoins primordiaux du peuple malien. Les 
activit6s dans '6ducation non-formelle conduites par les organisations non-gouvernementales 
ont attir6 r6cemment l'int6rat de l'USAAD. Avec cette convergence heureuse des int6rats 
de I'USAID et des pr6occupations pr6sentes du Gouvernement, il se prdsenterait line 
opportunit6 importante d'entamer un dialogue pour 6laborer les directions futures des 
projets de I'USAID dans le secteur dducatif. 

Une strat6gie cohdrente. Les exemples relatifs au manque de coordination entre la 
distribution des manuels scolaires et les activit s de la formation continue sont repris par 
presque tous les partenaires pour dire que les interventions de l'USAID constituent une 
strat.gie "improvise." En raison de la pression urgente de 'USAID/DC en 1989 d'initier 
un programme tout de suite, on n'a eu le temps ni de rttfltchir ni d'engager le 
Gouvernement dans les discussions afin d'6laborer une strat6gie coh6rente. Avec les 
v6nements politiques depuis Ia r volution, le minist.re n'a vraiment pas 6tabli des points 

http:minist.re
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de rep.re de long terme pour influencer ou informer les objectifs et actions de !'USAID. 
Avec tous ces changements, le Gouvernement avait de peine A articuler et mettre en 

ouapplication des strategies et des politiques que I'USAID pouvait essayer de compl6ter 
de renforcer. 

La conception structurelle du Projet. On a remarqu6 que le manque de coherence 
dans la programmation du Projet BEEP est lie fortement A un manque de coh6rence 
structurelle dans 'organisation du Projet; encore une cons6quence probable de son d6but 
hAtif. Comme les activit6s, la d6finition des structures de gestion et de coordination se sont 
d6finies au fur et au mesure de l'61aboration. Ce ph nom~ne est aussi 6vident dans la 
structure interne du Projet que dans les relations formelles entre le Projet et le minist.re. 
Pour le Projet m~me, les indicateurs de cette absence de coh6rence structurelle sont les 
suivants, parmi d'autres: 

i. les trois composantes administratives distinctes du Projet BEEP -- (i) 

l'assistance technique Projet ABEL, (ii) I'assistance technique USAID, et (iii) 
l'achat de mat6riels et d'6quipement; 

ii. environ deux ans d'op.ration sans chef de Projet -- on envisage d'en affecter 
un en septembre 19,3; 

iii. d'apr s certains conseillers techniques, la coordination tant formelle 
qu'informelle entre assistants techniques etait d.courag6e par les responsables 
de 'USAID/Maii plus centralisateurs; 

iv. I'tablissement relativement r6cent de la r6union mensuelle des responsables 
des diffdrents volets, d'apr~s des conseillers, ne comble cette lacune que 
partiellement, car elle sert plut6t Apr6senter des programmes que d'6tudier 
des strategies possibles conjointes7 ; 

v. au d6but du Projet, chaque volet pr6sentait un budget unique, sans uniformit 
de pr6sentation -- on peut avancer la mme remarque pour les plans d'action; 

vi. la responsabilit6 pour g6rer le budget 6tait affect6e A l'un des conseillers 
p&Iagogiques sans contr6les r g',uiers; et 

vii. les efforts importants consentis depuis deux ans afin d'introduire de la 
discipline s6rieuse et de 'uniformitd dans 'administration, ia planification, et 
la budg(tisation ont eu un impact 6vident sur la gestion (au moins sur son 
apparence), quoique rUSAID ait introduit ces structures un peu 
unilatdralement, et par 6tapes un peu d6sordonn.es. 

7 - LUSAID oupnisait des r6unions hebdomadaires avec tous les assistants techniques et leur homologues 
depuis 1991. 

http:minist.re
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Maintenant, le Projet semble marcher tr~s bien; il ya des procedures claires que tous 
les conseillers et agents collaborateurs apprennent Arespecter, et on produit de tr~s beaux 
plans et budgets rigoureux et uniformes. Or, les conseillers techniques ajoutent tr s vite A 
cette observation que la bonne gestion ne vaut rien sans les actions sur le terrain. Les 
assistants techniques et I'USAID poss dent des niveaux d'appr6ciation tr s diffdrents pour 
ia balance entre la bonne gestion et la rigueur technique. Les deux sont n6cessaires, mais 
le manque de dialogue profond dans l'61aboration des actions mendes par le Projet ne 
permettent pas de r6soudre les questions qui contraignent leur application conjointe. 

En plus, l'obligation d'utiliser les nouveaux syst~mes administratifs et de gestion sans 
transition a fort boulevers6 les activit6s sur le terrain cette ann6e. L'USAID a g6l toutes 
les d6penses du Projet en f6vrier pour faute de budgets respectant les normes de l'USAID, 
nouvellement appliqu6es. Cette d6cision a provoqu6 un retard dans les op6rations du Projet 
de plus de deux mois. Les r6percussions sur les actions de plusieurs des volets, qui sont 
lies au calendrier scolaire, 6taient significatives. On ne peut vraiment pas critiquer 
l'initative de rationaliser la gestion du Projet. Mais la mani re de l'institutionnaliser peut 
8tre critiqu6e. On aurait pu peut-6tre dviter les cons6quences ndfastes pour le Projet avec 
(i) une approche plus collective pour l'61aboration et l'initiation des innovations en gestion; 
et (ii) un responsable unique -- un chef de projet -- qui pouvait servir d'intermndiaire entre 
I'USAID et les assistants techniques pour n6gocier et diriger l'application des nouvelles 
proc6dures. 

Pour ce qui concerne le manque de dialogue entre I'USAID et le gouvernement, il 
faut signaler que i'USAID a souvent tent6 de rectifier cette situation. L'autorit6 du BPE 
s'affirme de plus en plus par rapport au suivi et au contr6le des activit6s du Projet. U_oji, 
antdrieurement, ce bureau n'apprenait les actions et les decisions qui concernaient le Projet 
qu'apr~s coup, il existe maintenant des proc6dures qui sont 6tablies et respect6es pour 
impliquer le BPE directement tant pour l'approbation des plans d'action que pour le 
contr6le et la gestion de l'ex6cution de ces activit6s. I1manque toujours des structures qui 
lient le BPE, en tant que g6rant du Projet, aux directions et services techniques du MEB 
qui sont impliqu6s directement dans le travail technique; une question de communication 
horizontale. Cette situation est provoqu6e par des lacunes dans la communication verticale 
entre les services ex6cutants du Projet et les sup6rieurs hi6rarchiques qui sont cens s 
maltriser ces dossiers. Le r6sultat est une sorte de d6phasage entre le Projet et le reste des 
initiatives et strat6gies du minist~re. Cette m6me situation existe par ailleurs entre le centre 
et les regions. 

&. L'Environnement du Projet 

Par environnement, il convient d'entendre le contexte administratif et politique 
gAn-6ral prdvalant autour du Projet et qui exerce sur lui une influence positive ou negative, 
selon les cas. Ainsi 1environnement administratif aussi bien malien que celui de i'USAID 
ont une incidence sur le d6roulement du Projet. 
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Au niveau de I'USAID, la lourdeur administrative se traduit par des procedures 
longues et complexes, de nombreux syst~mes de contr6le, et des changements frequents de 
procedure sans avertissement suffisant (cas de la mani~re de pr6senter le budget). Par 
ailleurs, les changements intervenus au niveau des responsables, l'imposition des normes 
administratives am~ricaines cr~ent au Projet quelques difficult~s. La forte presence de 
I'USAID/Mali dans 'ex~cution du Projet et sa trop grande implication dans sa gestion 
quotidienne ont W souvent d~nonc(es. Cependant il faut souligner !'appreciation positive 
souvent faite par rapport Al'implication directe sur le terrain des assistants techniques et 
la rigueur apport6e dans la gestion du Projet par l'USAID/Mali. 

L'environnement malien pour sa part se caract6rise aux degrds variables par la 
lourdeur bureaucratique, le manque ou l'insuffisance d'information sur le Projet et son 
d6roulement, les lenteurs dans les prises de d6cision, parfois l'incoh6rence du syst~me, le 
cloisonnement ou le d6doublement des missions d6volues aux services administratifs, 
'Timprovisation" et le manque d'autorit6 dans le cadre de l'ex6cution des missions, et la non 
responsabilisation de I'administration malienne par rapport au Projet. Cependant il convient 
de noter que dans une certaine mesure le manque d'une tutelle trop lourde de 
l'administration malienne a favoris6 I'autonomisation du Projet. 

D'un autre c6t6 le contexte politique g6n6ral du Mali a un impact sur la conduite du 
Projet. Les nombreux changements administratifs dus au contexte politique tr.s mouvant 
ont perturbe le d6roulement du Projet. I1a fallu chaque fois que le Gouvernement a 
change un temps de pause afin u'amener les nouveaux responsables Aun niveau suffisant 
d'information pour que le Projet puisse continner ase d.velopper noririalement. L'absence 
de continuit6 dans le suivi des dossiers de la part de l'administration malienne, le 
changement de structures (e.g., la suppression de la Direction de la Planification), l'absence 
d'esprit d'appropriation du Projet et de gestion strat6gique par le Minist6re et l'acceptation 
facile du Gouvernement des conditionnalit.s pourtant impossibles A satisfaire ont tous 
influenc6 le Projet. En outre, les remous politiques, les perturbations fr6quentes du 
d.roulement de I'ann6e scolaire ont affect6 l'6volution et l'ex~cution du Projet. Cependant 
le contexte d6mocratique nouveau a permis l'closion d'un nouveau cadre de discussion 
entre la partie malienne et l'USAID/Mali dont les initiatives paraissaient souvent 
"improvises"voire intempestives. I1fallait d.sormais discuter, convaincre et non imposer. 
Cela a permis de diagnostiquer bien de contraintes dans l'ex6cution du Projet et de leur 
trouver des rdsolutions parfois heureuses. 

Par aifleurs le Projet a eu, lui aussi, des incidences sur l'environnement malie" 
existant. Si le syst~me de per diem8 a constitu6 un stimulant r6el pour les cadres maliens 

r- La saiw du per diem a explos6 quand le nouveau directeur a annoncd (i) la mise en vigueur de ia 
pofitique miftat de rUSAID excluant la pratique de payer des primes aux agents gouvernementaux et (ii) 
rapplcatim gkb des normes de I'USAID pour le paiement de per diems. Les taux pay6s ant6ricurement 
par IePro* d6pasaient consid6rablement ces normes, et les abus du syst~me 6taient 6voqu6s par plusicurs de 
ctmx qui o pwM a ls 6valuateurs. Les constats par rapport au changement "unilatdral" de la politique de 
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impliqu~s dans le Projet, son institutionnalisation pose des probl.mes aujourd'hui et risque
de mettre en p.ril les finalit(s du Projet d.s la fin du financement USAID. La diminution 
autoritaire et sans concertation du taux des primes par I'USAID a cr66 des frustrations et 
des inqui6tudes. Le syst me de per diem a cr66 une nouvelle mentalit6 qui risque d'8tre 
fort pr judiciable pour la perennit6 du Projet, d'o la n6cessit6 de r~fl6chir Aun nouveau 
syst.me de motivation qui ne fait pas appel exclusivement A I'argent. 

Par contre le Projet a eu des effets b6n6fiques sur son environnement. II a suscit6 
et entretenu des besoins en gestion, en planification, circulation de I'information, etc6t6ra. 
I1a permis la cr6ation d'une capacit6 nationale dans de nombreux domaines, cr.6 un esprit 
de responsabilisation voire d'autonomie. Le mod.le de comportement souvent donn6 par
les assistants techniques a souvent constitu6 une 6cole pratique. Finalement, le Projet a 
aid6 Aattirer 'attention sur la n6cessit6 d'impliquer les niveaux r6gionaux et locaux. 

C. L'Ex~cution du Projet 

A propos de i'ex6cution globale du Projet, l'6quipe d'6valuation a pos6 trois questions 
fondamentales. 

1. 	 Quels dtaient le degrd et la qualitd de I'implication des diffdrents partenaires, 
acteurs et Wn~ficiaires dans l'excution, ia coordination et ia gestion des 
activitds du Projet? 

L'USAID, I'assistance technique, les directions nationales et les APE/CDL sont tous 
partenaires A des degr~s divers dans la mise en oeuvre du Projet BEEP. Le r6le jou6 par
I'USAID est sans doute le plus d6terminant dans 'ex6cution du Projet. C'est elle qui 
finance et qui a approuv6 les assistants techniques propos6s par ABEL. I existe une autre 
cat6gorie d'assistance technique, A contrat local, recrut6e par I'USAID Bamako et utilis6 
dans 	'ex6cution du Projet (comptable, antenne FAEF/Koulikoro, et scolarisation des filles). 

L'assistance technique (ABEL ou locale), en collaboration avec le MEN 61abore et 
programme des activit6s qui sont centralis6es au niveau du BPE, et discut6es et adopt6es 
en r6union du Cabinet. Le programme d'activit6s est par la suite soumis pour contr6le A 
rUSAID qui peut I'accepter ou I'amender. On peut conclure que l'USAID a une position
d~terminante par rapport aux autres acteurs dans la mise en oeuvre du Projet. Cette 
position forte peut amoindrir la responsabilisation des autres partenaires. 

per diens taienz atussi communs. Les effets de cette d6cision sur le travail du Projet n'est pas encore 6vident; 
or, surtout pour Ie ve formation continue, on craint des incidences n6gatives consid6rables, tant dans la 
coopdation des fonmateurs que dans ia participation des enseignants et des directeurs d'6coles. La nouvelle 
politique semble &re plus tquitable, surtout pour les gens des r6gions, mais rumeurs persistent. 11 serait 
intdresa.nt d'&udler cette question dans un an, et dans deux. 

http:intdresa.nt
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En ce qui concerne I'assistance technique (ABEL et locale), elle a un r6le Ala fois 
de support administratif, financier et technique. Ce r6le qui lui est imparti et qui n'est 
mentionn6 nulle part dans le document de Projet fait double emploi avec celui du BPE et 
ceux cites plus haut par l'USAID. IIest souhaitable que le r6le technique de l'assistance 
technique ne soit pas amoindri par celui de support administratif et financier. 

Le BPE, coordinateur theorique de tous les volets, 6tait jusqu'en septembre 1992 ou 
janvier 1993 pratiquement ecarte du Projet, l'execution se faisant entre I'USAID et les 
assistants techniques domicili6s ou non dans les directions nationales. En ce qui concerne 
l'IPN, pour les volets formation continue et suivi et dvaluation", ilexiste un cloisonnement 
entre les activit6s du Projet et les activites et divisions de cette institution, attitude 
pr.judiciable Ala p6rennisation des acquis. I1n'existe pas de comit6 technique de pilotage 
du Projet qui aurait pu att6nuer les frictions si I'USAID avait pu se defaire d'un de ses trois 
r6les (celui d'executant). 

2. 	 Les activit~s en cours s'inscrivent-elles dans Iesprit du Projet? 

La r6ponse est oui. Les activites inscrites dans les six volets du Projet permettent 
d'atteindre les objectifs qu'il s'est assign6, A savoir: am6liorer la qualit6, 'efficacite et 
l'6quit6 du syst~me educatif malien. Malgr6 l'amelioration de certains indicateurs 
(beaucoup plus d'enfants frequentent l'cole, le taux de scolarisation s'ameliore, le taux de 
redoublement est Ala baisse, les infrastructures s'ameliorent, plus de maitres sont initi~s en 
OPO), on peut affirmer que: 

o 	 certaines actions ne sont pas coherentes: e.g., on a trouv6 beaucoup de 
maitres formes qui ne disposent pas de tout le materiel didactique prescrit; 

o 	 si l'exemple de Koulikoro est en voie de favoriser la r6gionalisation de 
comp tences techniques et de capacites materielles, il existe toujours des 
r6sistances Ala decentralisation de pouvoir et de responsabilite au sein des 
directions nationales; et 

o 	 le Projet, au lieu d'aider Areduire l'ecart urbain/rural, est restd plut6t en 
centres urbains et semi-urbains. En se limitant A quatre regions d6j. 
favoris6es, le Projet aura contribu6 Acreuser l'iniquit6 entre la zone du Projet 
et le reste du Mali. 
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3. 	 Quelles sont les questions majeures posdes lors de l'ex6cution du Projet? 

Elles ont, entre autres, trait: 

o 	 aux r6ticences A la r6gionalisation de responsabilit6 et d'autorit6 sur les 
activit6s du Projet (la volont6 du centre de garder tout ou une majeure partie 
du pouvoir); 

o 	 Atrouver un juste milieu entre la fonction technique de l'assistance technique 
d'une part et sa fonction de gestionnaire (support administratif et financier); 

o 	 Ala professionnalisation des formateurs d'enseignants -- Asituer au niveau des 
DRE --, et A la distinction A faire entre formateurs et 6valuateurs des 
enseignants. 

o 	 Ala marginalisation de l'assistance hors-projet. 

D. 	 L'Equit 

Le Projet BEEP couvre quatre r6gions: le District de Bamako, les r6gioiis de 
Koulikoro, Sikasso et S6gou. La R6publique du Mali est divis6e en huit r6gions plus le 
District de Bamako. Les probl~mes de faible taux de scolarisation, de manque de mat6riel 
d'enseignement et d'apprentissage, de la formation insuffisarnt de maitres, de l'insuffisance 
du soutien et du contr6le p6dagogique et de la surcharge du programme d'6tude se posent 
avec acuit6 sur toute l'.tendue du territoire national. En d.signant d~s le d6but du Projet
des zones d6jA relativement privil6gi6es pour une intervention significative d'un ensemble 
int6gr6 de r6formes de grandes envergures et d'investissements, tout en ignorant le reste du 
pays, le Projet BEEP fonde la base de son action sur une iniquit6 qui risque de creuser des 
dcarts plus profonds entre les regions. En 1987-88 (avant le Projet) pour les 1418 6coles de 
premier cycle du pays, 958 6taient dans les quatre zones qui seront couverte.; par le Projet.
Tandis que la r6gion de Koulikoro comptait 355 6coles de premier cycle en 1887-88, celle 
de Tombouctou n'en comptait que 69, celle de Gao 82 et celle de Mopti 156. Sur les 
306.679 616ves du premier cycle en 1987-88, 211.301 6taient dans les zones qui seront 
couvertes par le Projet. 53.587 616ves 6taient inscrits au premier cycle dans la r6gion de 
Koulikoro contre 12.023 dans celle de Tombouctou, 15.556 dans celle de Gao et 31.528 dans 
celle de Mopti. Ces chiffres produisent des ratios moyens d'616ves par 6coles de 151:1 pour
Koulikoro, 174:1 pour Tombouctou, 190:1 pour Gao et 231:1 pour Mopti. Les chiffres sont 
rest6s semblables quatre ans aprs, en 1991-92. 

L'insuffisance du nombre de classes dans ces autres r6gions s'avbre m6me plus 
marquante si Ion consid re que les densit6s de population des r6gions 6loigndes sont 
inf6rieuresA cetlles des r6gions couvertes par le Projet. Pour les 61.ves scolarisds dans les 
r6gions Afi'ble densit6 de population, on peut concevoir que les distances Aparcourir sont 
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importantes et que le taux de non-participation A '6cole, sans nouvelles constructions, sera 

difficilement r~duit. 

L' quipe d'.valuation n'a requ qu'une seule explication pour ce choix de zones-cible. 

Le Directeur-Adjoint du BPE a constat6 que les regions de Bamako, S6gou et de Sikasso 

6taient selectionn6es pour deux raisons principales: (i) ia densit6 et les chiffres absolus de 

population sont plus 6lev6s dans ces trois r6gions, donc la possibilitd d'atteindre un plus 

grand nombre d'enfants -- question d'efficacit6 -- 6tait meilleure; et (ii) compte tenu de 

l'obligation impos6e par le Quatri.me Projet, comme par le Projet BEEP, d'atteindre des 

objectifs quantitatifs relativement ambitieux, on considdrait que la meilleure chance 6tait 

de concentrer les activit6s lA oil le progrbs dans l'Mducation d6marrait dejA. Soucieux du 

des6quilibre et 'iniquitd inh6rente A cette strat6gie, r'USAID a cherch. A catalyser des 

actions dans les autres r6gions par inciter ou encourager les interventions d'autres bailleurs; 

e.g., les Allemands AMopti, les Suisses et l'Unesco ATombouctou, AGao et dans le nord, 

la Banque Mondiale A Mopti et AKayes, et les Canadiens dans le pays entier. Le Projet 

BEEP a aussi orient6 certaines de ses activit6s envers les 6coles dans toutes les r6gions; en 

particulier, la distribution de manuels scolaires, et la formation d'enseignants en cascade, 

formant les directeurs r6gionaux et les inspecteurs d'enseignement fondamental pour tout 

le pays et leur fournissant des mat6riels de formation. 

N6anmoins, le Projet, en concentrant ses efforts dans certaines zones, renforce les 

in6galit&s existantes au lieu de les corriger. On constate aussi des in6galit6s Al'int6rieur des 

zones du Projet; entre centres urbains et zones rurales. Dans les zones urbaines oo la 

mobilisation des ressources est relativement plus facile, les interventions du FAEF par 

exemple sont beaucoup plus significatives que dans les zones rurales oil il n'y a gu~re de 

ressources. I1 semble aussi que l'impact du Projet est beaucoup plus visible et plus 

important dans la r6gion de Koulikoro que dans les autres. Pourtant Koulikoro a W touch6 

tardivement. Est-ce la proximit6 g.ographique de Koulikoro par rapport au centre de 
-- qui peut ainsi exercer facilement sond6cision - la Mission USAID et le MEB ABamako 


contr6le, ou est-ce qu'on tire les leqons de 'exp6rience acquise avec les premieres zones?
 
La rdponse n'est pas 6vidente.
 

La question principale qui a pr.occupd l'quipe d'6valuation en ce qui conceme 

l'&luit, est: Les mesures et interventions envisagges parle Projet pourassurerl'9quit6 dans le 

s)wsnme ducaifpermettent-ellesd'atteindrecet objectif? Pour ce qui concerne le programme 

de rAssistance Hors-Projet, l'obligation au gouvernement malien de mieux maitriser le flux 

des 61lves entrant dans ie secondaire g6ndral et le supdrieur comme une condition pour la 

liberation des tranches s'av.rerait favoriser 'enseignement fondamental, y orientant plus de 

ressources finan&i-res et humaines. Par contre, la mesure qui veut favoriser 'enseignement 

priv6 pour 6largir la base de l'ducation ne pose aucun probl.me dans les centres urbains 

oii les parents comprennent bien la n6cessit, de la scolarisation et peuvent mobiliser des 

revenus pour financer et I'6cole et I'ducation de leurs enfants. Or, en milieu rural, les 

parentssont parfois hostiles Al'.cole aussi bien pour leurs garqons que pour leurs filles. En 

plus les revenus sont si bas qu'ils ne peuvent pas payer '6ducation pour leurs enfants. 

http:probl.me
http:Quatri.me


Evahztiof du Projet D_4eoppement de L'Enseignement de Bae, USAID/Mah" Page 130 

Favoriser l'dlargissement de la base de l'.ducation par le d6veloppement des dcoles privies,
conduit, en l'absence d'habitudes install6es de payer pour l'.ducation Aprofiter les zones 
urbaines au d6triment des zones rurales. (D.j. une plus forte demande d'6ducation en zone 
urbaine favorise la mobilisation de plus de ressources -- 25 pour cent des fonds FAEF de 
la r6gion de Koulikoro ont t6 transf6r6s sur le District de Bamako). Du fait de la capacitd
de mobilisation de ressources pour financer l'cole, le FAEF a r6habilit6 beaucoup plus de 
classes en zone urbaine qu'en zone rurale. 

La double vacation, dont ia g6ndralisation est pr6vue malgr6 une vive r6ticence des 
enseignants, pose aussi dans sa pratique actuelle un probl.me d'dquit6. Le Projet pr6voyait
la formation des maitres A la tenue des classes A double-vacation, une r6forme de 
programmes et 'amdnagement des salles de classe (6clairage afin de continuer les cours 
apr~s la tomb6e du soleil). Mais aucune de ces mesures d'accompagnement n'a t6 r6alis6e. 
Dans le cas de la double vacation -- lorsqu'il y a deux cohortes pour un maitre --, le maitre 
prend un groupe d'61ves le matin et un autre groupe l'apr~s-midi, ou chaque groupe une 
semaine sur deux. En l'absence de programme sp6cifique, le maitre est oblig6 de r6duire 
le programme normal. N'est-il pas dvident que les enfants qui reqoivent seulement une 
partie du programme A temps partiel sont p6nalis6s par rapport A ceux qui reqoivent 
normalement les cours Aplein temps? 

Comme autre exemple, le FAEF-USAID n'intervient que pour les r6habilitations. 
Si les r6habilitations am61iorent effectivement les conditions de travail et des maitres et des 
616ves, donc accroissent le rendement du syst6me, des nouvelles constructions permettent
d'accueillir beaucoup plus d'enfants. M6me avec le fait constatd par I'USAID que les 
rdhabilitations sont souvent la remise en .tat de classes qui sont totalement efforndr6es, on 
ne peut toujours pas ignorer que l'action se limite aux populations qui sont d6jA servies par
le syst~me, bien que souvent insuffisamment. 

Le Projet pr6voit aussi un appui aux communaut6s pour qu'elles s'impliquent
directement dans la gestion de l'cole. Dans la pratique, l'intervention des communaut6s 
dans la gestion de r6cole se r6duit exclusivement A une participation aux constructions 
nouvefles et aux r6habilitations, question de fournir la quote-part n6cessaire pour d6bloquer
les fonds du FAEF. Tous les autres aspects de ia gestion de l'cole sont laissds A 
l'administration scolaire et aux enseignants. Les parents n'ont aucun pouvoir pour exprimer
quels programmes, quelles formations ou quelle 6cole ils veulent pour leurs enfants. Mme 
les salles de dasse qu'ils aident Aconstruire sont conques en dehors d'eux. 

Une des conditionnalit6s du Projet, dans un souci d'.quit6 6tait I'augmentation du 
budget d'Etat en faveur de l'ducation de base. 25 pour cent au moins du budget d'Etat 
devait re consacrd A 'ducation et la part de l'ducation de base devait passer
progressivement de 35 A45 pour cent entre 1989 et 1994. On constate qu'en terme absolu, 
les d6penses publiques d'dducation ont augment, entre 1988 et 1992, passant de 17,4
milliards de francs CFA en 1987 A24,2 milliards en 1992, soit une augmentation annuelle 
moyenne de 8,6 pour cent. Le premier cycle du fondamental a requ en 1992 38 pour cent 

http:probl.me
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du Projet contre 20 pour cent pour I'enseignement sup rieur. Si l'on sait que le premier 
cycle du fondamental regroupe 80 pour cent des effectifs scolaires maliens et le sup rieur 

unseulement un pour cent, alors les pourcentages du budget affect6 A chacun posent 
probl ime d'dquit6 m~me si en terme absolu la part allou6e au deuxi me cycle de 

l'enseignement fondamental a augment6. 

Les taux de scolarisation restent encore faibles au Mali. En 1990-1991, sur 1.354.205 
Mais onenfants scolarisables, seuls 340.553 (25 pour cent) allaient effectivement Al'6cole. 


constate une augmentation progressive du taux de scolarisation dans les zones couvertes par
 

le Projet, dvident dans les chiffres suivants:
 

o 	 En 1986-87, on a recrutd en premiXre ann e 75.803 616ves dont 47.368 
garqons et 28.435 filles. En 1990-91, ces chiffres passent A84.477 dont 53.128 
garqons et 31.349 filles et en 1991-92 A91.839 dont 56.322 garqons et 35.517 
filles. 

o 	 En 1986-87, sur les 75.803 61ves recrut s en premiere annde, 62.577 passent 
en deuxi~me ann6e. 

o 	 En 1990-91, 84.477 recrut6s en premiere ann e, 76.735 passent en deuxi~me 
ann e. 

o 	 11 y avait en 1986-87 en sixi~me anne (fin du premier cycle) 29.252 616ves 
dont 18.877 garqons et 10.375 filles. En 1990-91, ils 6taient 29.351 en sixi.me 
anne dont 19.183 garqons et 10.168 filles. En 1991-92, ils 6taient 33.737 en 
sixi me dont 21.988 garqons et 11.749 filles. 

Le taux de recrutement a augment6 en moyenne de 10 pour cent dans les zones 	du 
auProjet. Mais il est difficile d'affirmer de faqon certaine que cela est dfi uniquement 

Projet. En plus des r6habilitations du FAEF-USAID, il y a eu les constructions nouvelles 
et les r6habilitations du Quatri me Projet Banque Mondiale et du programme canadien 
(6coles Amadou Toumani Tour6). On constate 6galement dans les zoncs du Projet une 

en absenceaugmentation du taux de recrutement des filles sans pouvoir affirmer 
d'indicateurs d'impacts que c'est le r6sultat des actions initides par la cellule de scolarisation 
des files. Bien avant le d6marrage du volet des actions avaient W entreprises dans 
certaines r6gions pour accroitre la scolarisation des filles et dans d'autres (Sikasso): le volet 
n'a d6mrrt qu'A la rentr6e scolaire 1992-1993, ce qui fait qu'on ne dispose encore d'aucun 

enchiffre pour appr6cier. Mais on sait qu'en 1987-88, 29.596 filles ont t6 recrut6es 
premiXere ann6e. En 1988-89 ce chiffre passe A30.124, en 1989-90 il tombe A29.622 pour 
se relever en 1990-91 A31.349 et en 1992-93 A35.517. 

La r gionalisation prdvue par le Projet, si elle avait 6t6 effective, aurait permis 
incontestahimnt i'61argissement de la base de rNducation, surtout en zones rurales. Dans 
la pratique actuelle tout est centr6 ABamako (sauf Koulikoro dans une moindre mesure) 
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et on constate une resistance au niveau du centre A6laborer une strattgie d'ex~cution de 
la r6gionalisation. Mais vouloir r6partir I'autoritd et, surtout la responsabilitd sans d~gager 
les ressources n6cessaires est-il rtaliste? Pour le moment les centres p6dagogiques 
r(gionaux, les centres r.gionaux de service, la gestion du syst me d'information et les 
activit s de suivi et 6valuation n'existent pas encore au niveau des DRE. 

E. 	 Qualitd 

Deux questions principales ont 6t6 pos6es au sein de l'6qtipe d'6valuation Apropos 
de la qualit6 du programme et de 1'ex.cution du Projet BEEP. 

1. 	 Quelle est l'incidence du Projet sur la qualitd de I'enseignement? 

La qualit6 de l'enseignement est fonction de nombreux facteurs tels que l'ambiance 
de la classe, le contenu des programmes, le genre de didactique, ia qualit6 des locaux 
scolaires, l'existence d'un mobilier suffisant, la compktence des enseignants. 

Le volet suivi et 6valuation tente d'apprtcier le niveau de qualit6 de l'enseignement 
de base dans les domaines couverts par le Projet BEEP en 6valuant divers facteurs qui 
l'influencent. D'ailleurs, si les indicateurs choisis sont tous positifs on risque de conclure 
trop rapidement Aune meilleure qualit6 de renseignement. Ceci n'est pas forc6ment le cas. 

On peut aussi approfondir la question en examinant si les interventions ont W 
coh~rentes et si une strattgie syst6mique 6tait bien prtsente. Ayant, par exemple, form6 
les maitres sans les manuels scolaires n.cessaires et ayant distribu6 les manuels sans le 
guide du maitre (indispensable dans ce cas) on a pu constater la presence d'indicateurs 
positifs (les livres ont 6t6 distribu s et les maitres ont W form~s. Mais sans coordination, 
on ne peut pas conclure A une veritable am6liora'on de qualit6 d'instruction ou 
d'apprentissage. 

Les indicateurs qui tiennent compte des rtussites aux examens de fin de cycle sont 
utiles mais on doit se poser la question de savoir ce qui est dOi sp.cifiquement au Projet. 
Des raisons externes Al'cole peuvent expliquer certaines variations tant favorables que 
d~favorables: les facteurs socio-6conomiques notamment ne sont pas pris en compte par le 
suivi et 6valuation. 

2. 	 Quele est l'addquation des critres de la qualitd de l'enseignement avec les 
priorits de la socidtd dans laquelle s'inscrit le Projet? 

Les critres qui permettent d'6valuer la qualit6 interne de r'cole doivent encore 
trouver une validation externe telle que par exemple un meilleur rendement dans la vie 
sociale et 6conomique. Autrement dit, est-ce que l'cole fondamentale pr6pare bien l'616ve 
pour ce qui rattendune fois qu'iI deviendra membre actif de la soci6t6 malienne? Obtenir 
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un dipl6me est une r6ussite, certes. Encore faut-il savoir si ce dipl6me doit permettre de 

s'adapter Ason environnement et/ou ouvre la porte d'un cycle d'dtudes sup(rieures. I! 
s'av.re donc important de clarifier les finalit6s de l'enseignement fondamental et le profil 

attendu Ala fin du premier cycle. Les travaux du MEB, avec l'Unesco, au mois d'ao~t 1993 
notamment (dejA mentionn6s) ont portd sur cette d6finition lors des s(minaires natioiiAux 

pour les trois niveaux d'enseignement fondamental, secondaire, sup.rieur. Le Projet doit 

done rester attentif aux d6cisions qui seront prises afin de v6rifier la validit6 externe des 

crit~res de qualit6 choisis. De plus, pour ain6liorer les performances des 616ves, il a 6t6 

ne suffit pas de parfaire les interventions p6dagogiques. L'616ve qui ned6montr, qu'il 
souffre pas de la faim apprend sfirernent mieux que celui qui n'a pas pu manger avant 

d'entrer Al'6cole. IIne faudrait donc pas n6gliger dans les crit.res de qualit6 les conditions 

66lmentaires d'acc.s A l'Nducation -- les pr6-requis et pr6alables cognitifs et physiques -

recherches, par exemple, lors de l'installation de cantines scolaires. 

F. 	 Efficacitd 

Le probl~me de l'efficacit6 peut 6tre appr6ci6 Adivers niveaux: 

o 	 l'incidence des proc6dures du Projet sur sa gestion; 

o 	 l'impact du Projet sur la r6alisation des indicateurs; 

o 	 ia validit6 et la pertinence des indicateurs; et 

o 	 l'impact du Projet sur l'initiative gouvernementale de d6centralisation 9, et la 
prenisation des acquis. 

La question de I'incidencedes procdduresdu Projetsur la gestion du ProjetBEEP des 
diffrents secteurs du MEB oi les volets oeuvrent comporte des aspects n gatifs comme 
positifs Pour le n gatif, on a relev6 la m6thode proc6duri.re de d(caissements, et 
I'instabilit6 des m6thodes de programmation des activit6s affectant l'ex6cution des volets du 

neProjet. Pareillement, les proc6dures de coordination, tant verticales que horizontales, 
sont vraiment pas formalis.es. Au niveau de l'USAID, ce constat est 6vident dams 
l'existence de cinq bureaux de contr6le et de d6cisions, dont le BEEP, le Contr6le, le 
Management, les Programmes, et les Contrfits. En plus, l'implication de l'assistance 
technique (ABEL, et USAID), du Bureau du Management, et du Bureau de Contr6le dans 

9 - La poitfique de d6centralisation du Minist6re de I'Education Nationale est en cours d'd1aboration dans 

ie cure de la pparaion de la loi sur la d6centraliktion au Mali. La d6centralisation des activitds du projet 

est cozamfr. an retard dars la publication des travaux de la D06gation Ala DdcentralLsation du Ministre de 

rIntiekur, prvs pour 1994. Actuellement, la d6centralisation des activit s du Projet est consdquemment 

comfwet& i C'est cernexistcoce de cadre institutionnel. qui explique, au moins en partic, [a non-atteinte des 

objectifs de r kwmalisation du Projet BEEP. 

http:formalis.es
http:proc6duri.re
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la gestion quotidienne des activitds du Projet semble avoir rendu souvent inefficaces les 
tiches de v6rification et de justification de I'USAID. Et cela devrait devenir encore plus 
encombrant si l'on ajoute les fonctions du BPE. 

Pour les effets positifs du Projet sur l'efficacit6 des divisions concern6es du MEB, on 
a remarqu6 tout d'abord un transfert de nouvelles habitudes de gestion par l'assistance 
technique et la formation des collgues maliens. Un exemple est l'introduction de 
l'informatique d,-ns Ila gestion des activits quotidiennes des b6n~ficiaires, ce qui a all6g6 
pour les quelques bureaux concern6s les taches routini res. Le Projet a aussi conduit Ala 
n6cessit6 d'avoir un syst~me de pilotage du secteur de l'6ducation. Cette ide semble 
maintenant 6tre prise au s6rieux. Finalement, I'6quipe d'6valuation a assist6 Al'apparition
d'une prise de conscience accrue en faveur de la planification de la gestion rationnelle, et 
de la budgOtisation int6grale. 

En ce qui concerne 1'incidencedu Projetsur la rdalisationdes indicateurs,il est difficile 
de dissocier l'incidence du Projet des autres interventions dans le secteur. Par exemple, il 
existait d6ja des tendances favorables avant le Projet (e.g., appui communautaire), mais qui 
ont dt6 encourag6es ou accentu6es. Par ailleurs, le Projet BEEP intervient dans le cadre 
du Quatri~me Projet oi il y a plusieurs partenaires. Les actions du Projet sont les mieux 
ressenties dans la r6gion de Koulikoro, qui semble avoir des rfsultats pIls probants que 
dans les autres zones de Projet. 

Pour certains indicateurs -- e.g., manuels scolaires et formation continue en OPO -- , 

on peut mieux les attribuer A l'intervention du Projet BEEP. L'6volution des indicateurs 
peut 8tre apprfci e dans le tableau de programmation de la performance des indicateurs 
en Annexe F du rapport. Cependant ii importe d'approfondir les recherches Ace niveau 
pour situer la part de Projet BEEP dans une modification des tendances plus larges des 
indicateurs pr~sents dans ce tableau. 

La validit6 et la pertincnce des indicateurs retenus est tr~s discutable. Comme on 'a 
constat6 dans la section analytique du volet suivi et 6valuation, les indicateurs officiels du 
Projet BEEP sont beaucoup plus r v(lateurs du succbs du Projet que du progr~s du secteur 
d'6ducation fondamentale malienne. La port6e de ces indicateurs est limit6e pour plusieurs 
raisons. Pour commencer, le fait d'exclure des facteurs extra-scolaires, ou socio
6conomiques, peut cacher certains facteurs importants dans la d6termination du succ~s des 
6tudiants et des dcoles, et donner trop d'importance A d'autres qui sont pris en 
onsid&ation. La r alisation de certains indicateurs, en plus, ne permet vraiment pas 

d'inf rer que ia situation 6ducative s'est am~lior6e, et d'autant moins d'attribuer des gains
directement aux interventions du Projet. Le choix d'indicateurs peut aussi biaiser l'analyse 
du Projet s'iI se limite aux questions de la qualit6 interne. Sans prendre en compte le 
rendement exmerne associ6 avec des actions p6dagogiques, on ne pourra pas s'assurer d'une 
incidence positive d'un progrbs atteint au niveau de l'cole sur la vie de l'enfant aprbs 
'&ole dats sa faniille et sa communaut6. 
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L'incapacit6 de pr~ciser la r~ussite du Projet par l'atteinte des indicateurs ne devrait 

pas en soi conduire Aune remise totale en cause des interventions du Projet BEEP. Les 

indicateurs du Projet BEEP sont valables, mais ils ne sont pas suffisants. I1faut int6grer des 

indicateurs relatifs A la planification, A 'am~lioration de la gestion, A la volont6 et A la 
Bref,capacit6 des b~n~ficiaires Aconduire le Projet et Aatteindre les r~sultats escompt~s. 

il faut des indicateurs qui pr~cisent d'une mani~re beaucoup plus d taill~e des objectifs 
me Projet et surtout du Gouvernement malien.strat~giques du Projet BEEP, du Quatri 

Concemant l'incidence du Projet sur l'initiativegouvememental de la ddcentralisation 

et surlapirenisationdes acquis, le Projet BEEP et le Quatri6me Projet Education en g~n6ral 

ont pos6 les jalons de la d~centralisation de la gestion de l'ducation de base, Atravers 

plusieurs strat6gies. L'appui Ala creation de diverses structures institutionnalis~es au sein 

du MEB constitue une approche importante que le Gouvernement renforce par une 

contribution considerable (les antennes r~gionales du FAEF et les Centre de Formation 
(les cellules de scolarisation des filles).Continue), ou avec des actions parall~les 

L'assistance technique du Projet entame s6rieusement, pour certains volets, le renforcenient 

de la capacit6 institutionnelle, avec le transfert de comptences techniques et de gestion aux 
Par ailleurs, les actions A ce proposnationaux affect6s aux divisions centrales du MEB. 


pour les organes d6centralis~s, Apart le cas de Koulikoro, sont manifestement insuffisantes.
 

Cette d~centralisation et cette perspective de prenisation des activites 6ducatives 

favoris~es par le Projet BEEP sont A l'6tat embryonnaire, comme complement, n'ayant 

d~pass6 les intentions que dans le cas de Koulikoro. II faut attribuer sur le plan local et 

r6gional, les moyens pour que ces initiatives du Projet BEEP puissent atre effectivement 

fonctionnelles. 11 importerait que le Gouvernement malien fasse un choix de politique en 

faveur de la d6centralisation. Ce processus semble en cours. 



CHAPITRE 5
 
DIRECTIONS FUTURES ("RECOMMANDATIONS")
 

L'dquipe d'6valuation a envisag6 huit directions futures propos6es AlUSAID et au 
MEB comme des recommandations ti discuter et e modifier selon les prioritis n~gociges.
L'quipe 6tait tr~s sensible aux contraintes Ases fonctions d'analyser le Projet et d'6laborer 
des recommandations pour la phase suivantes. Soulev~e surtout par l'application de la 
m~thodologie d'6valuation de quatri~me g6n~ration 6tait la diversit6 d'opinions sur le pass6 
et le future du Projet parmi les maints partenaires. On a consid~r6 que ce n',tait ni 
possible ni souhaitable que l'6quipe entame la responsabilit6 de tracer les directions futures 
du Projet. D'ailleurs, en refltant les ides et les priorit6s majeures exprim~es par les 
partenaires concerins du Projet BEEP avec qui les 6valuateurs ont pu parler, on espre 
provoquer une discussion entre ces partenaires principaux qui menera aux recommandations 
et strategies prdcises qui seront bashes sur des perspectives consensuelles. En ce sens,
l'6quipe d'6valuation prOf~re consid6rer toute son activit6 comme un effort catalysateur A 
une rdflexion et un planification conjointe entre I'USAID et le gouvernement malien. 

1. 	 Alternatives de Financement 

Les alternatives de financement se situent essentiellement ! deux niveaux: (i)
l'initiative priv6e communautaire; et (ii) I'USAID et les autres bailleurs de fonds. Pour la 
participation priv6e, en milieu rural, il importe de diff6rencier l'initiative communautaire 
de financement des autres sources nationales typiques, les fonds publics et ceux des 
promoteurs priv6s. Cette distinction s'av~re importante devant la volont6 de stimuler plus
de participation de la part de la communaut6 au niveau financier et, surtout, dans la 
gestion de l'6cole. Pour le moment, le concept d'une troisi~me forme de gestion scolaire -
- l'cole communautaire -- est tout Afait 6trang~re A la vaste majorit6 des communes. Des 
actions sont n6cessaires, telles que: 

i. 	 dclaircir le concept de l'6cole de base ou de l'cole communautaire; 

ii 	 promouvoir les efforts spdcifiques en direction de l'6co!e communautaire. 
(Ainsi il faudrait sans doute d6connecter la cotisation APE de la Taxe de 
ldveloppement R6gional et Local); 

ii 	 tier '6cole Ad'autres actions de d6veloppement communautaires susceptibles 
de g6nrer des ressources et de p6reniser les activit6s lides Ala gestion des 
institutions locales dducatives; et 

iv. 	 fournir une assistance directe destinee A renforcer la responsabilit6 des 
communaut6s par rapport A la gestion stratdgique et au financement de 
l'ole. 
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11 est propos6 aussi ju'on 6Iargisse les domaines de financement de l'dducation, A 
Dansl'environnement scolaire, Ala recherche en 6ducation et Ar'dducation non-formelle. 

ce cadre iliaudrait accorder un appui prioritaire Ala d6finition d'une nouvelle strat6gie, 
conception de '6cole, avec des moyens financiers pour assurer un appui technique et une 

exp6rimentation. 

Pour les bailleurs de fonds, ils'agit de consid6rer des options plus favorables au 
d6veloppement particulier du secteur de 'enseignement fondamental. On proposerait Ace 
propos deux d6marches principales: (i) sensibiliser et mobiliser les bailleurs de fonds et 
donateurs pour qu'ils concentrent beaucoup plus 6troitement leurs efforts sur les initiatives 
gouvernementales; et (ii) d6velopper une nouvelle strat.gie d'AHP, bas6e sur les actions 
d6finies au point sur 'ajustement structurel. 

2. 	 Appui de I'USAID A la Dfinition d'une Nouvelle Strat6gie de i'Education 

Les efforts men6s actuellem"rt par les autorit6s maliennes pour pr6ciser les finalit6s 
de l'ensemble du syst~me 6ducatif devraient faire l'objet de toute l'attention de I'USAID 
pour apporter les aides logistiques n6cessaires A l'accomplissement de ce travail. Un tel 
appui pourrait englober une aide technique pour ddfinir les profils attendus en fin de cycle 
dans l'enseignement fondamental, ainsi que les profils attendus des futurs enseignants dans 
un large effort de clarification. D'une manire similaire, on pourrait envisager un appui 
pour ia conceptualisation, la planification, le financement et la diffusion de nouveaux 
programmes, autant formels que non-formels. Finalement, I'USAID pourrait servir de 
catalyseur (avec 'Unesco, qui y consacre ddjA des ressources) afin de regrouper les autrec 
bailleurs de fonds autour des discussions initiales et du d6veloppement 6ventuel d'une 
nouvelle vision de l'dducation au Mali. 

3. 	 Ajustement Structurel 

La mission d'dvaluation propose au Gouvernement malien et AI'USAID d'entamer 
des discussions s~rieuses visant les recommandations suivantes concernant l'ajusteimnt 
structurel: 

L I faudrait abandonner des conditionnalit.s non-r6alistes et de ce fait 
pratiquement impossibles A satisfaire. I1serait souhaitable d'op6rer une 
relecture syst.matique de ces conditionnalit.s. 

ii. 	!Bfaudrait r.viser des conditionnalit.s qui pnalisent l'6ducation de base. Le 
systi.me de conditionnalit6s, et surtout ia liaison entre certaines 
conditionnalit.s concernant d'autres secteurs ou d'autres niveaux de 
'&Iucation (secondaire et suprieur) ne doit pas constituer une entrave au 
d6wloppement de l'.ducation de base ou en bloquer le financement. Au 
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contraire les conditionnalit~s doivent en favoriser l'expansion. De ce fait une 
revision des conditionnalit~s serait souhaitable A d~faut de faire sortir le 
secteur de I'ducation de base de tout ajustement structurel. 

iii. 11 faudrait autoriser le recrutement d'enseignants au niveau de l'ducation de 
base. En raison de leur caract.re strat~gique, les recrutements doivent 8tre 
autoris.s au niveau du secteur comme c'est le cas au S~n~gal et au Burkina 
Faso. Les refuser c'est mettre en p6ril tout effort de scolarisation. De mame 
s'impose l'arr~t de la politique de depart des enseignants de l'6ducation de 
base Ala retraite anticip6e. Les formules de vacatariat doivent 8tre 6tudides 
attentivement et soutenues au besoin. 

iv. II faudrait instaurer un partenariat vdritable dans l'MIaboration des nouvelles 
conditionnalit~s. Jusqu'ici, il semble que les conditionnalit~s soient impos~es 
par les bailleurs de fonds. M~me si c'est la partie malienne qui les accepte,
elle n'a en r6alit6 gu6re le choix. I1serait souhaitable, compte tenu de 
i'exp~rience et de l'importance du domaine, que les conditionnalit~s fassent 
l'objet d'une analyse approfondie, d'une concertation large et d'un partenariat
effectif entre maliens et bailleurs de fonds. 

4. La Construction 

II s'av~re que la politique actuelle de rUSAID de ne pas financer des nouvelles 
constructions est en forte contradiction avec l'objectif majeur du Projet d'accroitre les taux
de scolarisation dans l'enseignement fondamental, surtout dans les zones les plus
ddfavorises du pays. L'dquipe a appr6ci6 la contribution importante -- tant pour la qualit6 
que pour la quantit6 -- de la stratdgie de r6habiliter des locaux, souvent d6labr~s au point
de ne plus 8tre utiles. Elle ne propose pas qu'on abandonne ce domaine d'intervention. 
Mais, en raison des objectifs d'dquit&et de l'incidence majeure sur l'Mlargissement de la base 
6ducative, rUSAID devrait accepter de financer des constructions nouvelles de classes et 
d'6coles. 

5. La Detralisation et la Rdgionalisation 

Consid~rantque ia d~centralisation en est un facteur important de la d~mocratisation 
de I'Mucation et d'autonomisation sur le plan r6gional, la mission d'.valuation recommande 
que I'USAID d~gage les moyens n~cessaires pour responsabiliser les r6gions par rapport A
la gestion et pour r~orienter ses actions en agissant parall~lement au niveau du centre et 
des r6gions et ainsi donner au centre un r61e de service plut6t que de gestion. 
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6. 	 Creation et Mise en Place d'un Comit de Pilotage du Projet Developpement de 
I'Education de Base 

La coordination du Projet, telle que mentionn6e dans ie document initiateur du 

Projet, sera confi6e au Bureau des Projets Education. Une lettre-circulation No 0573/MEN-
CAB du 17 Mars 1992 rappelait Achaque direction qu'elle devait d6signer un responsable 
qui coordonnera les activit~s du Projet au sein de la dite direction et sera membre du 
Cormit6 de Suivi que le d6partement voulait cr6er. Cette d6cision sera appliqude afin de 

nommer un repr6sentant officiel de chaque d6partement qui sera le seul responsable charg6 
de participer aux r6unions et aux activit6s du nouveau comitL 

La n6cessit6 de cr6ation d'un Comit6 de Pilotage du Projet s'est faite sentir lors de 
1'6valuation de chaque volet. II aura pour mission: 

i. 	 d'orienter, de fixer les priorit6s, d'autoriser les actions, d'assurer la 
coordination, et de suivre et contr6ler des activit6s et proc6dures du Projet 
BEEP; 

ii. 	 d'assurer la concordance entre les programmes et strat6gies du Projet et du 
Gouvernement; et 

iii. 	 d'examiner le Rapport Semestriel d'Etat d'Avancement du Projet. 

Le Comit6 de Pilotage sera pr6sid par le BPE et comprendra en outre un repr.sentant des 
Directions Nationales impliqu6es dans le Projet, les Directeurs R6gionaux de I'Education 
de la zone du Projet et un repr6sentant de I'USAID. 

Au niveau de la R6gion, un Comit6 de Suivi comprenant la DRE, les APE et les 
Enseignants sera aussi mis en place. 

7. 	 Continuer le Programme d'Assistance Technique aux Volets 

!Uest propos6 que r'USAID continue son programme d'assistance technique aux 
dift6rents volets ex6cut6s par des conseillers. Cette proposition 6mane surtout des agents 
maliens associ.s A ces interventions et qui ont exprim6 plusieurs r6serves dont deux 
pr6alables: 

i. 	 il faudrait r~dfinir les termes de r6f6rence de tous les conseillers et de tous 
les volets afin d'accorder une importance primordiale Ala r6gionalisation; et 

ii. 	 pour chaque volet individuel, il faudrait prendre en compte s6rieusement les 
recommandations de la pr6sente 6valuation; m~me si l'on ne les applique pas 
tous, qu'elles constituent la base d'une discussion approfondie entre le 
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conseiller, ses collaborateurs maliens imm~diats, 'USAID et les responsables
maliens concern~s afin de conduire A une redefinition consensuelle des 
finalit6s souhait6es -- tant imm~diates qu'A long-terme --, des strategies 
essentielles, des indicateurs pertinents, et d'un plan d'ex.cution pour la 
continuation des activit6s. 

Quatre principes pour la contihuation de cette assistance pourraient 8tre prfvues: 

i. 	 la responsabilit6 primordiale du conseiller est le transfert de comp6tence, 
surtout technique; 

ii. 	 le conseiller doit se limiter Ason r6le de technicien, sans essayer de jouer
aussi le r6le de d6cideur, quelle responsabilit6 est rdserv.e aux agents maliens 
concern6s par le volet; 

iii. 	 dans le budget du Projet, et pour chaque volet, il faut presenter des lignes
distinctes pour pr6senter les coots de l'assistanc2 technique des autres 
d6penses du Projet; ce principe assurerait la transparence de la gestion et 
permettrait une r6flexion rationnelle et conjointe -- USAID et MEB -- sur 
l'ad6quation de la proportion entre les deux d6penses en fonction des objectifs 
du volet et des ressources disponibles; et 

iv. 	 I'USAID et le BPE ex~cutent conjointement une 6valuation annuelle de 
chaque conseiller, consid6rant comme critdre primordial le transfert 
d'expertise technique au collaborateur malien imm~diat et aux autres agents 
maliens concern6s. 

8. L'Extension du Projet 

La mission a eu Aconstater que les regions touch6es par le Projet sont celles qui ont 
toujours t6 le cadre d'interventions des projets int6ressant le secteur de l'6ducation. Si cela 
se justifie par la dersit6 de la population et la forte demande de scolarisation dans ces 
zones, il conviendrait cependant de plus en plus de prendre aussi en charge les besoins fort 
pressants des autres regions et 6viter ainsi la cr6ation au niveau du pays d'un p6le de mis.re 
6ducative dans des r6ions dfavorises et de plus en plus d~laiss6es. D'o les possibilit6s
de frustrations futures porteuses de bien de dangers. Pour ce faire r'quipe d',valuation
recommande fortement l'extension du Projet A 'ensemble des rcgions du Mali. 



CHAPITRE 6 

CONCLUSION 

Le projet BEEP de 'USAID a eu, de toute 6vidence, de nombreuses consequences 
positives sur l'6ducation primaire au Mali. Les influences les plus marquantes sont les 
suivantes: (i) la formation continue de pros de 7.000 instituteurs de l'6cole primaire et de 
tous les membres des directions r6gionales et des inspectorats; (2) la renovation de plus de 
400 salles de classe; (3) une augmentation des taux de scolarisation f6minine dans la zone 
d'intervention du Projet; (4) un net progr~s dans la collecte, l'informatisation et ranalyse 
des statistiques scolaires; (v) l'6tablissement d'une capacit6 d'6valuation standardis6e sur le 
plan national, ainsi qu'une meilleure competence dams le domaine suivi et 6valuation; (vi) 
la distribution de manuels scolaires pour les classes de premiere et deuxi.me ann6e; et le 
progr.s global de la comptence dans les d6partements 6tudi.s du Minist re pour organiser, 
6x6cuter et dvaluer les initiatives des diffdrents secteurs (cf. Annexe F.) Ces activit6s ont 
toutes eu lieu dans le cadre de la R6forme de 'Education au Mali et du Projet de 
Quatri rme Education, organis6 par la Banque Mondiale. 

En d~pit de ce succ~s ind6niable, il est difficile d'en d6duire que le Projet a eu une 
influence syst6mique ou durable sur la scolarisation et l'enseignement au Mali. Comme il 
est indiqu6 dans ce rapport, cette situation est due A certains d6fauts d'organisation et 
d'ex6cution. Ceux-ci proviennent largement des circonstances du milieu, comme le 
d6marrage difficile et les 616ments structurels contraignants de la gestion du Projet BEEP 
par 'USAID, ainsi que les bouleversements politiques et sociaux dont a fait preuve le Mali 
au cours des trois derni~res ann6es. IIest aussi pertinent de dire que quatre ans d'ex6cution 
d'un projet sont largement insuffisants pour enrayer un problme aussi ancr6 et profond que 
celui de l'dducation au Mali. 

Si nous gardons cette situation A 'esprit surtout, les contributions du Projet sont alors 
encore plus remarquables. Le d6fi de rUSAID ainsi que du gouvernement malien, semble 
6tre maintenant d'exploiter les forces ou les promesses du Projet de mani~re Agarantir leur 
durabilit6 et leur continuit6 dars de nouvelles directions, soit au moyen des volets distincts 
du Projet ou d'un effort global. Peut-6tre le Projet a-t-il d6montr6 au mieux que s'il existe 
une assistance technique de qualit6 ainsi que des ressources suffisantes, il y aura des agents 
tout A fait compltents et d6vou6s provenant du Minist re de l'Education qui pourront 
contribuer Alam6lioration de '6ducation. Mais comment cc progr.s peut-il durer sans la 
possibilit6 de fonds suppl.mentaires comme ceux (20 millions de dollars US) qui sont 
associ6s A 'intervention de rUSAID? Ni les volets suivi et 6valuation, formation continue, 
ou scolarisafion des filles, op.rds par le Minist.re, arriveront A se maintenir Aun niveau 
proche du niveau actuel d'activit6 sans le soutien continu de 'USAID ou d'autres bailleurs 
de fonds. 

Quelques aspects du Projet, selon l'6quipe, semblent avoir restreint l'influence 
durable et complete des contributions du Projet BEEP Al'.ducation fondamentale du Mali. 
Le premier a trait A l'organisation et A l'exdcution du Projet, qui consiste A adapter un 

http:Minist.re
http:deuxi.me


Ewuation du Projet Diwloppement de I'Enseiffelment de Base, USAID/Mali Page 142 

modeste ensemble de strat6gies prenant pour module le Quatri~me Projet d'Education de 
la Banque Mondiale. Bien que des recoupements ou une certaine coherence aient t6 
observ6s entre certains volets, d'une mani.re globale le Projet n'entreprend pas d'approche 
syst.mique. L'occasion de renforcer un ensemble de gains obtenus par un volet (comme 
celui de la scolarisation f6minine par exemple) n'est g.n.ralement pas exploitde par les 
actions programm6es par un autre volet, surtout quand il s'agit d'entreprendre une action 
compl.mentaire durable. (Le volet suivi et 6valuation est une exception, puisqu'il existe 
principalement Atitre d'effort compl6mentaire, pour suivre les autres volets et fournir des 
6valuations prescriptives.) De la m~me faqon, il est possible que les gains d'un volet soient 
amoindris par le manque d'organisation e! ,; mise en ceuvre (totale ou simplement 
retardSe) des strat6gies compl6mentaires n.cessaires, comme, par exemple, ia distributions 
des manuels scolaires sans le guide du maitre. Cet argument s'6tend 6galement au-delA du 
domaine scolaire pour inclure le choix du Projet de ne pas consid rer les facteurs qui ont 
trait A la performance d'un 6tudiant mais qui ne sont pas directement lies Al'6cole, qu'il 
s'agisse de garder les filles A l'6cole ou de comprendre comment le milieu physique ou 
mental d'un enfant influe sur sa capacitd d'apprendre le franqais en classe. On ne s'attend 
pas, par cette 6valuation, Ace que I'USAID, par ce Projet, s'attaque Al'ensemble du syst~me 
6ducatif. Pourtant toute intervention devrait (a) 8tre planifi~e avec une parfaite 
compr6hension du syst.me actuel et (b) int.grer ses propres composantes d'une faqon 
syst6mique. (La recommendation d'aider les communaut6s Aprendre en main la gestion 
de leurs dcoles -- l'objectif du FAEF -- en les aidant d'abord A g6rer une activit6 
communautaire qui ne leur est pas inconnue, va de pair avec ce th~me.) 

Le deuxi me aspect contraire au Projet qui ressort pour les 6valuateurs est la fragilit6 
des liens strat~giques de communication; ceci reprdsente le c6t6 mise en Ce uvre de la faible 
approche syst.mique d6crite ci-dessus. La collaboration et la coop6ration ont W jug.es 
tendues, aussi bien entre le Minist~re et l'USAID qu'entre les diffdrentes antennes du 
Minist~re, et d'une certaine mani~re 6galement parmi les diff6rents volets du Projet. I1 
semble que ce manque de communication ait lieu 6galement, a-t-on observ6 et rapport6, 
dans la hi6rarchie m me du Minist re central, aussi bien qu'entre le centre, les regions, et 
les communaut6s, et qu'entre la Mission et les assistants techniques du Projet. Il existe 
beaucoup de raisons Aces lignes de communication "brouill6esr. Elles tiennent souvent 
Ades caract6ristiques culturelles et structurelles, surtout lorsqu'elles touchent aux lignes de 
communication internes du Minist.re de l'Education. D'autres s'expliquent, d'apr.s les 
partenaires du Projet, par des techniques de gestion propres aux responsables principaux du 
Projet. Enfin, les changement fr6quents de collaborateurs gouvernementaux surtout ont 
sap6 les nombreux efforts d'6tablir des relations r6guli.res et chaleureuses entre la 
Mission/le Projet et le Ministare. L'absence d'une autorit6 institutionnelle formelle au 
Minist re pour repr6senter les int6r~ts du Gouvernement dans le Projet -- comme cela a W 
propos6 avec le Comit6 de Pilotage -- a exacerb6 cette situation. L'.tablissement de ces 
lignes de communication est jug6 fondamental et crucial pour la continuation positive du 
Projet et, plus important encore, pour l'6ducation fondamentale au Mali; bien qu'il n'y ait 
aucun doute que cela ne sera pas chose facile. 
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Un troisiime aspect d6favorable au profil et Ala mise en m uvre actuelles du Projet 
est l'incapacit6, variable selon les volets, de d6passer la rh6torique et de passer Al'excution 
du Projet par la r6alisation de l'objectif de r6gionalisation voulue par rUSAID et le 
Minist re. Des plans existent, une formation premiere et l'achat d'dquipement ont parfois 
eu lieu; c'est le cas notamment des volets suivi et 6valuation et du syst~me de gestion
d'information en 6ducation. Le volet scolarisation des filles a multipli6 ses efforts avec ses 
homologues r~gionaux, tout comme le volet formation continue par son approche en cascade 
(bien que ces strategies aient rv616 leurs propres d6savantages). Cependant, le Projet reste 
pour la plupart une initiative centralis6e, tant dans son 6laboration que dans sa gestion,
diminuant par IAde plusieurs faqons l'impact positif possible sur le syst~me d'6ducation du 
pays. Premi rement, un personnel situ6 au centre pourra atteindre beaucoup moins d'dcoles 
ou d'autres groupes cibles que ses homologues r~gionaux, Acause des grandes distances, ou 
du nombre insuffisant ou limit6 des moyens de transport. Deuxi~mement, le personnel
r~gionai est d'habitude plus sensible aux situations locales particulires et capable d'adapter 
des strategies ou des initiatives centrales ayant plus de chances de r6ussir. Troisi~mement, 
il semble que la r6gionalisation ait le meilleur potentiel de faire durer le Projet, puisqu' (i) 
un plus grand nombre de gens auront requ une formation qui leur donnera la capacit6 et 
l'intdr~t de continuer un travail spcialis6, (ii) les r6gions poss~dent une plus grande 
flexibilit6 budg6taire, ce qui leur permet d'investir plus facilement dans la recherche, la 
promotion, la formation ou d'autres initiatives encore m~me apr~s que le Projet sera arriv6 
A son ach~vement, et (iii) les r6gions semblent 6tre mieux plac~es que les divisions 
techniques centrales pour influencer les priorit6s budg6taires de l'ducation nationale. Les 
autres bienfaits sont d~crits ailleurs dans le rapport. I1existe certainement aussi des 
d6savantages A la r6gionalisation, comme une qualit6 plus variable et un controle central 
compromis dans l'ex6cution et de la responsabilit6 administrative et financi~re des diverses 
actions; nanmoins ces questions pourront 8tre trait6es plus directement dans une strat6gie 
de la r6gionalisation. 

Un quatri~me d6faut qu'a observ6 l'dquipe d'6valuation est le manque apparent de 
liens entre le Projet et le programme et objectifs du Minist re quant A la R6forme de 
'Education. Le Ministire de i'Education semble n'avoir qu'un sens tr s limit6 
d'appropriation ou m~me de l6gitimit Ace qui a trait au Projet, alors que les sections 
minist6rieies distinctes et les r6gions (comme c'est le cas de Koulikoro), qui sont 
impliqu6es dans le Projet et qui sont touch6es par chacun des volets en particulier, ont un 
fort sentiment d' tre directement engag6es. Un 616ment important de cette situation d6crite 
ici peut s'expliquer par l'incapacit6 du Gouvernement Ase concentrer suffisamment sur un 
profil d'&iucation technique Acause des nombreux changements de responsables minist6riels 
cl6s et d'un contexte socio-politique aussi hasardeux. I1n'est pas juste, et ce n'est nullement 
le souhait des 6valuateurs, de critiquer le Gouvernement pour ses courageux efforts A 
introduire la dMmocratie; cependant, jusqu'A ce que cette situation atteigne quelque stabilit6, 
au moins darn une partie du secteur, le prognostic pour un progr s durable est improbable.
Le Bureau des Projets Education (BPE) aurait pu fournir ce genre de r6gularit6, et il y a 

espoir que ce sera bient6t le cas, mais jusqu'A pr6sent il n'a b6nfici6 ni d'une direction 
coh6rente propre ni de l'enti~re collaboration de l'USAID ou des divisions techniques du 
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Minist~re. L'existence d'un Comit6 de Pilotage du Projet aurait pu 6galement servir ce but, 
s'il 6tait en place et pouvait compter sur une autorite minist~rielle formelle et legislative 
suffisante. Tant que le Projet ne fera pas partie int6grante du programme de R~forme du 
Ministre, son ex6cution et sa durabilitd resteront probl6matiques. Les indicateurs du Projet 
BEEP seront atteints, mais un impact durable sur I'6ducation nationale est improbable. 

Les raisons Aces d6fauts n'ont vraiment de valeur que lorsqu'elles s'inscrivent d, ns 
le contexte d'une dvaluation constructive dans la mesure ob elles offrent des choix pour 
rem6dier Acette situation. Ce que '6quipe d'6valuation a le plus fortement ressenti a 6t6 
l'absence d'une collaboration 6troite et coh6rente entre lUSAID, le Minist~re et les autres 
bailleurs de fonds internationaux. Avec quatre gouvernements et minist res avec lesquels 
il a fallu planifier et coop6rer sur une p6riode de trois ans, la coh6rence et la continuit6 ont 
6t pratiquement impossibles. Cette situation a t6 exacerb6e par le fait que le Bureau des 
Projets Education du MEN n'a pas fait preuve d'une gestion et d'une coordination 
conformes au Projet. Une autre raison importante apparemnent pour les d6fauts de 
certains des volets tient au manque d'int~gration de certaines des activit~s du Projet avec 
les responsabilit6s et soucis majeurs de la division homologue malienne voulue; peut-6tre 
plus 6vidente est ia collaboration fortement critiqu6e entre le volet syst~me de gestion 
d'information en 6ducation et la Division de l'Administration et des Finances. 

Enfin, les 6valuateurs ont identifi6 une autre raison principale aux d6fauts du Projet: 
l'USAID a beaucoup plus mis l'accent sur les efforts de rdussite du Quatri~me Projet et du 
Projet BEEP que sur une strat6gie nationale de r6forme 6ducative, plus syst6mique et 
globale, 6tant articul6e par le Gouvernement. Le Projet BEEP a concentr6 ses efforts sur 
l'ex6eution des composants exclusifs du Projet dans les quatre zones d'intervention, 
s'int6ressant moins Al int6gration complete et institutionnelle de ces activit6s qu'aux efforts 
du Minist~re et des r6gions en mati~re d'dducation. L'unique int6ret port6 par le volet 
suivi et 6valuation au rapport annuel des activit6s du Projet BEEP, sans tenir compte des 
initiatives de P'assistance hors-projet, en est un exemple. A ce point de vue, les efforts de 
collecte de donn6es du volet syst~me de gestion d'information en 6ducation vont davantage 
de pair avec un programme destin6 Ar6pondre aux besoins du Minist~re tout entier. Cette 
critique n'est pas pr6sent6e en tant que jugement, et ne d6sire blamer personne. Une telle 
int6gration dtait en effet proscrite, en vertu de 'absence d'une politique gouvernementale 
claire et d6finie portant sur les initiatives prioritaires du Gouvernement en dducation. 
L'absence de blme n'61imine pas pour autant les effets de cette situation. 

l'objectif actuel de l'USAID et du Minist~re est de faire avancer le Projet. Dans 
certains cas, cela implique une 6valuation A partir de ce qui a d6jA 6t6 accompli (en 
particulier pour les volets suivi et 6valuation, formation continue, et les programmes du 
FAEF); dans d'autres, une r66valuation plus profonde est requise des volets et des 
objectives globaux du Projet, des strat6gies et des crit~res de succ~s (en particulier en ce qui 
conceme les initiatives des volets scolarisation des filles et de syst~me de gestion 
d'information en 6ducation). Trois 6tapes principales forment la strat6gie propos6e par 
l'6quipe d'aluation pour lancer ce processus. On peut les consid6rer comme plus 
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gtntrales que les huit directions futures pr~sentes au chapitre 5. De plus, il est entendu 
que ces 6tapes 6volueront peut-tre dans un groupe diff6rent (ou modifi6) de directions 
futures que celles proposdes par l'6quipe. Qu'il en soit ainsi, si c'est le cas. 

1. 	 L'USAID et le Minist~re doivent collaborer 6troitement pour articuler un 
ensemble mixte d'objectifs et de strat6gies, qu'il s'agira de ranger par ordre 
de priorit6 pour le Projet, en les inscrivant dans le contexte plus large de la 
RMforme de l'Education Nationale et des initiatives des autres bailleurs de 
fonds. Lex~cution du programme requiert une unit6 de but et d'action 
semblables, dont la pr~misse est une entire communication et le partage de 
l'autorit6 du processus de d6cision en ce qui concerne le Projet. Une 
condition critique pr6alable A cette concertation doit 8tre la formulation 
precise, par le MEB, d'objectifs et de priorit~s dans l'aboration d'un 
programme coh6rent de r6forme 6ducative nationale. 

2. 	 L'objectif de la r6gionalisation doit 6tre la priorit6 mtme du Projet BEEP, et 
se refldtera dans les strat6gies pour chaque volet et pour 'ensemble du Projet, 
ainsi que dans le budget du Projet. L'entreprise devra 8tre rationnelle dans 
le temps -- par exemple, dans l'affectation de vbhicules aux regions suivant un 
programme d'extcution qui aille de pair avec l'extcution d'un plan 
d'op6ration global du Projet -- et rapide. 

3. 	 Des liens systdmiques doivent 6tre introduits dans le Projet, qui apportent une 
cohdrence logistique, thdorique et pratique (i) A chaque volet du Projet 
BEEP, (ii) aux volets et aux strat6gies associ6es Ala RMforme nationale, et 
(iii) Al'ensemble du Projet et du Plan global de Rdforme du Ministbre. Ces 
liens doivent tre organists et suivis; une autre raison d'8tre pour le Comitd 
de Pilotage du Projet (ou de la Rforme). 

Les 6valuateurs pensent que le plus important 6claircissement qu'apporte '6valuation 
est l'insuffisance de communication entre les partenaires cl6s du Projet; parfois dfie Aune 
mauvaise organisation du programme, ou encore A un opportunisme utile, elle le doit 
probablement le plus souvent aux caprices malheureux de changements politiques et sociaux. 
L'6quipe ne pr6tend pas avoir pu discerner de faqon exhaustive tous les succbs et d fauts 
du Projet de lMveloppement de 'Education de Base et est encore moins sfire d'avoir fourni 
de justes et compiktes raisons Atoutes ces situations. Les 0Future Directionse du Chapitre 
5 sont intitul6es "recommandation3 car c'est en g6n.ral ce qu'on attend d'une 6valuation 
formative formelle. 

Cependant, la seule forte recommandation que l'quipe d'dvaluation puisse proposer 
avec ferme conviction est que rUSAID et le Ministbre restent A i'6cart, pour un moment, 
du pr6sent Projet et discutent ensemble du chemin qu'ils d6sirent suivre avec la RMforme 
de l'Education et le r6le de soutien de l'USAID dans cet effort ambitieux. I! est Aesp(rer 
que la prsente &aluation serve de catalyste satisfaisant Acette discussion prolong6e. Les 
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buts principaux du pr6sent rapport ont W d'essayer: (i) d'identifier les questions les plus 
pertinentes qui sont lies au Projet et comment elles sont articul~es par les maints 
partenaires, et (ii) de presenter les points de vue divergents qui se rapportent A ces 
questions. Si certains de ces objectifs ont servi Aprovoquer de franches discussions entre 
les divers acteurs du Quatri me Projet d'Education, les 6valuateurs auront alors accompli 
un de leurs objectifs majeurs. Si quelque erreur qu'il ait d'avoir mis en valeur certaines 
voix au d6triment d'autres, de futures discussions entres les partenaires pourront r6tablir un 
6quilibre plus approprid. 

Six personnes ont collabor6 pendant quatre semaines dans le but de comprendre et 
d'6noncer quelque chose de coherent et d'intelligent au sujet d'un Projet qui a directement 
impliqu6 plus d'une quarantaine de personnes, travaillant ensemble depuis quatre ans dans 
un environnement difficile. Le rapport qui en r6sulte ne saurait contenir LA VERITE. 
Plut6t, il pr6sente les opinions de spdcialistes ind6pendants, sur l'organisation, l'ex6cution 
et le suivi du Projet, aussi bien que la faqon dont la plupart des personnes int6ress6es 
perqoivent les m~mes questions. La v6ritable dvaluation du Projet BEEP vient juste de 
commencer. Un groupe d'id6es est sur la table. Que la collaboration reprenne! 
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ANNEXE B
 



REPUBLIQUE DU MALIFPROJET DE CONSOLIDATION DU SECTEUR DE LOEDUCAT1ION 
(CR.2054-MiLI) 

MISSION DE SUPERVISION 10-20 OCTOBRE 
A1519AE UEPM 

1. Une mission composde de Mine. Maryvonne Plessis-Fraissard, chef de mission(6conomiste), Messrs. Makha Ndao et Djamalddine Rouag (6ducateurs), Alaquelle s'estjoint Mr.Samuel Carlson, chargl du suivi des projets des secteurs des ressources humaines k la missionrdsidente, a visitd Bamako du 10 au 20 Octobre 1992. L'objet de la mission 6tait de proo6derI ]a supervision du Projet de Consolidation du Secteur de l'Education et sp6cifiquement (a)d'examiner les progrts accomplis dans ]a mise en place des mesures d'ajustemeni du syscfme&Jucatif prtvues dans la dcuxi~me phase du processus, objet de la revue de la deuxitme tranchedu voiet ajustement du cr&Iit 2054-MLI, et (b) de d6finir, avec le Gouvernement et ls bailleursde fonds, kc calendrier de cette revue qui avait W reportd dans le but de donner le temps aupremier d'en satisfaire les conditions. Los r.sultats de l'examen des mesures d'ajustement ontamen6 ia mission, apr~s consultation do son sibge, I dlargir son champ et A considdrer lesreocommandations possibles. Outre les autorit6s sectorielles, la mission a aussi discut6 avec lesrepr6sentants des organisations bilatrales et multilatdrales (FAC, USAID, PNUD, UNICEF,ACDI) et a inform6 la KFW des rsultats et des conclusion de ses travaux. 

2. La mission remercie Son Excellence Mr. le Pr6sident de la RdpubUque du Mali pourI'audienct qu'il li a accordd et qul a poztd essentlellenent sur les probImes de l'enseignementde base et les perspectives de collaboration dans cc sous secteur. 
S.. 

La mission remcoie dgalementBaba Akhib Haidara, Ministre d'Etat dharg6 de I'Educatlon Nationale, S.E. Fatimata DialloCamara, Secr&Aire d'Etat k l'Enseignement Fondamental et ['ensemble des responsables etpaswels du Minist&re d'Etat charg6 de l'Education Nationale pour leur disponibilitd et leurfranche collaboration. La mission remercie tout particuluirement Ics responsables du Bureau desProjets pour I'aide apportde. 

3. De xnanit g6nrale, la mission tout en s'e.:tenat stricteuet aux conditions Idgalesdu pje comprnd la genbse et le conlexte ayant co duit aux conditions defavorables pour led.8AocaV de la seconde tranche du volet ajustement. Weplus hautes autoritds du pays ontargeuxat expiqud ceut situation et n'ont pas manqud do rditi'er la fiddlitd du gouvernement auxobjectifs de rafionalisation du systne 6ducatif et d'expansion de l'6ducation de base. La missiona conmIrmn Ia dispowibilitd de I'IDA pour chercher avec le gouvernenent des voles nouvelles,hors des chmers battus, arm d'assurer un d6yveloppement soutenu de l'&ducation de base. 

A- Projranne d'aiustement du scur 

4. Bim qu'unprogrts certain ait W.6 accompli, tant par rapport aux nmsures prdvues que parrmp lk des probines en dehors de l'ajustement, pour les aspects essentiels, la mission n'a puque owtaker U divergence entre les contenus des mesures stratgiqu.-s, les objectifs quantitatifs' . s par la deuxl=Re phase du processus d'ajustement, et les effeus des d6cisions effectivement 
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Du
prises. Les constats pour les aspects fondamentaux sont donn& ci-dessous (voir annexe). 

fait des constaLs effectuds, de la fin prochaine de ceae annde civile qui avait 6t6 retenuc pour une 

la seconde tranche, et de la faible probabilitl de modification des tendances 
ddcision sur 

contexte de rentr6e scolaire, ia mission considtre quo les 
budgftaires rendue plus difficile par le 

scra pas possible de 
aspects techniques de la revue sont pratiquement achev6s, et qu'il no lui 

cc qui l'obligera
proposer k I'Association la continuation du volet ajustement (US$2 millions), 

la patilel'annulation de celui-ci. I1 est &.vident que
en conshquence, h recommander 

millions) coninuera d'&re disponible pour la poursuite du 
investissement du projet (US$23 

prtparatoirs aux perspecti, ... ,fforts. LW 
fmancement des activitds pr6vues et cellos 

sur les divergences constat6es au 
conclusions et recommandations do la mission sont basdes 

niveau des mesures stratdgiques ci-dessous d6finies commne cells dont l'impact serait ndgatif (au 
du syst~me 6ducatif k tous 

lieu de posidit) sur un d6veloppcmcnt quantitatif et qualitatif lquilibr 

k.s niveaux, et en partIculier sur une expansion soutenuo de l'enseignenmnt fondamentaL 

LW msures f'nancirms 

5. Les indicateurs relatifs , la part du budget de I'Education (au moins 25 %) dans le budget 
dans celui de 

national de fonctionnement, et cello de l'enseignement supdrieur (au plus 19%) 

l'ducation sont positifs pour les ann6es considdr6s (1989-1992). La part du budget de mat&iel 

didactique semble positive (accroissement prcvu do 4 1 8%), toutefois le changemnt introduit 

dans la dMfidon de cetlo ligne et notamment l'inclusion des d6penses de matdriel accords 

Ml[ves et 6tudiants (frais scolaires et universitares) rend 'appr6ciation difficile
directenment aux 
en l'absenice de dddals. 

k la part du budget de l'eneignement primaire dans celui de
6. Ios indicateurs relatifs 

a r6duction progressive du budget des
l'Education (accroissemnt pr6yvu de 35 h 45%) et h 

bourses (de 10% chaque ann& pendant deux ars puis de 5% par an pendant deux ars) tont 

les tedances sont ndgativos. La par. du budget de
sign ticatiNvonen ndgatifs au sens ou me 


1'enseignemenx primaire compte tenu de I'auginetation des d6penses aux niveaux supdleur,
 

s'est rezouvIt environ 33,8% en 1992. Paralllement, le budget des bourses (secondaire et 

aaugmentd de manikre trts importante pour reprdsenter, en 1992, approximativentAsupderi) 

consacrd I l'ensignoment fondamental.
 

Les moesures quantitatives 

nts secmodaire g&nal (2500)
7. 	 Les indicaleurs relatifs aux plafonds d'accbs aux enseignem 

suqf&iar (1500) sont ndgatifs partiakreflt pour les ann6es ricentes' En 1991, 5,500eta 
dell des capacitIs

e1ves oit W odentis vers l'enseignmo secodaire gdn-l allant au 

d'accueil et paraIdIonont I un repli do l'orioatation d'Mves rs Ics "tblissem. ts privts pour 

Le nombre total d'ewdiants do l'enseignowmon sup&icur au
des raisos =s doute justifi6es. 
Malt, cm 199192, s'6.ovait &7500 et contraste avec une capacit6 d'accueil d'environ 4000 place. 

"capac
Pour rma6e scolaire 1992/93 le nombre des oriont6s est szieur 1 2000 pour une 

Ls condition: d'enseignement d~jk difficiles sinon peu
diqxwk" d'environ 1100 places. 


scront certainement aggrav6es par cot accroissement des effectifs.
favorwa4l. 

mission a pris note du report de I'application des critbres d'attnibution des boursos.
8. L 

au gouvemement de mener une 
1Le w e expliqud que I'objot de ce report devra penmTwe 

canpagw d'infomation. do sensibilisation et do recherche de consensus sur la question des 

a d&cision do ne pas accorder do bourses aux enfants des hauLs fonctiornaires d'&at
boms Lm 



constitue un pas important. La mission a dgalcment pris note des mesures prises en faveur desdtudiants maliens I' ranger, essenticllement danLs lea pays de I'est, afin de palier h la ddfeciondes pays hbtes. Toutefois, la mission estin que I'dlargissemnnt significatif de I'accAs AI'enseignement supd'ieur desdans dtablisscmecnts d~jA surchargds et I'accroissement enconsdquencc du volume financier des bourses au dtrinment des aspects qualitatifs Acesurtout I'accroissement en parallle de leur montant de 75% 
niveau et 

d6cidd en Mai 1991, transforme Ie"d~apage" constatd jusqu'ici en tendance lourde dont les effets cumulds vont se faire sentir dansIcs toutes prochaines ann s. A cela s'ajoute l'ouverture prdvuc de l'Universitd en 1993-94. Cesdecisions contredisent les objectifs du volet ajustement du projet, rappelds dansmdmoires de Novembre 1991, les aidemars et juin 1992 , nais surtout aggravent les distorsions dusyst~me &iucatif freinentet le rythrme de rdalisation des objectifs de ddmocratisadon deI'enseignement et de ddveloppement des ressources humaincs par I'expansion de l'enseignement
primaire. 

Les mesures d'efficaciR6 

9. Le principales mesures d'efficacit&6 prdvues dana le projet, spIcifiquement leredploiement des enseignants en 'surplus' et l'introduction de la double vacation n'ont pas Wmises en oeuvre au rythme et volume retenus. En ce qui concerne le reddploiement desenseignants, les informations sur la localisation et rdalitd]a des surplus sont partielles etcontradictoires (etudes encore en cours). Cert faiblesse des donn.es est aggrave par lesincowtitudes introduites par l'apparent succs aupr~s des mattres, du programme de d6graissagede la fonction publique. La mission rapeile que ie PAS exclue les maltres du fondamental de ccprogramme-. Le minist.ce expliqu le s difficultds d'introduction de la double vacation par lardsisance des ensignants h l'augmentation de leurs horaires et par leur exigence, dans cettedventualit, dune majoration de salaire beaucoup plus importante que celi1 initalement prdvue(50% au lieu de 30%) pour huit heures de travail additionnel. 

B. 1J~s Ugxv 
10. Au cours de [a supervision, le Ministbre de lEducation Nationale et la mission sont
tombds d'accord que les contraintes pesant sur le secteur, 
 particulirement sur I'enkeignementprimai soot difficilemem compatbles avec une croissance significatike de ce ordred'enseignmme si important pour le d~veloppement Ces contraintes s'articilent autours (a) duosmne r6ut de postes budgftalres allou6s, aggravd par Ik ddpart d'inslwteurs dars le cadredu d:graissage de la fonction publique et les contradictions entre le systbme de valeur desenscignars etIles m emS d'efficacitd, (b) do certaines mesurespr6onisdes dans 6 cadre medu volet ajustme du projt, en particulier le niveau de reaqunent des enseignants pour lepriainaie (mbacz plus deux ann6es de formation) avec la r6sistance des bacheliers pour cettoouientaion t sun t I risque. qui commence I se vddfier d'unc demande de reclassement h unniveau supiex et (c) de Iaggravation do [a distrorsion dans I'allocation des ressourcessectar. Par amleurs, les responsables maliens 

du 
et la mission s'accordent quc la capacitd duMinisab de I ducation nationale en makre de collecte et analyse d'informations,d6%,ppewnx de poftiques, de programmes e 

de 
de mise en place des prochdures opdrationnellesdo Resduon, awat besoin d'Wre renforcoe rapidement. Le projet en cours prdvoit le financement

des renftrcetu rncessaires. 

!!. Cozir serm du nouveau contexte social malien, le moment est favorable pourI',.wim d'w programme de croissance rapide et soutenu visant une scolarisation de base 

http:minist.ce
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pour r6usi devrait s'inscrire 
6ev1 k un horizon k retenir. Ce programme,

significaivemncnt 
prenant en compte Its bosoins IVgitimes de renforcemoa qualitatif 

dans une strat6gl sectoriilk 

des enseignemcnts secondaire et sup6ricur: ilderait corrig6 la tendance r1cente de moindre 

exigence de travail; ii devrait We volontaire face k la nc.ssIte de controler Its flux dans le 

solutions; ii dewrait enfin 
secondaire et It supdrieur; il devrait aussi Ure imaginatif quant aux 

de l'objectif du scolarisation et des 
pouvoir b6ndficier d'une n-obilisation nationalo autour 

modalit6s dict6es par le rythme et les rnoyens disponibles dans un contexte de rationalisation des 

d6penses de transfert. 

12. W bosoins Ilgitimes des niveaux post-primaires doivent s'organiser autours de 

l'am6lioraion des conditions et de iapertinence de l'enseignen-ft dans uno enveloppo f'mancir"
 

Ceu enveloppe devra We diminu6e pour retrouve" un nive.u acceptable
 
strictement respectde. 

avec Itfinancoment des autres niveaux d'enseignement k plus tt possible. 
et pour s'(quilibe wme seralt dacrmirfe par 
A cet effet la croissance ne pourrait We consld&r6e qu'l moyen 

Its signaux du marchd de l'emploi, et los possibilits 
los effets do l'arodlioration de I'efficacitt, La stratdgie
 
de financement d6coulant de la strat~gie ayant fait l'objet d'un consensus national. 

sur
pourrait pour l'essentiel We basdo 
de financernent des aspects r6currents du progranune 


'allocation des ressources en fonction de la priorit6 retenue.
 

L'IDA est disposde hentarmer avec Is responsables sectoriels et en collaboration avec ls 
13. 

la BAD ct la BID, les travaux techniquesI'UNESCO,I'UNICEF. l'USAID, ItPNUD, 
a dflnition doCe travail reposerait sur 

prtliminaires h la structuration des problmes poss. 

I'horizon et des objectifs de scolarisation possibles compte tenu du cadre technique et financier 

ret.nu dans loquel pourrait s'inscrire cc programm,. Cette d marche implique aussi lo report do 

toute initiative majoure devant entralner ds coots rdw:rrents importants particulibremCeft pour 
programmationil conviendrait d'dvaluer i=e 

I'enwignment sup&ieur. En effe, 
de 

dveoppemet quantitatf, qualitatif, financier et technique au vu des missions do I'enseignemnrL 

supdrieur. Ces approfondissements pormettront de comparer les rdsultats obtenus kcoux r~sultants 
des institutions existantes. 

t d'une anmlioration de la qualit6 Is 
d'une r-,tnucturation 
permettront aussi d'dtablir l'impact financier et Its mesures dventuelles d'accompagnemeft qui 

I'enseignemeat 
seront compaibles avec la strategie de dveloppement acc~ldr6 et soutenu d 


primaire et avec la prioritt donnde k l'arlioration qualitative I tous los niveaux.
 

Dans V'imm6:diat et sur la base de propositions que pourrait faire It gouvernement, I'IDA 
14. 

constrMa favorablement le financement htravers Iecrd it 2054-MU des activit6s suivantes:
 

(i) I'ELUdO et le renforcement de certaines fonctions principales du MEN tels que les systbnes 

La faiblosse et la discordance des 
de planification, de programnuation.d'mfommio, 

informuiow statistiques n6essitent une action urgente de .miseen place des systtmes cits ci

dessus; 

dans It cadre du projet PNUDI cellos qui seralent rnenzes
(H) &-s &udes compldmentaires 
UNESCO etdo I'ACCT (Agence de Cooplation Culturelle et Technique) pour It d6velcppenent 

de ses conditions pdagogiques et du cadre financier 
rapWa smutenu d I' 6ducation de base, 


ds a Ce dcveloppernent prendrait corps;
 

(i les ftfks sur los objectifs, la su-'tgie et ls cadres financiers, quantitatifs et acaddmiques 
auxet sur ls divers modalit~s de support

de L resucmration de 1'enseignelent suprieur 
les objectifs (a) deen

&adwn y compris ls ddpenses sociaks(transferts), relation avec 



dyveloppcncrnt soutenu et accAlMrd de i'enstignement de base, (b) d'amdlioration de la qualitt etde l'efficacitd de I'cnseignrent tous ie; nivcraux du systtme 6ducatif, et (c) de cohdrence 
financire de l'cnsemble du sectcur. 

La mission suggre que ces ,&udes puissent df.marr& au plus tard en janvier 1993 et que le 
termes de r6fdrences de ces 6.tudes soient discutis avec I'IDA avant fin novembre 1992. 

Fait ABamako lc 23 octobre 1992 

Pour I'Association, 
le Chef de mission 

Mme Maryvonne Plessis-Fraissard 



MINISTERE DETAT CHARGE DE UEDUCATION 
NATIONALE 

IJUIII"AU ous i'moJErs t:UCA'ION 

PASED 2bme TRANCHE 

A/ Acc6s et Eaultd 
.1990.1991/1991-1992i/ Re~ci age do la pyraride SGPT ,1.1.insthutlon de diff6lfents plafonds 

2 500/Sup cumul 3ans < 4 SM - 1 500. 
) Tchn.Prof1.2.Otientation des autres --

& cycles couns. 

Elaboration de textes rdglementaies en 
2/Inctia1on oj Secteur Educatif Priv6 2. 

faveur do co secleur: priv6, base, village, 
nmdersas (Nov. 1989) 

3. R6alisatlon &discussion avec IDA Idernifier 
3Prornouvoir Scolarisation F6minine ) solutionsdiflicut6s filles du secteur -

&parlicpaton femme clans renseignewl 
correcives. 

BI Adnuation - EfficRclt6 
4.1 .Trols Ecoles Normales /G ferm6es &des 

41nationaisation formation des maltres 
Accords doivent exist6s quant t uL4ilsallon 

Ense-gnemetnt Fondamental do ces 6coles. 

REPUBLIQUE DU MALI
 
UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI
 

- 2488 S.G: 1496 SupdrieurSatisfait - 1990 - 91 
- 5500 S.G. ; 2062 TechniqueNon satisfalt 1991-92 

1679 Sup6dreur. 
Non satlsait 1992-93 - 4380 S.G : 3235 Technique 
2000 Sup-rtour 

Fait: Conventions existantes entre rEtat el le Prnv6 
cathollque at los m6dersas. 
,E, cou( 9:Texle pour les 6coles de base en zone 

urbaine el rurate. 

Conforme au programme. Ex~cution en cours. 

Rhnlin :3 ENSEC ont 610 form6es at mises Ala 

disposhtlon do rensoignoment socondairo, 
- 4 IPEG fenm6es. 



5/Ronfowcor ChoZ W 616v*s du Pdrmleo 

la malhry" dos discoines fondamentales 

& revtser progranmrnes du cycie I 


* r6dvc1*n nomtwe doheures/semalne 
(32.S a 27) 

tomps consaa6 Franqas/Arabo. cacul 

2/3J total. 

mieux TP aux objedits cognilifs. 


amllorer encfa6 enselgnement an 
Langue Nationale. 

6'AmMorer int avec emploi ddve oppernit 
& "etire en oeuvre Strat~gie do 
Restructuratpon Cos Ensegnement 
Secor-4aire e1 Sup6rleur. 

DI 	 Gefstlon des Ressources Sectorlelles 

7/ ELrgr raccbs au Fondamental & amrfioror 
la qualao A tous les niveaux malntynir & 
restructurer budget du MEN. 

', , 

4.2.-6cret modiflant nlveau do roruement
(BAC) & dur6o Mudes (2) IPEG 

4,.Introodure dbs ann6 soCouro 1990-1 
991 (91-92) prorarnrne reviW dos IPEG 
commun av.c IDA, 

5.1. 	 Evaluation qualflflve dos prograrneS 
de I'nselonement on Langues Natonaes 
& rurallsallon 

5.2.Envol d'uno qulnzaln do sp~caltes an 
d6velopmmrnt do progriAvres scolalres 
IPN en 2 vagues. 

6.1. 	Accord Gouvemement/IDA sur Plan 
Directeur visan: cos restncturalons 
sur base pararntresconvenus. 

6.2. Avant entreprendre tout nouveau 
Investissonent d passant 300 rmlllons 
FCFA pr6parer Orude 6conomlque et 
financl6re en consultation avec IDA 

f, .: depuls 1989/90- D06cet 90/403/PRM du 18/10/90(pour Ios E.N.) 

L:Dik'rot 90/4591PRM wi /12/90 (pour los IPEG) 

rurallsatlon supprtn4o depuls 1991. 
- 6valuatlon des programmes on languos natlonales 
on oours. 

- r ducfion horalre au stade do proposition. 

Non r6als4 

En cours do fInalisaton 

Pas encore appllcab 

Volt annexe 



Am6IWIfOf Irmnsplronco bdcg6tAr@ 

8/Contentr raccrolssement par des co01 

dans co~ts unitaires.sart'I8Urairo passer ratios 61ves/maltre 
do 3411 A3W pour cycle I 

de 1311 a 26/1 pour cycle 11 


7,1, Progrbs satisfalSa, vens obect0 s 
oonvenos (mals) 

,nialrlon do la pail du MEN A25%. 

*Int6rf r budgM : 
.35% on 1988) 
-4VI% en 1990) Ens. Fond. 
.22 419% Er Sup. 

Attelnt 

Pas ateint 
Attelint 

typo do d6poflse 
* augmenter part du rnatde! (4% en 1988 & Satisfait 

au (-)8%en 1992 
Sr6ductiondes bourses do 10% en 1989 & Non attelnt 

do 8/1 at 15/1 pour ocondaire,.ntroduction5 s.d.CJR6QIflo. 
.Introduction classes Apkudeurs di-ision 
(250 .d.c) 

etnsignants duSR6duction du norritb 
cycle II&du Secondalre par red6lolement 
vers cycle I. 

CI, 18/1 CII &9/1 Secondalre. . Ratios :35/ 

82. Sournsskon &discusslon Rvec IDA. 
Rapport 6tude sur le personnel 

9/Elargif ta base des ressources affecdes FAEF cr66 
a Ens Fond. Mobiller contribution parents 9.1. 

Affectation dau molins 30% do. 
d616ves. ONG Comit6 de 06veloppemrent. iaTDRL au secteur 

1990 par rappot Wiftl de 2.5 

8.1. Accord annual sur Plan do rectjoeril:
.red6ploiement do 10 A15% des maltres 
suppl6ants &des maitres d6ctarg6s do. 
cous (soh au 1600.) 

Ens.Double vacation 

- Recoernat~du personnel talt. 
Plan do red6plolement non encore 
6abor6 (781 red6ploement interne. 
aucycle I voit anmxe) 

non attelnt-double vacation :obeCtifl 

17 attolns en 1991/92 au lieu do 45.
 

-classes Aplusleurs divisions :obecif
 
d6pass6 1352 pour 250 Inhtialement p46vues.
 

Pas do red6piolement oenselgnants du cycle 

IIot du secondalre au cycle I. 
47/1

- Ratios - objelaftetit :cycle I: 
co Ire 12/1 

cycle 2 

Pas fait 

FAEF cr66. APE fnancerent directernent
 

contra partle 



ICVAssuftf cohErono. entre Ot *Ot do ka 
Stfslfto du Oftjyomomnt #1affectatlon
des tessouroos d'Jnveolsgmord, Aoooed 

10.1. Accord sur pfograrmm dlnvesfs-
someni 1990-92 of P.1. 1991-93. 
Aexameon annuel 1990 

FaihAchaqu* examnen arvuo 

sur un P'oo'AMrne :rlOMal d'In es"~sm40t
seool Ahofizon "6b10, 

i 1/PerrnhttfoEconmi surAchals 
dU MEN Amtnfor piroc6ouresdo pawa-
Ion des marChhs. 

11.1. Respect des prdnclpes. En ex6cution. 



DR L'MIJCATION NATIONALE PAR ORDRE D-ESIGS 
ELT
 

M=DGET 1992 DXJ frNIk 
 do F CFA.(avant collooetLf) on millier 
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2. 

BUDGET 1992 DU MINISTERE DE L'EDUCATAON NATIONALE PAR ORDRE D'ENSEIGNEMENT
 
(apros collectif) en milliers de F CFA.
 

Sevcf bp 1 ip 2 Cap. 13 Chiap. 14 Oav. 16L(ap22 cnp, 24 Ch.WIi. 29 OA 
ne 40 732 2 022 - 160 2 131 - 4jb 


001 
*PBE 17 .",.- 1.1 , - - 200 - - 120 000 137 74, 

DRE 246 799 2 239 - - 2 606 - - 251 644 
(04-UNESO) 15 104 1 788 - - 77 - - -16 969 

- - 3355 - - 

('AF I 55 539 89 844 3 500 - 1 469 - - - 354000 

77 700
DNAFLA 72 525 1 820 

981
- - 604 - 1 170 -ISFRA 207 


1 170 120 000 354 000 1 035 434TOTAL (a) 448 091 98 071 3 500 160 10 442 

12 527 151 100 16 584 470 606 6 835 503

ONEF 6 053 057 85 801 45 828 -

DNESGTP 
(ESC) 1 323 959 13 931 3888 - 7625 56900 - - 601484 2007585 

- 523 679 1 291 848 
374 245 58 572 3 686 - 7 117 257 100 67 449

(ETP) 
 39 266 - 121 725 679 018D- IPN -EN 479 024 23 126 3 848 - 12 029 

- iALI 791692 18909 - - 11 255 1 052 065 - 582 043 2 453 964 
- ETRMA7ER 2 1  418 150 - 418 150 

604 160 6095w 4651 00 1 578 100 136584 2 653 537 

SLes Budgets Rgionaux et Charges Communes non compris. 



--------------------------------------------- 

--------- --------------- ------------- 

-- ----------- 

BWrG CO.MPARE 19 
Avant Collectif (Kars 92) 

(an milliera de F CFA) 

iq Budgetdu MEN 15 027 650 

---------------------------

Budget d'Etat Reccurent 
94 000 000 

20) D6penses Publiques diEducation 
.-. . 19 339 310... ,,20,60% 

Budget d'Etat Reccurent 94 000 000 

30) Budget du Cycle I Fondamental 6,540 038 

------------------- ------------------- 33,8% 

DA-penses Publiques dEducation 19 339 310 

40) D6penses Cycle I et II Fondamental 9 833 914 

=50,84% 

19 339 310 
D~penses Publiques dEducation 

3 025 934 
50) Ddpensen Enseigfnment Sup6rieur 

15064%
 
-


339 310 
D6penses Publiques d'Education 19 

3 494 517
6-) Budget du Hat6riel (Optique large) 

------- ------------------- m18,07% 

19 339 310
 
D6penses Publiques dEducation 

: 470 606_Fondamental
7) Part affect~e A lEnseignement 



-----------------------------

---------------------------------- 
----------- 

92)

Aprbs Collectif (octobrO 

do V CFA)(on milliers 

14 721 
Budget du KENI 

502 
10) ------------------------ = 15,66% 

94 000 000 ReccurentBudget dEtat 
033 162 

Publiques dEducation 19 
2) D6penses =20 25%.....
 pu...
e 


94 000 000
 
d'Etat ReccurentBudget 

6 553 397 = 34,43%
3") Budget du Cycle I Fondaental 

19 033 162

d'EducationPubliquesDdpenses 

24740) DApenses Cycle I et II Fonda-mental 9 751 


19 033 162
 
D4penses Publiques dEducation 


3 344 199
 
5*) Dfpenses Enseignement SuprieUr 

------- 17057%....--- D-

19 033 162 
D~penses Publiques dEducation 

3 135 725 
60) Budget du Mat~riel (Optique large) 

6,48% 

19 033 162
publiques dEducationDpenses 

: 
Part affectfe a liEnseignement .Fondazental

7-) 
dans ls budgets des 

op6r& our le chapitreB 12 at 16 
.EWabattS ui&gligeable.

6t& 
lt 

pris en Gopte. cola eat commaRfigions n'a as ratios doivent Wtre conaid~r6s 
1i est & noter quo co

Caparndanti 
provisoires
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7 
(Chapitre 24 t 12-90)Evolution des D6poam do Bous 

De 1986 19 en mllllm do F CFA 

19921990 19911968 1989
Ann&. 1986 1987 

3.000.000 3.500.000 4.800.000
3.000.000 3.000.000 

PveaOns 3.400.000 3.400.000 

4.500.000 4.200.000 
3.40.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.400.000Docations 
2.939.900 4.453.321 5.000.000 

3.016.776 2.967.910 2.721.176
Ex&owtlon 

5 Mds et sm cownu dWnltlvaeat e fin d'ann6e. 
au Ltre do 	1992 ext maximaL 11 varlWa do 4,3

N.B. Le Chlfre d(46 e cic6wton 

Sour: 	DAY
 
Serge Cuenln
 

Eyolution di Budct Cyfde I diu FodafmftWl 

DotatCos ca Mffe F CFA 

19 	 199219901989198.8Anne 6.540.0386.3.7716.075.2986.143.5156.191.571Dotatlom 
33,8%36,7%34,4%35,5%33%Ratka(1a Cycle) 


k~fctf Education 


do 1992 sont obtenus avant le Coledif udgtalr
N.B. Les chirfrc 

Sour: 	 DAF
 
Rapport S. CuenIn
 



KALI -10- 2 1--92 

QUELQUES DOHNEES STATISTIQUES
 
IER CYCLE DU FOHDkMENTAL. 

1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 

TOTAL 
ELEVES 311 873 323 354 340 573 374 045 

% FILLES 36.9 36.6 36.5 37.3 

% REDOUB 28.8 29.8 27.1 31.0 

TOTAL 
IERE ANNEE 80 046 79 961 84 477 91 846 

t FI LLES 37.6 37.0 37.1 38.6 
%RED)OUB 28.4 30.4 26.3 27.8 

NOUVEAUX 
ENTRANTS 57 340 55 637 62 211 66 271 
Variation -1 703 +6 574 +4 060 

DOUBLE VAC (1 mailtre) 20 17 

DOUBLE VAC (2 maitres) 117 156 

DOUBLE DIVISIONS 1 352 
-------------------------------

Sources: OAF et DNEF- MEN 



-- ----- - - - ------------

A.
 

KBRE hOENT 
16 997
ReCENSES: 


KAITRE8 ENBEIGNAYT
 
7 002
CYCLE I 


KAITRE8 ENBEIGNART
 
2 927
CYCLE 2 


781 dont 354 des chefs lieux de region
REDEPLOIEUENT: 427 des cerclea et
 
vers lee cercles et arrondissements, 

et 

6coles rurales.
vers lea
arrondissements 


303 agents dont 264 Instituteur3
1991:
DEPARTS VOLORTAIRE8: 

(MSC) et 39 KPC.
 

LIeIBUIO- D'IICADREMELA CIM0oUB. 	
MAITRES DU CYCLE I
 

114 MAITRFS
 
- 10 ELEVES 

225 KAITRESELEVESENTRF 10 ET 14 

300 MAITRESELEVESENTRE 15 ET 19 


de 20 616ves:

notbre total do maitros encadrant moins 

ter cycle.
639 soit 9% de iteffectif maitre du 

666 HMAITRES
ET ELEVESENTRE 20 29 
709 KAITRES
ENTRE 30 ET 39 ELEVES 
4 886


40 ELEVES ET PLUS 
 102
NON DETERMINE 


LA CHARGE HORAIRE
DISTRIBUTIONC. 

MAITRES CYCLE 2 

577 - 8 HEURES 

E.LIRE 8 H ET 9 H 	 268 

240

ENTRE 10 ET 11 H 

474
ENTRE 12 ET 13 H 

395
&4M 14 ET 15 H 

2 font moins do 16 9 par sexaine, soit 19S4 maitres du cycle 

plus do 66% du personnel do ce niveau. 19% du
 

8H par semaine.moins de do courspersonnelassure 

ENTRE 16 ET 17 H 	 225 
748

PLUS DE 18 H 

sources: DAF- DES- DFEH- MEN 
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Le Tabjeau J.donne.une r6partition d6tail.1e des coots du projet par volet.
 

Tableau I. CoOts du Projet par Volet 

Assistance du Programme 
 3000
 

Assistance du Projet:.-
 7000
 

1. Aml.ioration de I'Enseignement Primaire< 
- 4405 

A 
B 

Formation continue 
Scolarisafon des fifles 

(3873) 
( 90) 

C 
D 
E 

4-.H • e,t . 
Langues Maternefles 
Projets Pi]otes 

-. 
(3.54)
(1.66) 
(1.22) 

2 Appui de la Communaut6 (FAEF) 825 

3 "jSuivl et Evaluation C .000 

4 Gestion du Projet par .'AID 770 

http:d6tail.1e


PLAN FINANCIER
 
PROJET DEVELOPPEMENT EDUCATION DE BASE
 

PROJET NO. 688-0258 
(En milliers de dollars) 

Rubrique Engagements 
Anterieurs 

Par la 
Presente 

Engagements 
Prevus 

Total 

I. Aide "Hors Projet"' 3,000 0 0 3,000 

II. Assistance en Projet 7,000 5,000 5,000 17,000 

A. Am6lioration de 4,075 2,405 2,265 8,745 

l'6ducaiion de base 

1. Formation continue 
2. Gestion de Systemes 
3. Scolarisation des 

3;543 
0 
90 

1,134 
350 
900 

448 
700 
1,150 

5,125 
1,050 
2,140 

Filles 
4. Ruralisation 
5. Langues National':s 
6. Projets Pilotes 

154 
166 
122 

0 
17 
4 

(54) 
17 
4 

100 
200 
130 

B. Support 825 800 1,072 2,697 

Communautaire 
825 800 1,072 2,697 

1. FAEF 

C. Suivi et Evaluation 1,000 1,256 912 3,168 

1. Suivi et Evaluation 500 550 800 1,850 

2. SIG/E 500 706 112 1,318 

D. Gestion du Projet par 770 539 12 179 

PAID 

1. Equipement 
2. Administration du 

270 
370 

0 
342 

(91) 
0 

712 

Projet 
3. Support 
4. Court terme 
5. Assistance au Projet 
6. Evaluation Conjointe 
7. Andit 

0 
0 
0 

51 
79 

119 
13 
65 
0 
0 

0 
14 
68 
0 

21 

119 
27 
133 
51 
100 

. Owtingences 330 0 739 1069 



Plan Financier
 
(en milliers de dollars)
 

Rubrique Engagements Cet Engagements Vie du 
Ant6rieurs Amendment Futurs Projet 

TOTAL 10,000 5,000 5,000 20,000 
Assistance du Projet 7,000 5,000 5,000 

17,000 
Assistance"hors- 3,000 0 0 3,000 
projet" 



BEEP FINANCIAL PLAN 
(In. $000 of Dollars) 

LimEorIIL AMENDMENT,OPGINAL Igt AMENDMENT,
BUDGET ELEMEN OBLIGATION #1 OBLIGATION/12 pROJECT1UBRXQUE BUDGETAIRE ORIGINAL 

DUREEIcr AMENDEMENT,Icr AMENDEMENT, 
DU•

1 ENGAGEMENT 12
ENGAGEMENT PROJEr 

0 3,00003,0001. Non-Projcct Assistanec 
Aldo 'hors-ProJct, 

5,000 5,000 17,000700II.Project As roance 7,000
• u Proid.Assitance 

3,000 9,810
A. Improving Primary Ed. 2,4054,405Azinior&L. dc 'Ed. dr Base 

500 5,5071. In-eSvic0 Training 
3,873 1,134.

Formation en court de scrvicc 

2. Managcrca 350 1,000 1,3500(Complete School) 
Ges on. 
(Fin de I&Scolarit) 

500 1,490
3. Fcmale Enrofma9 90090 

Education drs Fillcs 

154 0 0 154 
4. Ruralzatmo 


Rumrisat lon
 
0 183

17166 
55.MaternaladUCS.. 

1,126

6. Pilo&P*cts (HGO Grants) 4 1,000

%122
Projeta Plotc. (Subvnton des ONG) 

2,625
B. Com=untky &wort 

o00 2,425
800825 

i 
• 2 

1. FAEF 
FAEF 

200 200
00 

2PE Dcia2 APfrs 

50d 2,7561,000 1,256
C. mb=AoCC i 

Evakaciimv1,000 
250 1,300

550500 

706 250 1,456500S&E 

SIG 
1,809500

539O770 
0 

Gcs P00tmJAID 
0 00 

F-Cmi~c-0 

20,000
5,05001000'MiAL. 



PIO/Ts POUR ABEL 
NUMERO DATE MONTANT EN $ 

688-0258-3-90132 
1990 1.863.599 

688-0258-3-90132 
1991 2.193.599 

688-0258-3-10123 
1992 1.362.946 

688-0258-3-30016 
1993 300.005

~TOTAL 
TOA 5.720.149 

PIO/Ts POUR L'ASSISTANT TECHNIQUE EN FORMATION CONTINUE 
(Bernard Gagnd) 

688-0510-3-90030 
1989 42.000 

688-0258-3-90120 
1990 74.000 

688-0258-3-90123 
1990 1.360.000 

688-0258-3-90112 
1990 469.338 

688-0258-3-90177 
1991 33.000 

688-0258-3-10117 
1992 226.632 

688-0258-3-90112 1992 469.338 

TOTAL 2.674.308 

IF -.7ZoL.To-f L267.30 147 
. a o+ -2. C-74 f
 

f.39t¢ .t4,z7
 

£LLIf -6 -7 /r T,'.A, 

L.,_oJ~Io5~ :"~~( L9 ¢ t' 
F~ 

+ f..Z-.R. 
, 


• ~ ~ J s ha_J r\ GXCA n"chlt .,, 
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AUG02 199Y 
E/HPDO C.. / 

BASIC EDUCATION EXPANSION PROJECT 

FINANCIAL REPORT STATUS 

MONTH 03 /JUNN, b
COUJIM,0 MA90- DUREAU 0I CONTFWLa-UAID 

GRANTAGREEMENT BEEP FINANCIAL STATUS REPORT 
1 2 3 4 5 6 _ 

BUDGET UNES ITEMS OBUGATION EARMARKING FUNDS AVAILABLES % COMMITTED EXPENDED REMAIN.COMMIT. % ADVANCED ACCRUALS 
(1) (2) 3=(1-2) (3/1) (4) (5) 6=(2-4) (5/4) 

1. PROGRAM FUNDS 3,000,000 1,000,000 2,000,000 66.67% 1,000,000 1,000,000 0 100.00% 0 
2. INSERVICE TRAINING 5.192,000 4,488,152 703,848 13.56% 4,342,996 3,088,877 145,156 71.12% 32,604 47,,413. MANAGEMENT 1,800,000 1.393,554 406,446 22.58% 1,383,086 948,459 10,468 68.58% 8,768 312,6364. EDWID 1,090,000 593,859 496,141 45.52% 464,780 145,860 129,079 31.38% 51,704 14,2125. RURAUZATION 154,000 9,158 144,842 94.05% 9,158 4,391 0 47.95% 06. MATERNAL LANGUAGES 183,000 34,875 148,125 80.94% 34,875 28,994 0 83.14% 07. PILOT PROJECT 1.122,000 0 1,122,000 100.00% 0 0 0 0.00% 08. FAEF 2,564,000 1,568,501 995,499 38.83% 1,539,925 551,960 28,576 35.84% 367,216 49,6939. MONrORING & EVALUATION 1,300,000 1,625,402 (325,402 -25.03% 1,356,680 921,006 268,722 67.89% 11,264 203,11410. E/MIS 1,456,000 1,430,956 25,044 1.72% 1,341,485 930,979 89,471 69.40% 11,618 223,28311. PROJECT MANAGEMENT BY AID 1,809,000 1,216,360 592,640 32.76% 894,769 682,367 321.591 76.26% 012. CONTINGENCIES 330,000 0 330,000 100.00% 0 0 0 0.00% 0 

TOTAL 20,00O00 13,360,817 6,639,183 33.20% 12,367,7541 8,302,893 993,063 , 67.13% 483,1741 850,579 
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USAID/MALI 
BUREAU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION ET DES RESSOURCES HUMAINES 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION DE BASE 

PRESENTATION GENERALE DU TRAVAIL 

I- GENERALITES: 

En 1989, le Gouvernement du Mali a lancd le Quatribme Projet Consolidation de 
1'Education avec l'appui financier de la Banque Mondiale, de la France, du Canada, de la 
Norv~ge, du Programme des Nations-Unies pour le Ddveloppement, et de 'Agence pour le 
Ddveloppement International. A ce jour, les bailleurs de fonds ont autoris6 le ddcaissement de 
US $ 66 millions environ, y compris un total de US $ 12 millions pour le volet ajustement. 

La contribution de I'USAID, travers le Projet de Ddveloppement de l'Education de Base 
(BEEP), s'61ve US 20 millions dont US 17 millions pour assistance au projet et 3 millions 
pour assistance hors-projet. Ceci inclut un Amendement au Programme sign6 en Aoft 1991, d'un 
montant de US $ 10 millions. 

Le Projet a offert son assistance hors - projet en vue d'aider le Gouvernement de la 
R6publique du Mali (GRM) Asurmonter les difficult6s de tr6sorerie, et son assistance dans le 
cadre du projet afin d'am6liorer l'efficacit6 du syst~me d'Education de Base et d'accroitre la 
production, la productivit6 et le revenu des families rurales. 

Les objectifs pour le premier amendement sont destin6s A assister le Ministre de 
l'Education Ase consacrer aux aspects efficacit6, 6quit6 et qualit6 du syst~me de l'enseignement 
primaire en particulier l'impact des indicateurs d'efficacit6 internes tels que les taux 
d'inscription, d'abandon, de passage et de redoublement. 

Le projet couvre quatre r6gions de fagon intense. Certaines prestations s'dtendent tant au 
plan national Atoutes les sept r6gions qu'au Minist~re de l'Education. Au total, 370.000 61ves 
sont touch6s par le projet, soit environ 1/4 des enfants en Age d'aller Al'6cole. (Annexe I, Projet
D6veloppement de l'Education de Base au Mali (BEEP 688-0258) 1990 - 1991 Projet Rdgions). 

L'USAID envisage l'autorisation d'un second amendement en 1993, en vue d'accroitre la 
dur(e de financement du projet de US $ 10 millions, afin dc iedausser l'effort du Minist~re de 
l'Education dans 'amdlioration de la qualit6 de l'enseignement. L'Agence met l'accent sur 
l'appui aux communaut6s qui veulent cr~er et am61iorer des &6olesdans leurs localit6s. Elle 
appuie les efforts du GRM dans la mise en place d'un syst~me d6centralis6 de l'&lucation de 
base. 

Avant de complter l'd1aboration de cet amendement, I'USAID/MALI souhaite proc&Ier A 
l'6valuation de i'impact des trois ans et demi d'interventions. Nous voulons d6terminer quels 
sont les volets qui mritent davantage d'appui, quelles lecons tirer de notre experience, et quelles 
sont les activit6s qui pourraient venir en appoint au projet en cours. 

11- OREC : 

Le Contwactant mettra A disposition une &luipe de cinq personnes qui proc~dera A 
1'6valuation du Projet Dveloppement de l'Education de Base, volet du Quatri~me Projet 
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Consolidation de l'Education, et fera des recommandations A I'USAID/MALI quant aux 
suggestions et Ala nature des activit6s suppl6mentaires dans ce secteur. 

MI-	 PERSONNEL: 

Le Contractant fournira une 6quipe d'6valuation de cinq membres: 
1. 	 Spcialiste en 6valuation/Chef d'Equipe 
2. 	 Planificateur en Education (Malien) 
3. 	 Economiste en Education/MAS - Volet Ajustement 
4. 	 Analyste en Politique de l'Education 
5. 	 Sp6cialiste en Programmes scolaires et Enseignement 

IV-	 APPROCHE: 

En vue d'atteindre les objectifs de cette dvaluation, l'&quipe utilisera la mdthodologie de la 
quatri~me g6n6ration participative, un accent particulier sur l'impact des interventions du projet 
dans le sous-secteur de l'&lucation de base depuis 1989. Le cas 6ch~ant, l'6quipe se refdrera A 
l'expArience comparative d'autres programmes de l'Education en Afrique, et dans d'autres 
parties du monde. 

La m6thode d'6valuation de la quatri~me g6n6ration est participative. L'dquipe devra: 
* 	 tenir une r6union de planification en vue d'identifier le r6le et la responsabilit6 de 

chaque membre de l'&quipe et atteindre un consensus sur le plan et les instruments de 
l'6valuation ainsi que sur les grands traits du rapport. La r6union aura l'appui des 
professionnels ext6rieurs; 

* 	 identifier ceux qui d6tiennent les enjeux et les b6n6ficiaires (bailleurs de fonds, 
administration de l'&tucation, parents, 6l6ves) travers les neuf zones d'interventions 
du projet. 

* 	 collecter des donn6es (mat6riel de r~f6rences, statistiques, interviews de groupes ou 
d'individus); 

* 	 prendre des notes (chaque membre de 1'&uipe) et tenir des r6unions quotidiennes 
d'6quipe en vue d'arriver k un consensus; 

* 	 informer les bailleurs et les bWndficiaires des rsultats afin de v6rifier les conclusions 
tir~es; 

* 	 se reunir au moins une fois par semaine ou en cas de n6cessite avec le Responsable et 
l'Administrateur du Projet au niveau de I'AID. 

V- CADRE DE TRAVAIL; 

Le Contractant mnera une 6valuation dans le cadre de la Matrice de l'Evaluation du Projet 
ci-dessous. L Contractant se consacrera notamment aux points suivants: 

* 	 &aboration; 
* 	 renvironnement politique, social et 6conomique au cours de la priode d'd1aboration 

et d'ex&cution; 
* 	 m&canismes d'ex6cution; 
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* 	 impact des interventions du Projet sur l'Equit6 du Syst~me d'Education; 
* impact des interventions du Projet sur la Qualitd du Syst~ine d'Education; 

* 	 impact des interventions du Projet sur l'Efficacit6 et l'efficience du Syst~me 
d'Education. 

Des 6valuations doivent 8tre effectu6es pour chacun des domaines d'interventions suivants: 
* 	 Communaut6, 
* 	 Ecole, 
* 	 Inspection, 
* 	 Direction Rdgionale, 
* 	 Direction Administrative, 
* 	 Direction des Ecoles Fondamentales, 
* 	 Direction P6dagogique, 
* 	 Cellule de mise en execution du Projet Education (BPE), 
* 	 Cabinet ou Politique. 
Par rapport aux domaines d'interventions identifi6s dans la matrice du Projet, tous les 

consultants se consacreront surtout aux questions suivantes: 
1. 	 Quel r6le ]a disponibilit6 de l'assistance hors-projet joue-t-elle dans la poursuite des 

activit6s du Projet? 
2. 	 Les conditions de cette assistance hors-projet dtaient-elles appropries? 
3. 	 Quel r6le les probl6mes de l'61aboration du Projet ont-ils jou6 dans la rdussite ou dans 

l'6chec de l'assistance hors-projet et des activit6s du Projet? 
4. 	 Quel r6le l'incertitude a-t-elle jou6 dans 1'emp&hement ou dans la favorisation de 

l'atteinte des objectifs du Projet. Une attention particuli~re sera accorde Al'incertitude 
dans les domaines politique, social et &onomique du Mali au cours de la pdriode de 
l'6laboration et de l'ex6cution du Projet. 

5. 	 Quel r6le les choix dans les mkcanismes de 1'ex&cution, du personnel, des ressources 
et procdures ont-ils jou6 dans le blocage ou la poursuite des activit6s du projet? 

6. 	 Quel est l'effet la complexit6 et la portde du Projet sur la capacit6 d'ex6cuter avec 
rdussite les activit6s du projet et d'atteindre les objectifs fixes? 

7. 	 Quel effet l'esprit d'innovation des structures d'un Projet financ6 par plusieurs 
bailleurs de fonds, ainsi que de gestion ont-ils sur la capacit6 d'ex6cuter avec rdussite 
les activit~s du Projet? 

8. 	 Quel r6le, les moyens institutionnels, c'est4-dire les structures de gestion, 
d'orientation des valeurs et d'organisation jouent-ils sur la capacit6 du Minist~re de 
I'Education et du Bureau pour l'ex&cution du Projet dans la coordination de l'activitd 
des bailleurs de fonds et dans l'ex~cution des activitds du Projet? 

9. 	 Quel r61e les moyens institutionnels, .'est-k-dire les structures de gestion, d'orientation 
des valeurs et d'organisation jouent-ils au niveau de I'USAID et du Projet de 
Dveloppement de l'Education de Base dans l'ex6cution des activit6s du Projet? 

10. 	 Queles modifications ont t6 obligatoires au niveau des activit6s planifides du fait les 
conhaintes mentionn6es ci-dessus dans 3), 4), 5)et 6)? Quel impact ces modifications 
ont-elles dans le blocage ou la poursuite des efforts en vue d'atteindre les objectifs du 
Projet? 
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11. 	 Quelles conditions (par exemple budget d'investissements, frais, enseignants, mat6riel, 
de base, notammentetc.) permettraient un d6veloppement significatif de '&lucation 

au niveau du pourcentage de frequentation de l'dcole des enfants Age scolaire? 

Donner des scenarios diff6rentiels sur les sept anndes venir 

MATRICE DES INTERVENTIONS DU PROJET 

SUIVANTS:L'EVALUATION DU PROJET PORTERA SPECIFIQUEMENT SUR LES DOMAINES 

G 	 IE F 	 HEvaluation des A 	 B C D 
Direc-	 CabiniDirection Direction Cellule

interventions Commu- Ecole Inspec- Direc-
Ecoles tion d'exinaut6 tion 	 tion Admi-

Rigio- nistrative Fonda- P&ago- cution du 

nale mentales gique Projet 

1.Elaboration 

2.Environne
ment 

3.Exdcution 

4.Equit_ 

5.Qualit_ 

6.Efficacit6 

7.Directions 
futures 
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En plus des aspects d'ordre g6n6ral notes ci-dessus, les membres de l'luipe d'evaluation se 
consacreront Ace qui suit: 

I- SPECIALISTE EN EVALUATION/CHEF D'EQUIPE 

* 	 Elaboration du processus de l'evaluation A partir du module de l'Education de la 
quatri~me g6ndration, 

* 	 Ddtermination du format du rapport et assemblage des contributions de chaque 
membre de l'uipe en vue de l'laboration du rapport final. 

Ce 	consultant agira en tant que Chef d'Equipe responsable de l'laboration du rapport 
et du processus de sa finition. Ce consultant dvaluera les r6les du bailleur de fonds et 
d6terminera l'impact de l'effort de ce demier dans l'ex&cution du programme de r6forme au 
Mali. Le consultant aura Ad6terminer l'impact de la d&centralisation et de la rtgionalisation 
dans le cadre de l'laboration et de l'ex6cution de l'ensemble du programme et A identifier 
les 	r6les clefs qu'ont jou6s les bailleurs de fonds. Ce Consultant aura A d6terminer si les 
informations relatives au contr6le et l'valuation ont W utilis~es pour appuyer d'autres 
volets. Le Consultant aura A6valuer la capacit6 du Ministre de l'Education dans la poursuite
des 	activit s de suivi et d'6valuation, et Ad6terminer quels efforts ont 6t6 accomplis par le 
Minist~re en vue de l'institutionnalisation de cet aspect du programme. 

2- PLANIFICATEUR EN EDUCATION (MALIEN) 

* 	 Evaluer le r6le du Ministare de l'Education dans l'encouragement de la 
participation locale; 

* 	 Evaluer les rsultats du Projet pilote de Koulikoro et du FAEF 
Le Consultant aura Aexaminer dans quelle mesure les autorit6s centrales au Ministre 

de l'Education de Base impliquent les autorit6s r6gionales et locales dans le processus de 
prise de decision et dans le d6veloppement des initiatives afin d'am6liorer leurs 6coles. Le 
Consultant aura A recommander des interventions pour appuyer les efforts des autorit6s 
locales, de PAID et dcs communaut6s locales pour promouvoir les initiatives locales en 
mati~re d'&lucation. Le Consultant aura en outre Aexaminer: 

a. 	 les nouvelles structures cr6,es et impliqu(es dans l'Education au Mali; 
b. 	 le Plan d'Action de l'Education s'il en existe; 
c. 	 le Projet USAID (BEEP) dans les objectifs de d6veloppement 6conomique et social 

du Mali; 
d. 	 en rapport avec les sp6cialistes en Evaluation, les indicateurs techniques sous

tendants la planification en Education (EMIS). 

3 - ECONOMISTE EN EDUCATION 

* 	 Evaluer le rapport colts/avantages des divers volets du projet projet et les questions 
relatives Asa durabilit6. 

Le Consultant aura 'a examiner et Advaluer les aspects sp6cifiques de l'assistance hors
projet du programme de l'Education. 
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Evaluer le niveau d'atteinte du Gouvemement dans la satisfaction des conditions dans1. 
le cadre de l'assistance hors-projet et les questions relatives aux d6caissements. 

2. 	 D6terminer si 'Assistance hors-projet constitue une approche appropri6e pour le 
basde sur des analysesd6veloppement de l'Cducation au Mali et si son application a 6t 

et des pr6visions pertinentes. 
Identifier la port6e et les limites de la combinaison Assistance hors-projet/Assistance3. 

projet.
 
Evaluer le bien fond6 des conditions tant au niveau du point de vue du Gouvernement4. 
i les satisfaire que celui de leur efficacit6 dans l'atteinte des objectifs du BEEP. 

5. 	 Evaluer la capacit6 du gouvernement i satisfaire les conditions de l'Assistance hors

prqjet en termes budg6taire et institutionnel. 
Le Consultant travaillera en dtroite collaboration avec l'Analyste de la Politique de 

1'Education en vue de 1)examiner la performance du Gouvernement dans l'accomplissement des 

conditions et sa capacit6 k g6rer l'Assistance hors-projet; 2) analyser la durabilit6 des initiatives 

du programme; et 3) analyser l'impact des initiatives du programme et des projets (pilotes): 
6cole tous cycles confondus de Koulikoro; distribution des livresinfrastructure scolaire; 

d'&lucation des filles; formation; syst mes d'Information et de Gestion;scolaires; cellule 
Evaluation et Suivi. 

la conformit6 et l'efficience des proc6dures d'61aboration desLe Consultant examinera 
rapports financiers ainsi que la structure et les modalit6s de son fonctionnement. Le Consultant 

sur les questions de durabilit6 en 6valuant la capacit6 du gouvernement i assumerse penchera 

le financement, les engagements et institutionnaliser les activit6s du projet.
 

4. ANALYSTE DE LA POLITIQUE DE L'EDUCATION 

* 	 Evaluer les choix en ce qui toncerne les objectifs du BEEP 
* 	 Evaluer les choix de politique 6ducative, les conditionnalit6s li6es au projet et la 

capacit6 de gestion institutionnelle du minist~re. 
Evaluer rimpact des mesures prises par le Ministre de l'Education afin de cr6er un* 


environnement politique et institutionnel favorable t l'ex~cution du projet.
 
* 	 Evaluer Its efforts du Ministre pour accroitre la scolarisation des filles et leur 

maintien k '&cole. 
Le Consultant 6valuera le r6le du Ministre de l'Education et d'autres Minit~res dans 

l'1aboration du programme de r~formes y compris l'identification des probl~mes, la mise en 

place et la n6gociation des conditions, la mali~nnisation et l'institutionnalisation des initiatives 

de r~forme et les divers volets du programme. 
Le Consultant travaillera en 6troite collaboration avec l'Economiste en Education en vue 

de 1) examiner la performance du gouvernement dans l'accomplissement des conditions et sa 

capacit6 k g6rer l'Assistance hors-projet; 2) analyser la durabilit6 des initiatives du programme; 

et 3) faire des recommandations concernant les futures direction prendre 
Le Consultant 6valuera les politiques en place qui appuient les volets du Projet Education 

en vue de soutenir les objectifs duet d6terminer les initiatives choisies par le Minist~re 
programme. 
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Le 	Consultant aura Advaluer la mise au point d'un syst~me d'Information de Gestion: 1) 
type de donn(es produites, diffusion et utilisation; et 2) collecte et analyse de donn~es. II 
dvaluera les initiatives faites par le Minist~re pour institutionnaliser le travail de ce volet sans 
l'appui de l'Assistance Technique du bailleur de fonds. Ce consultant fera des recommandations 
concernant les dventuelles options de financement pour l'appui des programmes du gouvemement 
dans le cadre de la d&centralisation du syst~me d'&tucation. 

5. SPECIALISTE EN PROGRAMMES SCOLAIRES ET ENSEIGNEMENT 

* 	 Evaluer les programmes du Projet en vue d'am6liorer ]a qualit6 de l'enseignement 
primaires Atravers la formation des enseignants, livres scolaires et autres intrants du 
programme. 

Le Consultant 6valuera la performance du projet en vue de d6terminer 1)l'efficacit6 globale
des activit6s de recyclage; 2) rimpact de la formation continu6e sur les comportements de 
l'enseignant au niveau de la salle de classe; et 3) i'am6lioration de la capacit6 de gestion de 
l'6cole. Le Consultant aura 6galement A6valuer les programmes du Minist~re de rEducation 
en vue de l'institutionnalisation et la durabilit6 du recyclage et de l'6tablissement de Centres 
R6gionaux de Recyclage p&Iagogique sans prestations d'Assistance Technique externe. Le 
Consultant d~terminera si les r6sultats de l'6valuation et du suivi sont int6gr6s dans le 
programme du Centre de Formation au niveau central. Le Consultant 6valuera les initiatives du 
Minist~re visant A 1) adapter les programmes scolaires, 2) mettre au point des objectifs de 
l'instruction bas6s sur la comptence, 3) mettre en place des strat6gies afin d'aider les 61ves A 
atteindre ces objectifs; et 4) arr6ter des mesures efficaces (Aetre ex6cut6es) au niveau de la salle 
de classe pour dvaluer la performance de l'616ve. 

CONDITIONS 

Tous les membres de l'&quipe doivent s'exprimer couramment L., Frangais (FSI dvalud A 
53, R3). Tous doivent 8tre disponibles Aeffectuer quatre semaines de ti aill Al'int6ieur du pays 
et une semaine A]a maison (deux jours de pr6paration et trois jours de finalisation du rapport
d'6valuation). La semaine de travail de six jours est autoris6e au Mali. La Matrice ci-dessous 
offre le cadre pour les int.rventions de l'dvaluation. Tous les consultants seront disponibles pour 
quatre semaines dans le pays et une semaine aux Etats Unis (deux jours de pr6paration avant le 
voyage au Mali et troisjours apr s le voyage pour finaliser le rapport). Tout Consultant doit 8tre 
disposd Apratiquer )a semaine de travail de six jours au Mali. Tous les Consultants aideront les 
autres membres de '&luipe dans l'61aboration et la r&Iaction d'un rapport d'6valuation y compris
le sommaire et les recommandations. La responsabilit6 des tiches Aeffectuer dans le cadre du 
rapport sera prgcis6e au cours de la rdunion de planification de l'6quipc. Le premier projet de 
rapport d'dvaluation doit 6tre prt avant le ddpart de l'dquipe du Mali. Le Rapport final doit 8tre 
prt 30 jours apr:s que les observations de I'USAID/MALI aient dt6 soumises. 

VI-	 COLLECTE DE DONNEES 

L'&iuipe dispcsera des sources d'information suivantes: 
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Documents de r6fdrence, notes sur les g6n6ralit6s et de travail, informations statistiques1. 
: Document du Projet (Aoit 1989);et indicateurs clefs y compris, mais non limit~es 

'Amendement du Document du Projet (Juillet 1991); Accord de Bourses et 

Amendements I et II de l'Accord; Rapports de Contr6le et d'Evaluation du Projet; et 

rapports de consultation y compris une description institutionnelle du Ministre de 

l'Education. D'autres documents importants comprennent les rapports des organisations 

de bailleurs de fonds participant au Quatrime projet d'6ducation , l'Annuaire des 

Statistiques de l'Education, le recensement du personnel et l'analyse, les donri6es 

d'infrastructure, donn~es de Koulikoro et donn~es du budget et des finances. La liste 

des documents de r6f6rence pour le Projet de D6veloppement de l'Education de Base 

se trouve en Annexe II. 
2. 	 Interviews individuelles ou de groupes. Une s6rie d'interviews collectives avec les 

et contacts pourbailleurs de fonds et les b6n6ficiaires. Liste des personnes ressources 

le Projet de D6veloppement de l'Education de Base en Annexe III. 

sur le terrain. Elles couvriront les bureaux du d6partement3. 	 Visites et observations 
les bureaux r6gionaux, les &oles et les communaut6s. Lescentral du Ministre, 

instruments incluront des grilles d'observations et des questionnaires. Deux vehicules 

la disposition des membres de l'6quipe. La coordination desdu Projet seront mis 

moyens logistiques sera assur6e par le Bureau du Projet de l'USAID.
 

VII- CALENDRIER 

Semaine I: R6vision de planification de l'&luipe. Consultation des documents de 

Identification des bailleurs et des b6n6ficiaires. Pr6paration desr6fdrence. 

interviews, visites sur le terrain, rendez-vous. Mise en place des instruments
 

de l'dvaluation. Plan du rapport d'Evaluation et son calendrier d'61aboration.
 

Semaine II: 	 Interviews individuelles et de groupes avec bailleurs et b6n~ficiaires. Visites 

sur le terrain. Evaluation des notes prises. Synth~se de l'dvaluation des 

rdsultats de groupe. Identification des 6tudes de cas. 

Semaine Il: Collecte des informations et v6rification de leur validit6 au cours des r6unions 

avec les bailleurs et les bn6ficiaires, identification des principaux r6sultats et 
l'AID. Identification desrecommandations. Debriefing en fin de semaine 

tudes de cas et pr6sentation des notes prises. 

Semaine IV: 	 Elaboration du premier projet de rapport final, diffusion aux bailleurs et aux 

bdn6ficiaires. Dernier debriefing. 

VIII- RAPPORTS ET DELAIS DE SOUMISSIONS: 

1. Le rapport doit comprendre sept chapitres principaux comme indiqu6 dans la Matrice 

du Projet. Des prises de vues des principales r~alisations du Projet seront effectu(es. Tous les 

domaines de la Matrice du Projet seront inclus 1M o6t cela est appropri6. 
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2. Les grandes lignes du rapport auront l'approbation de l'USAID avant la fin de la 
premi~re semaine. 

3. Le Contractant sera chargd de la soumission d'un premier projet du rapport d'dvaluation 
achev6 avant le d6part de Bamako. Le rapport comprendra un chapitre sommaire et
recommandations au d6but du document. Le rapport sera dlabor6 en vue de faire la lumire sur 
les observations des visites sur le terrain, et interviews. L'on prendra soin de marquer une 
distinction entre observations et conclusions. Les conclusions seront tir6es avec r6f6rence au 
contexte et explicitement dnoncdes dans le Rapport. Les conclusions seront validdes avec le 
concours des bailleurs. 

4. USAID/MALI fournira l'information relative au premier projet du rapport au 
contractant dans dix jours ouvrables. 

5. Dix copies du Rapport Final seront d6livrdes au Bureau de D6veloppement des
Ressources Humaines de 1'AID ans les trente jours qui suivent le d6part du contractant de 
Bamako. Le Rapport Final tiendra compte des observations faites par l'USAID/MALI sur le 
projet du document. 

IX- ROLES ET RESPONSABILITES 

L'&quipe est responsable devant le responsable du Projet de D6veloppement et Evaluation 
de l'USAID/MALI et travaille en 6troite collaboration avec le Responsable du Projet Education 
et D6veloppement des Ressources Humaines. 

X- NIVEAU DE LA MISSION: 
Sur un total de cinq semaines, l'6luipe travaillera quatre semaines dans le pays. Par

ailleurs, une semaine sera effectu e en dehors du Mali. Deux jours de preparation avant le 
travail sur le terrain et cinq jours pour finaliser le Rapport apr s le d6part. L'&luipe doit tre 
disposte Aobserver la semaine de travail de six jours. 

XI- DATES 
Le travail d'6valuation dans le pays doit 6tre compl6t6 vers la fin Juin 1993. 

NOTE: 
Les 6valuateurs peuvent contacter toute personne pour avis dans les zones du Projet

concernant la collecte des donntes sur les statistiques 1992 - 1993, de l'Ecole. Par ailleurs, au 
sein du Bureau Rdgional de l'Education, ils peuvent s'entretenir avec les Chefs de Division,
 
notamment Togola AStgou, Berthd AKoulikoro ou Niang Bamako.
 
D'autres arrangements peuvent 6tre effectu6s sur demande.
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ANNEXE E 

Description Sommaire des Concepts et Contenus des Modules
 
Programme de Formation Continue du Projet BEEP
 

Intituls 

1. Les objectifs p~dagogiques 
opdrationnels (OPO) 

2. Domaines et niveaux des 
objectifs p~dagogiques 

3. Relations interperscnnelles 
dans la classe 

4. Evaluation des 
appretissages soolaires 

5. Le langage par le dialogue 

6. La p&hgogie des grands 
groupes 


7. Les interaction en classe 

8. Lecture - Ecriuie 

9. Atelier de ca*Wl 

Principaux concepts et contenus 

Dfinition - Critbres - Exemples - Exercices - Comportemeat observable 

Cognitif - affectif - psycho-moteur 

Taxonomies 
o Domaine cognitif (BLOOM): connaissance - comprdhension 
synth~se - application - analyse - dvaluation
 
o Domaine affectif: attitudes - intdrets - appreciation 
o Domaine psycho-moteur: Initiation manipulation - precision 
articulation - naturali:,ation.
 

0 Sociom~trie: interaction - classe - communication - 6metteur 
rwepteur - structuration 
o Anarchiques; impos6es; coopdratives 
o Discipline traditionnelle; libertaire; coopdrative 
o Techniques de travail de groupe 
o Techniques de discussion 
o Ecoute critique - Tour de r6le 

0 Crit6res - validit6 - fid6lit6 - objectivit6 
0 Congruence - examens 

0 Pr6sentation phon tique comprdhension - r6emploi - exploitation 
exercices strucluraux - revision 

0 Recherche collective d'iddes 
0 Elaboration progressive 
o Leoon - dbat - Projet d'activitd 
o Le photo-langage - le blason 
o Les intergroupes - Technique du scintillemeat - Langage gestuel 

0 Jeux d'orthographe - Jeu d'enrichissement lexical - Jeu do message -
Jeu do devinettes - Fonctionnement du groupe de travail - Le travail en 
groupe - Etuz'e decas (sensibilisation) 

0 Activitds de construction du seas - activitds fonctionnelles de l'oeil 
activitds de manipulation de textes eatiers - activitds d'utilisation de 
l'&rit - Praables I la lecture - 6cuiture - activits d'analyse - activits 
de synth~se - activits favorisant l'acquisition et la fixation du 
vocabulaire - Fiche-type de leton pour la lecture-&criture 

0 Phase concrke - Phase semi-concrLe - Phase abstraite - Fiches-types 
de legons pour le calcul 



10. Cr6ation d'un 
environnement 	propice 

Sl'apprentissage scolaire
 

11. L'approche mdthodologique 
d'une fiche-type de Iemon 

Nouveaux modules 

12. Le patrimoine scolaire 

(anciennement appel6 Vade 

Mecum) 

13. Le langage par le dialogue 
(livre collection de Flamboyant, 
Ed. Hatier) 

14. Calcul 1993 

15. Lecture - Ecriture (manuel 
de langage-lecture premire 
ann e collection Le 
Flamboyant, Ed. Hatier) 

16. Fiche d'auto-dvaluation de 
la legon par le maitre 

0 Environnement physique - Envirormement social - atmosphere de la 
classe - organisation de la classe et son administration 

0 Th me et contenu - Objectifs p6dagogiques opdrationnels 
Prd-dvaluation - stratdgies - Evaluation 

experimentds en aofit 1993 avec les principaux responsables (DRE et 
IEF) 

0 Patrimoine - Domaine scolaire - patrimoine immobilier - Budget -
Patrimoine bAti - Conditions de crdation d'6coles fondamentales - normes 
de construction - gestion du mat6riel scolaire - conservation du matdriel 
scolaire 

0 Ddmarche mnthodologique - pr~paration des lerons de explication, 
m6morisation, exploitation, r6emploi et vers l'expression libre 

0 Activitds praum6riques - Phase concrete - Phase semi-concr te -
Phase abstraite - rangement - classement - structuration de l'espace 
topologique 6ldmentaire - mesure - Exemples de preparations de leron de 
calcul 

0 Activitds psycho-motrices - Positions relatives 
0 Latdralisation - Espace - Temps - Sch6ma corporel 
0 Activit6s perceptivo-motrices - Perception auditive - Perception 
visuelle - Perception spatio-temporelle - Symbolisation - La leon de 
lecture - Vocabulaire - orthographe d'usage - orthographe grammaticale -
Expression 6crite - Exemple de prdparation de legon 

0 Pour une leon de lecture 
0 Pour une leqon de calcul 
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USAID/MALI 
EDUCATION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OFFICE 
BASIC EDUCATION EXPANSION PROJECT (BEEP) 

PROGRAM PERFORMANCE INDICATORS 

Base: 1989 1990 ACT. 1991 ACT. 1992 ACT. 1993 PL. 
1995 PL.
 
The number of primary school children
completing 6th grade increases. 
 19,379 26,100 28,900 33,714 42,300
(6%) 50,600
(8%) (8%) 
 (9%) (10%) (11%)
 

The number of students completing the six grades has increased. The rate for girls has increased significantly
from 25.26% to 27.2%. Though BEEP is committed to an overall increase regardless of gender, these figures pointto progress being made by the Education WID program and awareness at both the school and the policy levels.
 

Base: 1989 1990 ACT. 1991 ACT. 1992 ACT. 1993 PL. 
1995 PL.
 
Enrollment: The number of children enrolled 
 (Range) (Range)
in grades 1-6 increases. 
 311,873 323,354 340,573 374,041 399,545 
 485,289
 

440,213 528,000
(22.16%) (22.39%) (22.97%) 
 (25%) (28%) 
 (31%)
 

The overall enrollment in primary grades has increased by 9.8% over last year as compared to an increase of 9%
in the previous reporting period. The new Government has reiterated previous commitment and is aggressively
acting for an even further improvement to this major category in the 1992-1993 school year.
 

Base: 
1989 1990 ACT. 1991 ACT. 1992 ACT. 1993 PL. 1995 PL.
 
Gender: The number of girls enrolled in (Range) (Range)grades 1-6 increases. 
 115,300 118,284 124,407 
 139,430, 150,469 183,779
 

(16.66%) (16.50%) 165,827 200,000
(16.95%) (1A.74%) (20%) (22%) 



Though the ratio of girls to boys has remained relatively constant, 1992 saw a 1% percent increase from 36% to
 

a time when the population is outpacing related increases in overall enrollments, this upward
37% percent. At 

trend encourages continued efforts at targeting enrollment. Because of strategies aimed at girls, concomitantly,
 

the efficiency rate of the number of pupil years to complete the 1st cycle has decreased to 22.2 years, from
 

23.75 years in 1990-1991.
 

Base: 1989 1990 ACT. 1991 ACT. 1992 ACT. 1993 PL. 1995 PL.
 

To be 5500
Training: Number of teachers and other staff 1200 3264 6170 determi- (To be
retrained In more efficient pedagogical an 0 

ned revised)and management skills increases. 


at 5300 staff to be retrained. The 1992 number
In-Service teacher training is outpacing tar:ecs set for 1995 


of 6170 is far exceeding the most optimistic expectations. Data collected from follow-up evaluation shows that
 

90% of those trained are actually applying techniques and skills developed from BEEP training curriculum. This
 

is markedly improved from 54% shown during the 1991 monitoring data.
 

.Base: 19891991 ACT. 1992 1993 FL.11994 FL. 1995 FL.
 

I Student-Teacher Ratio: The number of 
0:1 35:1


students per teacher decreases. 51:1 49:1 46:1 44:1 


there has also been considerable
Though th4 overall enrollment rate in primary grades has increased by 9.8%, 


improvement in the student-teacher ratio. This is probably due to effective teacher redeployment, which 
is one
 

of the conditions associated with non-project assistance.
 

Base: 1988 1989 
ACT 

1990 
ACT 

1991 
ACT 

1992 
ACT 

1994 
PL 

1995 
PL 

Repeater Rate: The number of students 

repeating primary school grades decreases. 30% 28% 29% 27% 34% 15% 10% 

The 1991-1992 period sew a decrease in the overall repeater rate. The drop-out rate of 1-6 cycle 
has improved
 

the other have remained constant
from 12% in 1990-1991 to 10.9% 1991-1992. Promotion rates from one grade to 


to 1991-1992 for boys as for girls but the drop-out rate has significantly improved: it is 65%
from 1990-1991 

lower for girls over the previous year. This is a trend that will help achieve two of BEEP objectives: 

keep as
 

many children as possible through the six grade cycle; and lower the gap between bays and girls which 
research
 

has shown is directly related to macro indicators of development.
 



Base: 
1989 1990 ACT. 1991 ACT. 1992 ACT. 1993 PL. 1995 PL.
 
Textbook availability: the number of .3 text-
 No .22 book .5 book 2 books 2 books
textbooks available per student increases. books per change per 
 per per per
 

student student student student 
 student
 

Follow-up evaluation has shown that ratio of textbooks to students for 1991-1992 was 1 to 2, up from 1 book to
3 students in the 1990 reporting period. The numbers reported for 1991 were based on the number of books already
in the classroom with 
the additional books in stock to be delivered (225.000). Actual
1991-1992 school year was book distribution for
148.396 which 
was lower expected and which decreases student/pupil book ratio for
1991. Nevertheless textbook distribution shown 
to be equitable between rural and urban 
areas.
 

[Base: 199111992 ACT.-1 1993 PL. 
11994 PL. 11995 PL.1]
 
Textbook use: (a) percentage of teachers 
 (a) 10% 22% 40% 50% 50%

using textbooks increases; 
 ( 1

(b) Percentage of classrooms where students 
 N/A 6% 40% 
 50% 50%
use textbooks increases. 
 I
 

The percentage difference between teachers' 
use of textbook and pupils' use of textbooks in 1991 and 1992 is
explained in the following manner: 
our research shows that while teachers might use the book for instructional
purposes,'students might not have access to textbooks in class. We assume that this difference will be reduced
when the book/student ratio reaches the 2 books per student. Monitoring has shown that 90% of teachers who have
received BEEP OPO 
training have been observed, in follow-up evaluation, to utilize 
those materials in the
classroom. By comparison, only 22% of teachers observed make classroom use of distributed textbooks. As a result
for the upcoming year, BEEP will be holding "textbook specific" training seminars for the actual books to be

delivered to the cla.ssrooms.
 

Base: 1989 1990 ACT. 1991 
ACT. 1992 ACT. 11994 PL. 1995 PL.
 
Budget restructuring: (a) MEN's share of GRM 
 (a) 25% 25% 27% 26% 
 27% 27%
 
central budget increases;
(b) primary education share of MEN budget 
 (b) 38% 35% 37% 34.43% 44% 45%
 
increases.
 



The MEN'9 share of the total budget reflects a global change in the way the GRM now manages expenditures and
 
allocations. Thus the 20% figure must be viewed within the context of redeploying allocations in 
a totally 
restrLctured budget document. More significantly for our efforts, the share allocated toward primary education 
was relatively static for the 1991-1992 year, when compared with previous fiscal periods. GRM budget
calculations have been modified this year to include Donors contributions. This new all inclusive budget is the
 
"Budget Special d'Investissement" (BSI). According to this new budget, the share of the MOE is 20.25% in FY 1992
 
whereas the target is 18.2%. Compared to the old budget figures and calculations, this percentage would have
 
been 26% for a target of 25%.
 

I Base: 1990T1991 ACT. 1992 ACT. 1993 PL. 1994 PL. 1995 PL. 

Decentralization: (a) School Parent Groups 
(APEs) increase their share of funding for 
school improvements; 
(b) the number of classrooms increases. 

I 

(a) 20% 

(b) 7300 

To be 
determi-
ned 

7591 

To be 
determi
ned 

7788 

30% 

8500 

35% 

9000 

40% 

9450 

The number of classrooms has increased to 7788 from 7591 jusr below the projected target.
 

Base: 1991 1993 PL. 1994 PL. 1995 PL.
 
ACT.
 

Student performance improves in the 3 Rs T 
in 2nd and 5th grades. 44.4 50 60 75
 

6,160 2nd and 5th grades tested in 1991-1992 school year. This percentage represents the mean of correct answers
 
to the criteria reference test administered from May to June 1992 in 110 schools. Student Achievement scores
 
are higher in project area than non-project area specially in grade 5. Correlation is 0.13 in 2nd grade and 0.31
 
in 5th grade. There was no significant difference between boys' and girls' achievement.
 

,Rq..- Diok 



ANNEXE G
 



Annexe G
 

Commentaires sur le Rapport d'Evaluation du Projet BEEP
 

Observations du Minist&e de I'Education de Base sur le DRAFT Rapport d'Evaluation PDEB 

I. 	 Proc&lure de transmission du document: 
A 1'avenir il serait souhaitable que I'USAID fasse parvenir au Cabinet du Minist~re de 

l'Education de Base, tout document officiel par 1'entremise du seul Bureau des Projets Education 
(BPR). 

II. 	 Observations de fond: 
2.1 II1 y a lieu dt se poser la question de savoir si l'6valuation n'est pas pass~e crt6 

de l'objectif qu'elle s'est fix6, Asavoir 8tre une 6valuation d'6tape, ayant pour ambition de 'se 
prononcer... sur la meilleure trajectoire programmer pour la continuation (ou pas) du projet.'

Et pourtant, pendant toute la dur6e de l'6valuation, toutes les structures et tous les acteurs 
( tous les niveaux) du drpartement se sont impliqurs dans le sens de l'atteinte de cet objectif. 
Plusieurs rencontres ont 6t6 organisres et toute la documentation a 6t6 mise Ala disposition de 
l'6quipe d'6valuation. C'est ce qui explique la frustration que ressentent tous ceux qui ont
'collabor6' 1'6valuation aprs la lecture du draft. 

Si c'est M~. le sens de l'6valuation de la 4e g6n6ration, on peut affirmer qu'elle est 
inapproprire pour l'objectif vis6, car elle reflte plus les opinions, attitudes et perceptions des 
diffMrents intervenants et bdn6ficiaires du projet qu'elle ne mesure l'impact rdel de celui-ci, sans 
compter que 1'&hantilon des personnes interviewdes n'est pas repr6sentatif. 

2.2 Le travail rdalis6 peut 8tre qualifi6 de superficiel. Des questions fondamentales sont 
soit ignores, soit tri.s vite 6vacudes: Le drpartement de l'Education de Base avait souhait6 que
la performance de l'assistance technique soit 6valure. Ce travail n'a pas 6t6 fait, et 
paradoxalement, 'on conseille de garder cette assistance. L'6valuation, se basant sur le niveau 
d'ex&6ution actuel du projet et 1'exprrience acquise, aurait pu prrciser les domaines d'expertise 
de cette issistance, n6cessaires Ala bonne ex6cution du projet. 

M. 	 Concusion: 
L'dvahmlion a suscit6 beaucoup d'espoir chez tous les acteurs, surtout Aun moment oa 

le finistre de 'Education de Base et 1'USAID cherchent A d6fmir un cadre ad&iuat de 
collaboration pour l'ex6cution du projet. Un diagnostic s6rieux du chemin parouru aurait 
permis de faie des choix clairrs pour la poursuite du projet. 

Contraixement aux assurances qui avaient t6 faites lors des rencontres, 1'6valuation n'a 
pas pu &apper an pi~ge des incriminations trop faciles. Elle est tr s peu analytique et contient 
beaucoup d'impr&isions, cadrant mal avec des assurances, telles que 'ont permis d'6tablir de 
fapncmcxine.' (p-,8) 

Le rapport ne fait pas de v&itables propositions de nature t 6clairer et aider les 
d&ideurs, les acftms et les bdn6ficiaires du projet. 



M'Bo Ba. Directeur R6gional Education, Sikasso 
Le document comporte beaucoup de fautes. Toutefois, nous pensons qu'il a tenu compte, 

de faqon exhaustive et assez fidle, de recommandations des diffdrentes personnes rencontr6es 

dans la r6gion de Sikasso. Nous ne proposons pas de corrections, mais nous donnons ici 

quelque dclaircissements permettant de revoir les ides contenues dans les diff6rents paragraphes 

ci-dessous. 
PM4 *' * A*r,.,.I,.-,,-.

TA.1... If*. ,_.. kl 

la r6daction k plusieurs.
1. In6galit6decoh6rence et de profondeur de l'analyse due 

Certains 	volets sont analys6s de faqon pertinente tandis que d'autres sont analys6s de fagon 

faut donc harmoniser le style de pr6sentation du rapport.superficielle. I1 
11 met peu l'accent sur les rdussites et 

2. Le rapport est assez s6v~re dans son analyse. 

au contraire amplifie les limites et les difficult6s rencontr6es et donne l'impression aux acteurs 
11 y a notamment un ref6rence excessive au 

d'avoir perdu leur temps depuis le d6but du Projet. 
sa mise en oeuvre et les efforts de

incoh'ent et "improvis6" du Projet au d6but decaract~re 

rationalisation des activit6s apparaissent peu.
 

Boubacar Gaye, 	Chef de la Division Formation IPN 

I. Observation n6rales 
La m6thodologie d'6valuation de 4e g6ndration appliqu6e a pos6 quelques probl~mes qui 

ont notablement affect6 les rdsultats de l'6valuation au niveau des d6clarations des personnes 

C'est ainsi qu'au lieu d'un simple recoupement des information recueillies de 
interrog6es. 

re isole aupr;s des pertenaires d'opinions diff6rentes souvent divergentes, une discussion
mani 

des conclusions plus objectives. Du 
.
en "table ronde" par concertation aurait permis d'aboutir 

coup, cela 6viterait des interprdtatoins hasardeuses de certaines d6clarations bas6es parfois sur 
La qualit6 du travail d6ji appr6ciable y

des supposiCons ou des hypoth.ses non-confirmdes. 

gagnerait davantage. (chapitre sur la scolarisation des filies pages AS et 49 au -ujct du probl~me
 

d'argent)
 

Remarques et suggestions sur l'implication de l'adminitration solaireJIll 
L'administration scolaire au niveau des Inspecteurs n'a pas 6t6 suffisamment impliqude 

dans 1'6valuation pour en mesurer l'efficacit6 r(elle. Les multiples difficult6s et obstacles 

g6ographique de leur circonscription, importance
rencontrds par les Inspecteurs - 6tendue 

-suivre, insuffisance notoire de personnel d'encadrement (conseiUers)
quantitative des &:oles 

ont une 
- ne semblent tre pris en compte dans cette 6valuation. Cependant, ces facteurs 


inflwnce notable sur le fonctionnement du syst6me &Iucatif.
 
la disparit6 de style,. dft probablement Ala diversit6 des 6valuateurs,En conclusion, 

a 

jou6 n6gativeent sur la qualit6 du travail appr6ciable malgr6 ces difficult6s qui, souvent ont 

rendu la commpension et l'exploitation du document difficiles, parfois malaiss6s. 

.My F!_ux¢.- Direction Administrative et Fnancire 
Est-e que le Projet doit fournir l'6quipement, l'appui logistique et la formation de

1. 

la Cellule de Ptanification et de Statistique du Ministre de l'Education?
 



2. A propos des cellules informatiques dans les r6gions du Projet, ilavait dtd acquis 12 
micro destin6s une Achaque r6gion et quatre aux structures centiales; mais aujourd'hui on ne 
sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est pourquoi, A mon avis le d6marrage des cellules 
informatiques dans les r6gions a connu ce retard que nous constatons. 

C'est la raison pour laquelle ila 6t6 sugg6r6 de maintenir dans un pre-mier temps le 
traitement des donndes au niveau central et de laisser faire chaque DRE la latitude de cr6er ses 
bases de donn6es. En ce moment, le r6le de la cellule informatique centrale se limiterait 
seulement la centralisation des donn6es 61abor6es par les DRE. Ceci aura pour effet la rapidit6 
de traitment des donn6es et leur 6dition. 

3. I y a lieu de revoir comment la collecte des donn6es se fait par "la cellule 
informatique centrale" car, les donn6es sont fournies par les IEF qui seront trait~es au niveau 
central dans le cadre de l'6laboration de l'annuaire des statistiques scolaires et non les DRE et 
Apartir des rapports de rentr~e. (p. 42) 

II faut que les gens sachent ce que c'est un annuaire statistique, le critiquer en vue de son 
amdlioration. Je me demande si rdellement les annuaires sont exploit6s par les d6cideurs puisque 
plusieurs copies ont 6t6 faites? 

Mme. Mara Yakhar6 Soumano. Responsable de ]a Cellule Nationale de Scolarisation des Filles. 
DNAFLA
 

Conclusion: Observations g6n6rales sur l'6valuation du volet scolarisation des filles 
Sur le plan m6thodologique -- Les 6valuateurs ont g6ndralis6 Apartir d'une situation 

isol6e. De cc fait, on ne peut pas dire qu'une 6valuation v6ritable a 6te effectu6e. Nous nous 
attendions Ades analyses sur: (i) les objectifs du Projet tels que contenu dans le document initial; 
(ii) le bien-fond6 du volet en rapport avec la politique 6ducative du gouvernement, les aspirations 
des populations et le ciblage des r6gions retenues; (iii) l'efficacit6 du volet: les intrants ont-ils 
&6 correcteinent fournis (financement, ressources humaines, mat6riels didactiques, etc...) pour 
atteindre les objectifs du volet? Quels extrants ont 6t6 produits? On aurait voulu voir m~me 
sch6matiquement: les previsions; les r6alisations; les 6carts constat6s et leur explication. Sans 
cette analyse, il est difficile de mesurer l'efficacit6 du Projet. Concernant l'efficience du volet, 
les questions de communication, de collaboration, de recrutement et de profil du personnel et 
sa motivation, d'appropriation auraient pu 6tre abord6es plus explicitement. A propos des 
propositions concrtes, nous nous attendions A des (i) propositions sur le plan d'op6ration du 
Projet; et (ii) propositions de r6ajustements au niveau du personnel et du mode de gestion. 

Sur le contenu de l'6valuation - Les 6valuateurs ont simplemeat rapport6 les 
commentaires de certaines personnes interview&es. Ces commentaires ne devaient en aucune 
mani~re 6te plus importants que l'analyse des r6sultats et de la d6marche du Projet: choses que 
les 6valuateurs ont ignor6es. 

Sur ieplan g n&-al - Cette 6valuation est plut6t descriptive et tr~s subjective, et elle 
contient beaucoup d'impr6eisions (certaines cellules r6gionales, p. 48) qui cadrent mal avec des 
assurances telies que "ontpermis d'6tablir de fagon certaine..." (p. 48) Par ailleurs, il n'y a pas
de v&itables propositions, de nature it&lairer et aider les d6cideurs, les acteurs et les 
bt~ficiaires du Pitjet. 



Daniel Gifondorwa. Assistant Technique charg6 de Syst~me d'Information en Gestion. Projet 

ABEL/USAID 

Observations d'Ordre G6n6ral 
1. Mthodologie 

A lire le document entier, ilsemble bien qu'il n'y avait aucun 6valuateur dans l'&luipe 
y a des phrise,qui maitrisait bien la m6thodologie impos6e tl'6quipe. Dans tout le rapport, il 

qui expliquent en quoi consiste la m6thodologie, mais on ne trouve rien comme 6valuation. Pour 

les autres volets, les 6valuateurs se sont seulement content6s de reproduire les documents qui 

leur sont pr6sent6s. Dans le cas du volet syst~me d'information en gestion, l'dvaluateur na 

m6me pas pris du temps pour visiter la salle informatique. Quand ii a essay6 de reproduire le 

it a invent6 des b&tises telles que "les 6coles envoient directement lesrapport des interviews, 
fiches au niveau central," ou "les IEF se servent de l'annuaire pour faire le rapport de rentr6e." 

Quand iltraite de l'informatisation des DRE, ilaurait... [dO rapporter] que les 

ordinateurs ont 6t6 distribu6s au minist6re et que l'assistant technique n'a pas un si ...... 

[On a ignor6 les acquis du volet. L'6valuateur] aurait dO [rapporter] que le Ministre de 
a pu faire le recensement exhaustif de sonl'Education Nationale est le seul ministare qui 

personnel... Bien plus, l'6valuateur n'a pas menfionn6 la collaboration entre le volet syst~me 
la Rdforme Administrative depuis la saisie dud'information en gestion et la Commission 


recensement jusqu'aujourd'hui. C'est la base de donn6es des ressources humaines, actuali:.6e,
 
qui fournit toutes les informations sur le personnel du Ministre....
 

pour ]a conclusion que les maliens ne sont pas impliqu6s dans le volet... 
I1faut savoir que le volet ne consiste pas seulement de saisir les textes ou les donn6es. 

En g~n6ral, chaque activit6 comporte trois 616ments: la collecte des donndes, le traitement, et 

l'analyse. Si les maliens ne sont pas directement impliqu6s dans la saisie..., ils sont 
et l'analyse. Je peux citer (a) le recensement ducertainement impliqu6s dans la sollecte 

personnel, et (b) les statistiques scolaires. Par exemple, les donn6es de l'annuaire 1991/92 en 

entier et les donn6s de l'ann6e 1992/93 provenant en dehors des zones du Projet (les r6gions 
la DNEF par un agent qui a b6n6fici6de Kayes, Mopti, Tombouctou, et Gao) ont 6t6 saisies 

Les donn6es sur le budget sont directementde la formation en informatique l'ann6e derni4re. 

saisies par les agents de la DAF; presque partout, on siasit les textes. [On] ignore qu'il n'y
 

avait pas de t-aitement de texte l'ordinateur la DAF avant le volet.
 
...A dire que le volet n'est int6gr, ni la DAF, BPE ou DNEF, cela est faux. Toutes 

les directions du Mfinist~re utilisent les r(sultats des activit6s du volet. L'assistant technique n'a 

pas de territaire: IAoi il y a n besoin, on l'appelle et ilrdpond... L'int~gration du volet avec 

les autres volet du Projet [est aussi 6vidente]. Le volet donne les statistiques et d'autres 
La seule chose que l'6valuation ainformations sur le budget et le personnel aux autres volets. 


dgplor6 est le voit lui-m~me n'est pas 6valu6 par le volet suivi et 6valuation...
 

pour la coodusion que le consultant et l'assistant technique font la saisie... 
[On igamle] qu'il y a plusieurs fonctions au sein de la profession des informaticiens. Le 

consultant est un programmeur-analyste. It congoit les systraes et f-it la programmation pour 

le volet. L'assistant technique est g6rant et en m6me temps analyste. Notre coll~gue Mahy 

Hanne, de laDAF, a d6j termin6 sa formation acad6mique avanc6e en informatique: l'USAID, 
sous la recmmandation du volet, a pay6 pour la formation; lui ne s'occupe plus de la saisie; 

http:actuali:.6e


il est formd comme futur analyste qui s'occupera du volet Ala fin du financement. A la CPS,l'assistant technique attend l'arriv~e des agents d'informatique pour transf6rer les applications
relatives aux activit6s de la CPS. 

Observataion d'Ordre G6n6ral sur I'Evaluation 
1. L'6quipe enti~re ne maitrisait pas la m6thodologie dc:crite dans les termes der6fdrences: on se demande pourquoi alors des individus qui ont employ6 cette m6thodologie -la quatri~me g6n6ration -- n'ont pas dtd choisis pour faire l'6valuation du Projet.
2. Les 6valuateurs ont reproduit les rapports des volets et/ou quelques commentairesrecueillis pendant les interviews. II n'y a pas d'analyse et les recommandation contredisent cequi est 6crit dans le rapport. Par exemple, dans le volet syst~me d'information et gestion,l'6valuateur a copi6 les indicateurs que nous avons choisis pour publication Ala fin de ce mois.

Ainsi il a gaspill6 toute une page. (pp. 46-7)
3. Les dvaluateurs ont plut6t 6valu6 les assistants techniques. Ils ont oubli6sl'environnement dans lequel les volets fonctinonent. Malgr6 toutes les contraintes physiques,financi~res et politiques, les assistants techniques n'ont jamais cess6 de travaliller.
4. Les 6valuateurs ont totalement rat6 le processus normal de l'6valuation: input -output -- impact. On a l'impression que les 6valuateurs ont directement saut6 sur l'impact.Consquemment, c'est la troisi~me ann6 du .Projet qui a 6t6 6valu6 et les acquis des deux

premieres anndes sont perdus.
5. Les termes de r6f6rence n'ont pas 6t6 respect6s A]a lettre. IIyy a eu des ommissions;il n'y a pas de synthse; la pr6sentation du rapport ne conforme pas aux termes de r6f6rence. 

Conclusion 
Pour ce qui conceme le volet syst~me d'information et gestion, le rapport estinacceptable. Je demande une autre 6valuation. Pour tout le Projet, le rapport est insatisfaisant.I1 n'y a pas moyen de l'utiliser pour am6liorer l'ex6cution du Projet. II faut reprendrel'6valuation, mais je doute fort si l'&luipe est capable de faire mieux. Je recommande qu'uneautre 6quipe soit constitu6e pour faire une autre dvaluation. Mieux encore, il faudrait confier

l'dvaluation une organisation sp~cialis&e en 6valuation des Projets. 

Koro??. Conseill&e Technique. Volet Scolarisation des Filles
A la lecture des termes de r6fdrence de la pr 6sente 6valuation, on s'attendait t un rapportqui fournirait des donn6es pr(cises sur l'dtat d'ex6cution des activit6s de chacun des volets etleur impact sur les objectifs fix6s, cela en rapport avec I'environnement politique, social et&6onomique.En fait, pour le volet scolarisation des filles, le contenu du rapport se r6sume enune 6aluation des activit.s des cellules nationale et r6gionales, qui n'avaient que huit moisd'existance pIisqu'elles n'ont 6t6 cr66es qu'en novembre 1992 alors que le volet a d6marr6depuis 1990. L'6valuation ne fait r6f6rence Aaucune des activit6s du plan d'actions g6ndral quiest en cours d'ex6cution depuis plus de trois ans. Or, l'existence des cellules nationale etrgionales n'est n fait que le r~sultat des efforts d6ploy6s durant les trois ans. Cette strat6giedevait fidlitr l'institutionalisation des acquis du Projet par: (a) l'61aboration d'une politiquenationale n matire de scolarisation des filles; et (b) la creation de structures officielles dot6esd'un personnel permanent qui serait charg6 de la conception, de l'exdcution et du suivi des

activits en vue d'atfindre les objectifs fixes. 



donndes sur: (i) la situation de la probldmaticue de 
Le rapport ne fournit aucune 

1'&lucation de base pour les filles avant l'initiation du Projet; (ii) les innovations introduites par 

le Projet (les intrants et extrants produits); et (iii) l'impact de ces innovations. Autrement dit: 

Lesquelles ont pu t6tre r6alisdes? Quels ont 
Quelles 6taient les prdvisions faites par ce volet? 

pu 6tre r6ialis&es? 
dt6 les r6sultats de ces r6alisations? Quelles sont celles qui n'ont pas 

Quel est l'impact de ces r6alisations sur les objectifs fix6s? 
Pourquoi? 

Une simple comparaison du contenu du plan d'actions gdn6ral par rapport aux activit6s 

l'6quipe de constater que les activits actuellement en cours sont en 
en cours aurait permi 

6troite conformit6 avec le contenu du plan d'actions g6n,-ral conqu depuis le ddmarrage du volet.
 

Cela leur aurait 6vit6 de croire Aune ex6cution improvis6e des activit 6s. (p. 50, para. 7) Le 

.des besoins rdels qui ont pu 6tre identifi6s. 
plan a certes connu des amendement conform6ment 

6 s A travers des projets pilotes permettrait de surmonter 
auxPar exemple, 1'appui communaut

impact n6gatif sur l'acc~s et 
certains obstacles lids Ades facteurs socio-6conomiques qui ont un 

Donc, il y a bel et bien un plan d'actions cohdrent pour ce volet. 
le maintien des flees Al'6cole. 

Un simple calcul numdrique permet de se rendre compet que sur sept t ches identifites 

t ches ont 6t6 ex6cut6es pros deCertaines.tre effectivement initides.en 1990, cinq ont pu 
a 90 pour cent).

80 pour cent (cf. tche I du plan d'actions g6ndral; II, IV, VI et VII, 

des entretiens que l'6quipe


Ce document se pr6sente comme un simple rapport 
Projet. Ces information
 

d'6valuation a eu avec les diff6rentes personnes impliqudes dans ce 

pas 6t6 domin6es par des interpr6tation

utiles si d'une part, elles n'avaient 
et 

seraient 

gdn&alisations abusives et d'autre part, elles avaient 6t6 soumises Aune analyse approfondie,
 

analyse qui aurait certainement trouv6 une r6ponse aux prdoccupatiot,s essentielles, Asavoir: (i) 

qu'est-ce qui existait au sein du Ministire de l'Education en matire de scolarisation des filles 

avant ce Projet; (i) quelles sont les innovations apportdes par ce Projet; (iii) comment est-ce que 

6t6 menes; (iv) y a-t-il eu diff6rentes sdquences/phases dans la 
ces innovations ont-elles 
conception et/ou 1'ex&cution des activits du volet; (v) qu'est-ce qui existe actuellement sur le 

sujet; (vi) y a-t-il eu une diff6rence -- si oui, quels niveaux, si non, quelles en sont les causes; 
La pr6sente 

et (vii) quelles sont les recommandation pour favoriser l'atteinte des objectifs fix6s? 


sans r6pondre aux questions ci-dessus formul6es.
 
6valuafion ne saurait atteindre ces objectifs 

me permettront de rejeter tout au moins partiellement
Ces constats ci-dessus 6num6r6s 

11 est difficile d'admettre de telle conclusion non
la conclusion du prsent rapport d'6valuation. 

En tant quassistant technique, ce rapport ne me permet 
soutenue par une d&nonstration logique. 

sur l'impact des 
pas de savoir si la pr.sente 6valuation ambitionne de fournir des donn6es 

interventions des trois ans de d6terminer les volets qui m6ritent davantage d'appui, d'identifier 

les activits ayant eu un impact positif et celles n'ayant pas eu d'impact par rapport aux objectifs 

. la nature des activit6s suppl6mentaires
fixes ct de faire des recommandations/suggestions quant 


. initier. I1est certain que les information fournies ne r6pondent pas aux attentes.
 
y a eu uneforce est de reconnaitre qu'ildifficult6s mentiontn6es,En dtit des 

amlioration significative dans le sens de la rsolution de la problfmatique de I'&ducation de base 

pour les files d'une mani~re g6n6rale... Des am6liorations ont pu 8tre constat&-s dans le 

tout en formulant des rserves quant aux 
recruitement des filles cette ann6e m6me si le rapport, 


faceurs explicafives ne fait allusion qu'au seul cas de la region de Sikasso.
 

.des r6sultats extraordinaires en si peu de temps dans 
1H serait lirtentieux de s'attendre 

'&Iucation, en particulier la probl6matique de l'l6ducation de base 
un dornaine aussi sensible que 

une partie int6grante de la politique
La scolarisation des filles 6tantformelle poor les files. 


nationale sur 16ducation, seuls les effets conjugu6s des actions de tous les volets du Projet
 



permettraient d'atteindre les objectifs fixds. 

Yolande Miller Grandvaux. Assistante Technique Suivi et Evaluation, USAID/Projet ABEL 

Comments Pertaining to Monitoring and Evaluation 
Concerning the technical comments, all the answers may be found in the technical reports

which are available at IPN; i.e., choice of aggregation and stratification levels, use of 
regressions, the voluntary choice not to include socio-economic variables, etc.; the use and 
explanation of the Pearson's R correlation can probably be found in any textbook. It was 
deemed important to distinguish between an academic research report and a result-oriented and 
action-oriented report that would enable decision-makers (from the minister to school principals 
and teachers) to read the report, understand the results and take action. 

The objectives of M&E were to monitor and evaluate the Project itself rather than the 
Malian education system, and to reenforce M&E capacity rather than reenforce research 
capacities. (See TA's scope of work, World Bank Implementationn Manual, 1990, AID PAAD,
1990, etc.) In that sense, the question, in paragraph 7, p. 94 may not be relevant to what 
M&E was expected to achieve, but is relevant to what the Ministry and its educational policy
would be expected to accomplish. The lack of national educational policy combined with hpoor
management practices has been the major obstacle to a real improvement of the efficiency of the 
educational system and that has affected the completion and achievement of all Project (and non-
Project) activities. 

It may be useful to look at the impact of the M&E component on the Project through a 
historical/longitudinal perspective. Again, the original objective of the M&E component (as
stated in PAAD and World Bank Implementation manual and the M&E TA's scope of work) is 
to monitor project inputs and evaluate their impact on the quality of education at the school level 
in all Project regions. The 1991 and 1992 Project evaluation reports, as well as tyhe several 
issue papers produced, did what they were supposed to, that is, provide information on curcial 
issues and lead decision-makers to act accordingly. The course of the Project was strongly
influenced by these reports, as you may see in the hisotyr of Project inputs. For instance: (i)
the first 1990/91 M&E report showed that there was no curriculum in the schools; as a result, 
action was taken by the Ministry and USAID, and in 1992, 99 percent of schools had one 
curriculum, as reported in the 1992 M&E evaluation report; (ii) the first 1990/91 M&E report
alerted the Ministry and donors on the school book situation: the book/pupil ration was one book 
for eight students1 and 36 percent of schools had no books; as a result, action was taken by the 
MNinistry and donors, and in 1992 the book/pupil ratio was one book for two pupils, and three 
percent of schools with no books, as reported in the 1992 M&E evaluation report; and (iii) the 
first 1990/91 and the 1992 M&E reports showed that the teacher training program "en cascade" 
worked for the first year, but not the for the second year, for the reasons explained; as a result,
action was taan and in 1993, the teacher training program was revised and a new methodology
devised to adjust to thos concerns. Again, it may be useful to look at the original document 
(World Bank implementation manual) on which all TA's scopes of work are based. 

General Observations 
Methodology. 

Even tbought the fourth generation evaluation methodologyis clearly explained in m.A.a, 
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it lack adjustment to specific Project content and needs. The analysis of all reported comments 
combined with the analysis of Project outputs (reports, documents, etc.) and observation of 
Project impact activities would have been helpful. As a result, the evaluation seems to 
onlyconvey the Ministry's concerns and perceptions. 

Methodology and presentation of results differ according to each component. For 
example, the teacher training component (26 pages long) and the WID component (5pages long) 
are treated differently. The former is a non-analytic description of the teacher training 
curriculum contents while the latter seems to focus on criticism of behaviors. 

Further description of the Project should result from such questions as: (i) what has 
actually happened with the Project since 1990; (ii) what has changed; (iii) what difference has 
the Project made; (iv) where did the Project start; (v)how did it address problems; and (vi) what 
was in place before, and after? The methodological flow stems from the theoretical stant that 
"the evaluator's objective is to have gained global impressions of the situation at one fixed 
moment in its course." (p. 1) Although this is a valid approach, it prevents readers and users 
of the evaluation from getting a clear picture of what existed before and what changes took 
place. Al project activities are taken for granted when their mere existence can be seen as an 
accomplishment; for example, in 1990, no statistics on the educational ssytem were available, 
other than World Bank statistics derived from unreliable documents. In 1993, statistics on the 
educational system are available for years 1990 - 91 - 92. In 1990, scolarisation des filles was 
but a phrase that made Malians giggle. In 1993, a national cell is officially constituted and is 
functioning in several regions. In 1990, the book/student ratio was one bok for eight students; 
in 1992, one book for two students. 

Context 
The historical context of the Project needs to be emphasized: six months after its start, 

the country underwent tremendous upheavals: the first successful coup in 23 years. The 
1Ministry of Education was attacked, TAs were evacuated at least 20 times over two months, the 
Project ABEL office was tear-gassed, the Minister with whom the Project was working was 
burned alive, the officials with whom the Project was working were beaten and their offices 
burnt, the schools with which the Project was working were destroyed, Project teams were 
prevented from entering schools, 80 percent of the inspectors and regional directors were 
removed and replaced. All donors' technical assistants withdres and USAID's stayed. Schools 
were closed for most of the year, chaos and anarchy were predominant; the already failing 
educational system was simply brought to a halt and was disintegrating. Two years later, five 

ministerial cabinets- later, in 1993, the educational system still hasn't recovered. 


