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RESUME 

1. Conform&nent ä la decision de TAssembl^e g6n6rale des Nations Unies figurant dans sa resolution 49/98 
du 19 decembre 19941, la reunion du Croupe intergouvernemental de haut niveau sur les PMA se tiendra ä New 
York, en septembre/octobre 1995, ä l'initiative de la CNUCED, pour proceder ä une Evaluation globale ä mi-
parcours de la mise en oeuvre de la Declaration de Paris et du Programme d'action pour les annees 902 en 
faveur des pays les mo ins avanc^s. L'examen en question consistera notamment ä ^valuer la situation 
6conomique et sociale pr^valant dans les PMA au cours de la premiere phase du programme (1990-1994); ä 
^valuer I'appui fourni par les partenaires internationaux aux PMA pour soutenir leurs efforts de developpement; 
et ä Studier de nouvelles mesures propres ä permettre une mise en oeuvre appropriee du Programme d'action 
au cours de la seconde moitiE des annees 90. 

2. L'Afrique abrite actuellement 33 PMA3, suite ä la Meente entree de l'Angola et de l'Erythree dans le 
groupe et ä la sortie du Botswana. Au total, leur population se chiffrait au milieu de rannte 1994 ä 330,6 
millions d'habitants, soit 52% de la population totale de l'Afrique en developpement. La situation Economique 
et sociale de ces pays a continue ä se degrader au cours de la p6riode allant de 1990 ä 1994, avec une diminution 
moyenne annuelle de leur PIB total de 0,3%, ce qui correspond ä une baisse annuelle moyenne du revenu par 
habitant de 3,1 %. Le rapport moyen de Tinvestissement au PIB a stagne ä 16,7% alors que le rapport moyen 
de l'epargne int6rieure au PIB ne s'elevait qu'ä 4,7% en 1990 - 1994, avec un deficit financier de 7,3 milliards 
de dollars E.-U. en 1990. Ce deficit est passe ä 8,5 milliards de dollars E.-U. en termes reels en 1994. 

3. L'agriculture, qui emploie plus de 50% de la main-d'oeuvre des pays les moins avances d'Afrique 
(PAMA) et qui repr^sente en moyenne 37,8% de leur PIB, a recule de 2,6% par an pendant la p^riode allant 
de 1990 ä 1994. La production de 1'Industrie de transformation a enregistre en moyenne un taux de croissance 
annuel de - 2,1%. Les deficits budgetaires de la plupart des PAMA ont continue ä s'accroitre. Le taux de 
progression des prix ä la consommation enregistre dans ces pays etait en moyenne de 31 % (compte non tenu 
du Zaire) au cours de la p^riode allant de 1990 ä 1993 en raison, essentiellement, de la suppression du contröle 
des prix, de la mon^tisation des deficits, des effets de la devaluation et de la liberalisation des taux d'interet. 

4. La morosite generale de l'economie des PMA est principalement imputable aux guerres civiles et aux 
troubles internes qui ont s^vi dans plusieurs d'entre eux et qui se sont soldes par la destruction de leur 
infrastructure physique et sociale, la rupture de leur production, de multiples d6placements de personnes et des 
flux massifs de r^ftigies. La secheresse qui a frappe l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe en 1992, la faillite 
des cultures enregistrees dans la Corne de l'Afrique en 1993/1994 et la deterioration des termes de l'echange 
constituent d'autres variables importantes capables d'expliquer cette situation. Une bonne partie des PAMA 

1 "Mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances : 
Reunions intergouvernementales de haut niveau sur l'examen global ä mi-parcours de la mise en oeuvre du 
Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avanc6s". En date du 19 decembre 1994. 
Rapport : A/49/728/Add. 1 

2 CNUCED, Declaration de Paris et Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins 
avances. Nations Unies, New York, 1992. 

3 Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, les Comores, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Gambie, 
Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauntanie, 
Mozambique, Niger, Ouganda, Republiquecentrafricaine, Republique-UniedeTanzanie, Rwanda, Sao Tome-et-
Principe, Sierra-Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zaire et Zambie. 
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appliquent actuellement des programmes d'ajustement qui ontpour leurs populations des consequences sociales 
terribles, notamment parce qu'ils exigent des gouvernements qu'ils desinvestissent et qu'ils procfedent ä 
d'importantes coupes budgetaires. Ces programmes sont egalement porteurs de chömage et se traduisent par la 
degradation des services sociaux de base ainsi que par l'accroissement de la pauvrete. Par ailleurs, la 
mobilisation des ressources interieures dans ces pays est devenue virtuellement impossible et les flux de 
ressources exterieures qui leur sont destines, qu'il s'agisse de l'aide publique bilaterale, de l'assistance 
multilaterale ou de l'investissement Stranger direct, sont nettement insuffisants et, au mieux, sans rapport avec 
les montants necessaires pour financer l'ajustement et les autres programmes de reforme qu'ils mettent en 
oeuvre. 

5. Le deveioppement du secteur social des PAMA laisse encore ä desirer. Dans le secteur de 
i'enseignement par exemple, la proportion des illettres s'^ve ä 59% de la population totale alors que le taux 
de scolarisation des Steves dans le cycle primaire n'est que d'environ 68% et que le chiffre moyen de la duree 
de la frequentation scolaire tourne autour de 1,2 an. Les principales causes de la morbidite et de la mortalite 
demeurent les maladies neonatales, le paludisme, la rougeole, les affections aigues des voies respiratoires et les 
infections diarrheiques qui, pour la plupart, ont dejä ete eradiques dans les autres pays en döveloppement. Les 
PAMA ne disposent que d'un medecin pour 18 000 habitants, d'un infirmier pour 2300 personnes et d'un lit 
d'hopital pour 880 habitants. Les depenses moyennes consacrees par l'Etat ä l'education et ä la sante, calculees 
en tant que pourcentage du budget total, ne s'elevent respectivement qu'ä 8,7 et 7,4%. 

6. En 1993, le taux de mortalite infantile dans les PAMA etait d'environ 121 pour 1000 et l'esperance de 
vie ä la naissance ne s'^levait qu'ä 50 ans. L'indice synthetique de föcondite dans ces pays s'^tablit en moyenne 
ä 6,5 alors que le taux d'accroissement annuel de la population est estime ä 3,1 %. Les taux eleves de fecondite 
et d'accroissement d6mographique enregistr6s dans ces pays contribuent ä les rendre encore plus tributaires de 
Taide etrangere. La condition de la femme y laisse encore beaucoup ä desirer. Les ratios gargons - filles 
d'alphab6tisation et de scolarisation dans le cycle primaire y sont respectivement de 53 et de 73% alors que le 
taux de participation des femmes ä la main-d'oeuvre n'atteint que 63%. Quelque 60% de la population des 
PMA vit en dessous du seuil de la pauvrete, phenom^ne dont l'ampleur et la gravity sont exacerbees par I'impact 
n^gatif des programmes d'ajustement, notamment l'elimination des subventions et la reduction des effectifs de 
la fonction publique, qui ont respectivement d^clenche une hausse des prix des produits de consommation de 
base et un chömage generalise. 

7 En depit des nombreux efforts deployes en vue de l'integration economique de la region, les progrös 
enregistres dans le sens du renforcement du commerce intra-africain ou de la creation de co-entreprises de 
distribution et de production demeurent limites. Or, l'existence de plusieurs alliances commerciales strategiques 
dans les autres regions (par exemple TUE, I'ALENA, etc.) risque de se traduire par l'isolement et la 
marginalisation des pays africains, en particulier les PAMA. II apparait done urgent pour ces pays de prendre 
des engagements fermes et d'adopter les mesures necessaires pour mettre en oeuvre de maniere effective 
l'ensemble des traites et des protocoles des groupements economiques regionaux et sous-regionaux. 

8. Par rapport aux engagements pris et aux objectifs fixes dans le cadre du Programme d'action, notamment 
le transfert de 0,20% de leur PNB au titre de l'aide publique au deveioppement, les flux financiers exterieurs 
canalyses par les pays donateurs vers les PMA etaient nettement insuffisants. S'il est vrai que certains donateurs 
ont augmente le montant de leur aide publique au deveioppement et ont atteint l'objectif mentionne ci-dessus, 
d'autres grands bailleurs de fonds tels que les Etats-Unis d'Amerique et le Japon ont vu en revanche leur 
contribution se stabiliser autour de 0,04% de leur PNB. Dans l'ensemble, les flux totaux de l'aide publique au 
deveioppement accordee aux PMA ont stagne ä une moyenne d'environ 0,09% du PNB des donateurs. 

ii 
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9. Les flux financiers totaux destines aux PAMA ont diminue ä une moyenne annueile de 2,2% au cours 
de la periode 1990-1993, contre 4,4% en 1987-1989. En termes absolus, les flux totaux s'elevaient en moyenne 
ä 12,5 milliards de dollars E.-U. en 1990-1993, montant nettement införieur ä celui de 1990 qui 6tait de 13 
milliards, soit moins d'un tiers de l'objectif fixe. Les raisons souvent invoqu^es pour expliquer le niveau 
inadäquat de l'assistance sont les suivantes: reorientation d'une partie de i'aide etrangere vers les economies de 
transition de l'Europe de l'Est et vers les r^publiques de l'ancienne Union sovi6tique; persistance de la recession 
et reduction des budgets de I'aide dans les pays de l'OCDE; et affectation des fonds de I'aide etrangfere aux 
operations d'urgence et aux efforts de r&glement des conflits. 

10. La dette des PAMA s'6Ievait ä 86,7 milliards de dollars en 1992 et avait leg^rement augment^ pour 
atteindre 87,8 milliards de dollars en 1993 alors que le rapport dette moyenne - PIB se stabilisait ä environ 
110%. La plupart des pays les moins avances ploient sous le poids d'une dette 6crasante dont I'encours demeure 
tr^s 61eve, ce qui explique la prudence dont ils font preuve dans la gestion de la dette et leur refus d'emprunter 
ä des conditions non concessionnelles. Le niveau du service de la dette a baisse, passant de 2,4 milliards de 
dollars en 1990 ä 2,0 milliards de dollars en 1992 et a continue ä reculer en 1993, annöe oü il s'est 6tabli ä 1,8 
milliard de dollars. Le rapport service moyen de la dette - exportations de biens et services tombait quant ä 
lui de 15% en 1990 ä 12% en 1992 et en 1993. Ges r&sultats s'expliquent plus par l'accroissement des arri6res 
de paiement et l'accumulation de la dette decoulant de son r66chelonnement que par de quelconques 
modifications fondamentales de l'endettement de ces pays. 

11. Dans le cadre de la resolution 165 (S-1X) du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED 
et des engagements pr&xmises par le Programme d'action, plusieurs pays de l'OCDE ont annule la dette 
publique de certains PAMA au cours de la periode all ant de 1990 ä 1994. Les institutions financferes 
multilaterales ont pour leur part pris certaines initiatives qui ont profite ä plusieurs PAMA. II s'agit notamment 
du Programme special d'assistance en faveur de l'Afrique subsaharienne, du Fonds de desendettement et de la 
Facilite d'ajustement structurel de la Banque mondiale et de son programme "cinqu&me dimension"4 ainsi que 
de la Facilite d'ajustement structurel renforcee du EMI. N6anmoins, la plupart des PAMA connaissent 
aujourd'hui des penuries aigues de ressources et continuent ä ployer sous le fardeau d'une dette ecrasante et sous 
le poids de son encours. 

12. A la lumtere de ce qui pr&^de, il apparalt que la seule voie ä suivre consiste ä adopter des orientations 
et des strategies politiques "multidirectionnelles" et ä les appuyer par un fmancement Interieur et exterieur 
adequat ainsi que par les ressources institutionnelles et humaines ndcessaires pour ^laborer et mettre en oeuvre 
les reformes qui s'imposent. Les PAMA devraient s'efforcer de persöverer sur la voie reformiste qu'ils ont 
empruntee afin de r6aliser et de maintenir une croissance economique stable et durable. Ces reformes devraient 
porter sur plusieurs domaines et avoir des effets "additifs", c'est-ä-dire am6!iorer la capacite de ces pays ä 
reformer, acc^lerer leur rythme de developpement, raccourcir la phase de transition des programmes 
d'ajustement structurel, etc. Outre 1'amelioration de Forganisation et de la gestion economique dans les PAMA, 
les reformes devraient ä terme contribuer ä augmenter le volume et le taux de croissance des ressources 
interieures de ces pays et ä renforcer leur integration ä 1'economic mondiale. 

13. Les reformes fiscales, la "regularisation" du secteur non structure et les initiatives visant ä renforcer la 
croissance des filieres finances, commerce et Industrie de transformation du secteur non structure doivent se 

4 Le Programme "cinquieme dimension" fournit des ressources suppiementaires de FID A aux pays 
exclusivement IDA qui n'ont pas encore rembourse leur dette ä la BIRD et ä I IDA et qui m^nent des operations 
d'ajustement appuyees par 1'IDA. Ce financement suppiementaire prend en compte I impact de la dette 
decoulant du paiement des interets de la dette ä la BIRD. 

iii 
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traduire par un accroissement du volume des ressources interieures des PMA d'Afrique. Ces actions devraient 
egaiement permettre de mieux utiliser les ressources interieures disponibles pour assurer I'expansion 6conomique 
de ces PAMA. L'assiette de l'impöt devrait etre elargie aux matures jusqu'ici exemptees par la legislation 
fiscale. II faudrait egaiement jouer sur relasticite naturelle de Foutil fiscale pour mettre en place un m6canisme 
d'ajustement automatique de Fenveloppe des recettes fiscales aux modifications de l'assiette fiscal. Dans 
plusieurs PAMA, en particulier dans les zones rural es, une bonne partie du fmancement des transactions 
economiques est assume par le secteur non structure et le volume des fonds investis dans ce contexte est dans 
la plupart des cas toujours plus important que les decaissements effectu^s par les institutions bancaires du secteur 
structure. La reforme du systöme bancaire et la "regularisation" des operations d'intermediation financfere 
"informelles" contribueraient ä accroitre les ressources interieures; el les permettraient egaiement d'utiliser de 
manure efficace ces ressources pour financer le developpement des PAMA. De meme, en ameiiorant 
Fenvironnement du commerce interieur et en adoptant des mesures d'incitation en faveur de Tindustrie 
"informelle" de transformation, les gouvernements pourraient attirer des flux substantias de capitaux prives 
qu'ils affecteraient ä la realisation d'actions propres ä renforcer la croissance de leurs pays. 

14. La mondialisation de l'economie permet aux PMA d'Afrique de transcender les limites exigues de leurs 
marches Interieurs. II est possible que pour la plupart d'entre eux la voie la plus appropriee pour arriver ä 
l'integration ä l'economie mondiale soit Fintegration regionale et sous-regionale. Leur participation active aux 
mecanismes actuels d'integration economique mis en place dans la region pourrait largement leur profiter, grace 
notamment ä I'expansion de leurs marches de produits et de facteurs, ä la mise ä leur disposition de fonds d'aide 
au developpement, ä la realisation d'economies d'edielle, etc. 

15. Les donateurs devraient accroitre leur assistance financiere aux PMA d'Afrique conformement aux 
engagements pris d'aider ces pays ä creer un climat prop ice au developpement du commerce. Les flux financiers 
exterieurs obtenus dans ce cadre devraient normalement permettre d'obtenir I'impact souhaite sur le 
developpement de ces PAMA ä condition toutefois d'etre mieux cibles, mieux coordonnes, plus substantiels et 
mieux assortis ä la Strategie de developpement des pays beneficiaires. De fait, le prob!erne de la dette des 
PAMA n'est pas une question de liquidite mais plutöt une question de solvabilite. Conformement ä la 
proposition faite par le Gouvernement neerlandais en 1990, les pays creanciers devraient confirmer leur 
engagement politique ä proceder ä une annulation pure et simple/remise de la dette publique bilaterale des PMA 
d'Afrique. Inscrit dans la perspective d'un renforcement du partenariat au developpement, un tel geste libererait 
les pays concernes de l'encours de leur dette et ameiiorerait leurs relations avec la communaute des donateurs, 
ouvrant ainsi pour eux l'acc^s ä de nouveaux flux financiers. 

16. L'opinion generalement repandue selon laquelle la croissance economique serait antithetique de la justice 
sociale ne s'applique pas ä la situation des PMA d'Afrique ou il faudrait plutöt parier de compiementarite entre 
ces deux param^tres. Cette compiementarite peut se construire autour d'interventions politiques appropriees 
inscrites dans les plans et les programmes nationaux de developpement ainsi que dans les budgets annuels des 
pays et mettant resolument I'accent sur la lutte contre la pauvrete. Les gouvernements des PAMA devraient 
identifier des techniques et des approches propres ä attenuer la pauvrete et le denuement social. Par exemple, 
ces interventions pourraient prendre la forme d'un engagement obligatoire des gouvernements ä fournir en 
permanence ä la couche la plus pauvre de la population la ration minimale de calories necessaires. Un tel effort 
fait appel ä 1'identification precise des beneficiaires potentiels sans laquelle les programmes ne pourront etre 
cibles de maniere ä donner un rendement optimal, dans le cadre de la poursuite des objectifs nationaux de lutte 
contre la pauvrete. La fourniture de services de soins de sante primaires et de I'education de base aux 
populations devrait constituer une priorite absolue. Les programmes d'education de base devraient couvrir 
certaines techniques agricoles et artisanales pratiques susceptibles d1 accroitre l'efficacite professionnelle des 
couches defavorisees de la population, ce qui contribuera ä ameliorer la productivite agricole et ä attenuer de 
manifere notable la misfere dans ces pays. 

iv 
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17. Des credits substantiels preleves ä la fois sur des sources interieiires de financement et sur les fonds de 
l'aide etrang^re devraient etre affectes aux programmes de planification familiale dans le cadre d'une politique 
de population bien congue et realiste. L'amelioration de la condition de la femme et la creation d'un climat 
propre ä lui permettre de participer sur le meme pied d'^galit^ que Fhomme au processus de la construction 
nationale s'av&rent egalement necessaires. Cette demarche contribuera non seulement ä accroitre la croissance 
öconomique des PAMA mais egalement ä cr^er un environnement socio-^conomique exempt de tout pr£juge 
contre la femme, ce qui ne peut que maximiser la productivity totale de la main-d'oeuvre active de ces pays. 

18. Par le biais du SGP, de la Convention de Lom^ et d'autres mesures speciales, l'OCDE a ouvert ses 
marches aux PAMA, encore que plusieurs des produits primaires transformes de ces pays ne soient pas converts 
par ces mecanismes et qu'ils soient de ce fait assujettis ä des droits tarifaires et non tarifaires eleves. En outre, 
compte tenu de la faiblesse de leur infrastructure de production, ces pays ne pouvaient tirer grand parti de ces 
mecanismes. L'Accord issu des Negociations d'Uruguay constitue certes un succ^s remarquable sur le plan de 
la liberalisation du commerce international mais il importe, une fois de plus, de souligner qu'il est possible que 
les PAMA n'en tirent aucun profit, ä cause notamment de la faiblesse de leur infrastructure de production, de 
rinelasticit^ de leur offre et de leur manque de competitivite. Des etudes entreprises sur I'Accord rev^lent que 
sa mise en oeuvre pourrait r^duire ä neant les modestes avantages concedes aux PAMA par les regimes 
pr^rentiels existants. La Periode de transition (8 ä 10 ans) accord6e aux pays en d^veloppement pour 
s'adapter ä I'Accord est beaucoup trop courte, en particulier pour les PAMA. Le systeme et les procedures 
relatives ä sa mise en oeuvre sont egalement trop compliqu^s pour ces pays, eu ^gard aux insuffisances de leurs 
experts et ä la faiblesse de leurs ressources administratives. 

19. En d^pit des insuffisances et des faiblesses mentionn6es ci-dessus, les PAMA devraient continuer ä 
beneficier des avantages offerts par les mecanismes d'echanges commerciaux preferentiels parce qu'ils sont les 
membres les plus pauvres du systeme commercial international, Ces pays devraient en outre etre fmancferement 
indemnises pour toute perte qu'ils seraient appeles ä subir du fait de l'^rosion prevue de leurs avantages actuels 
d^coulant de l'application de I'Accord issu des Negociations d'Uruguay. De fait, un moratoire de 15 ä 20 ans 
devrait leur etre concede pour la mise en oeuvre de I'Accord et ils devraient beneficier d'une assistance 
technique et financiere substantielle pour d^velopper leur infrastructure de production ainsi que pour diversifier 
et promouvoir leurs exportations. Un appui technique et administratif approprie devrait Egalement leur etre 
fourni pour leur permettre de triompher de la complexity des procedures et des mecanismes prevus dans 
I'Accord. 

20. Les conditionnalites relatives ä la fourniture et au decaissement de l'aide par les donateurs sont ä la fois 
trop nombreuses, trop complexes et trop difficiles ä mettre en oeuvre. En outre, les retards et les incertitudes 
qu'elles occasionnent entravent le processus de planification et de budgetisation dans les PMA d'Afrique. Cette 
situation donne lieu invariablement ä des troubles politiques et sociaux, au bouleversement de l'economie et, ä 
terme, ä l'accentuation de la pauvrete. Les efforts actuellement deployes en vue d'une coordination effective 
de l'aide dans les PMA d'Afrique devraient etre intensifies, en particulier en ce qui concerne la coordination 
des reunions des Clubs de Paris et de Londres, des groupes consultatifs (GC) et des tables rondes. Eu egard 
aux conditions particulieres qui r^gnent dans ces pays et ä leurs carences administratives, les donateurs devraient 
faire preuve de souplesse dans l'application des conditionnalites, notamment en ce qui concerne le 
remboursement de la dette et les criteres de performance des programmes d'ajustement et autres types de 
reformes economiques. 

21. Compte tenu de la mondialisation sans cesse croissante de l'economie, les PMA devraient participer 
effectivement aux accords de cooperation economique conclus dans le cadre des divers groupements economiques 
de la region africaine. En collaboration avec d'autres pays africains, des actions systematiques devraient etre 
entreprises pour mettre en oeuvre les dispositions des traites des groupements economiques sous-regionaux. 

v 
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notamment ceux portant sur la reduction/le d6mantelement des barrieres tarifaires et non tarifaires, la libre 
circulation des personnes et des capitaux et ie developpement des reseaux de transports et de communications 
(mise en oeuvre effective des projets et programmes sous-regionaux et rögionaux de l'UNTACDA II), la 
reconnaissance officielle du commerce 'transfrontal ier et la mise en place conjointe d'entreprises industrielles et 
commerciales multinationales comme le pr6conisent le Traits d'Abuja et la deuxifeme Decennie du developpement 
Industrie! de l'Afrique (Deuxteme IDDA). 

vi 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformement ä la decision de rAssemblee generale des Nations Unies stipulee au paragraphe 4 de sa 
resolution 49/98 du 19 decembre 1994, la reunion du Croupe intergouvernemental de haut niveau sur les pays 
les moins avancäs (PMA) sera convoqu^e par la CNUCED en septembre/octobre 1995 pour proceder ä Texamen 
ä mi-parcours des progr^s realises et, s'il y a lieu, pour envisager l'adoption de nouvelles mesures dans le cadre 
de la mise en oeuvre de la Declaration de Paris et du Programme d'action en faveur des pays les moins avances 
pour les annees 90. 

2. A I'heure actuelle, les pays les moins avances d'Afrique (PMA d'Afrique) sont au nombre de 33, avec 
I'entree dans le groupe de 1'Angola et de l'Erythree et la decision de l'Assemblee generale tendant ä faire sortir 
le Botswana du groupe en 1994. II y a dans le groupe 13 pays sans littoral et cinq pays insulaires. Au total 
la population des pays africains les moins avances (PAMA) 6tait de 330,6 millions d'habitants au milieu de 
i'annee 1994, soit 52% de la population de l'Afrique en developpement. La taille de la population dans cette 
cat6gorie varie de 200 000 habitants ä Sao Tome et Principe ä 55 millions en Ethiopie. Sept de ces PAMA ont 
une population inferieure ä 1 million d'habitants alors que neuf ont une population comprise entre 1 et 5 
millions, 10 ont entre 5 et 10 millions d'habitants, trois ont entre 10 et 20 millions d'habitants et trois autres 
ont entre 25 et 40 millions d'habitants. La densite de la population varie de deux habitants au km2 en Mauritanie 
ä 290 habitants au km2 au Rwanda1. 

3. En döpit des diverses mesures prises au niveau national, la situation economique et sociale des PAMA 
n'a pas arrete de se d6grader au cours de la periode 1990-1994, par rapport ä ce qu'elle 6tait au cours de la 
seconde moitie des armies 80. Cet etat de fait s'explique ä la fois par 1'impact de certains facteurs internes et 
par le caractere defavorable de la conjoncture economique internationale. Plusieurs des PMA d'Afrique sont 
encore secoues par des guerres civiles et des troubles internes - Angola, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan et Zaire - qui se traduisent par la destruction des biens individuels et collectifs, des moyens 
de production et de 1'infrastructure sociale et materielle, de meme que par l'accroissement du nombre des 
refugies et des personnes deplacees. En outre, meme lä oü ces troubles internes et ces guerres civiles ont trouve 
une solution heureuse, par exemple, l'Ethiopie, TErythr^e, le Mozambique et l'Ouganda, la reconstruction et 
le relövement des zones sinistr^es n'ont pas progresse ou n'ont pas 6te accomplis aussi rapidement qu'on l'aurait 
souhait6. 

4. Sans prejudice des effets des ruptures de production des produits d'exportation causees par les guerres 
internes, la secheresse et les autres rigidites qui entravent l'offre Interieure de ces pays, la deterioration des 
termes de l'echange 6tait essentiellement une consequence de la chute des prix des produits primaires, de 
l'ineiasticite-revenu de la demande de produits primaires dans les pays developpes et de la hausse des prix des 
importations. La diminution des flux d'aide extedeure destines aux PAMA etait essentiellement imputable aux 
coupes budgetaires intervenues dans les grands pays donateurs de i'OCDE, ä la reorientation de l'aide vers les 
pays nouveaux beneficiaires de l'Europe de l'Est et les republiques de l'ancienne Union sovietique, et ä 
1'affectation des fonds de developpement pour aux operations d'urgence et de maintien de la paix ainsi qu'ä 
1'assistance aux refugies et aux victimes de la famine, au detriment de l'aide etrang^re. Les PMA d'Afrique 
n'ont pas reussi ä attirer l'investissement etranger direct ou les capitaux ä court terme alors que la fuite des 
capitaux et l'exode des competences continuent ä les vider des ressources necessaires ä leur developpement. 

5. L'accroissement du fardeau et du service de la dette extedeure dans un contexte marque par 
1'inconsequence des mesures d'aliegement de la dette se traduit par une augmentation exorbitante du volume et 
de l'encours de la dette. Outre le fait qu'ils se concentrent sur des mesures de stabilisation ä court terme au 

1 CEA, Etude des conditions economiques et sociales dans les pays africains les moins avances, 1992-1993 
(E/ECA/LDCs/93/005). 
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detriment de la croissance et du d£veloppement economiques ä long terme, les programmes d'ajustement 
structure! n'ont pas 6t6 appuy^s par les ressources n&xssaires pour assurer avec succ^s leur mise en oeuvre dans 
les PMA d'Afrique. C'est ainsi que les PAMA appliquant des mesures d'ajustement ont vu leur situation 
economique et sociale se degrader chaque jour davantage, ce qui s'est traduit par un accroissement de la 
pauvret6. 

6. C'est dans ce contexte que la CEA, en tant que point focal regional charge du suivi de la mise en oeuvre 
du Programme d'action en Afrique, a 61abor6 le present rapport qui passe en revue la situation Economique et 
sociale des PMA d'Afrique au cours de la premiere phase de la mise en oeuvre du Programme (1990-1994). 
On trouvera dans ce rapport une Evaluation des mesures d'appui international prises par la communaute des 
donateurs en application de leurs engagements et dans le cadre des objectifs retenus ä Paris en septembre 1990. 
Le rapport invite Egalement les pays concernEs ä mettre 1'accent sur les approches qui privilegient la iutte contre 
la pauvrete. II pr6conise enfin de nouvelles mesures qui s'inscrivent dans la perspective d'un dEveloppement 
sicc6\6t6 basE sur la creation d'un environnement appropriE qüi permettra ä terme d'assurer aux PAMA une 
croissance et un dEveloppement durables. 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

A. Resultats Economiques globaux (1990-1994') 

7. En 1994, la conjoncture Economique a continuE ä 
se dEgrader dans les PMA d'Afrique. MEme dans les 
rares cas oil on a pu observer une certaine amElioration, 
celle-ci a EtE faible et la durabilitE de la croissance 
incertaine, Le taux de croissance annuel moyen du PIB 
des PMA d'Afrique considErEs comme un groupe est 
estimE ä - 0,03% pour la pEriode allant de 1990 ä 1994, 
avec d'importantes variations d'un pays ä l'autre. Avec 
un taux d'accroissement annuel moyen de leur population 
estimE ä 3,1%, les PMA d'Afrique ont vu le taux de 
croissance par habitant de leur PIB chuter de 3,1% (voir 
figure 1). 

8. Certains pays (par exemple, la Somalie, le Rwanda 
et le LibEria) n'ont pas pu enregistrer de croissance 
economique au cours de la pEriode allant de 1990 ä 1994 ä cause des guerres civiles et des troubles politiques 
qui les ont secouEs. Le taux de croissance relativement ElevE du PIB du Soudan en 1992 s'explique 
essentiellement par 1'amElioration des conditions climatiques et par l'expansion de la production agricole qui en 
a rEsultE. La cessation des hostilitEs, I'amElioration des conditions climatiques et une injection substantielle de 
ressources effectuEe au titre de l'aide EtrangEre constituent les principaux facteurs ä la base de la croissance de 
la production que I'Ethiopie a Egalement enregistrEe en 1993-1994. La REpublique-Unie de Tanzanie, autre pays 
ä Economic relativement forte des PAMA, a eile aussi enregistrE une tendance positive de sa croissance en 1993-
1994 en consEquence de faits similaires. 

9. Les flux de ressources fmanciEres extErieures, qui se prEsentent essentiellement sous forme de 
subventions et d'autres types de prdts accordEs ä des conditions favorables, constituent un facteur dEterminant 
dans la croissance Economique des PMA d'Afrique. Le volume de l'investissement Etranger direct est 
insignifiant dans ces pays, ce qui montre qu'ils privilEgient des stratEgies de dEveloppement chaque jour plus 
tributaires de l'aide publique et, ä ce titre, fragilisantes. Leurs faiblesses structurelles, en particulier les carences 
de leurs ressources humaines et institutionnelles et I'inadEquation de l'appui financier qui leur est foumi ont 

£ 
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egalement eu des effets negatifs sur les performances economiques de ces pays. Les effets conjugues de ces 
deux types de contraintes rendent aleatoires 1'introduction et le maintien de reformes macro-economiques dans 
ces pays. 

10. Dans une r^cente 6tude entreprise sur les pays appliquant des programmes d'ajustement en Afrique, la 
Banque mondiale souligne qu'aucun de ces pays n'avait r6ussi ä assainir compl^tement sa situation macro-
6conomique mais que le "degre de succ^s des efforts d'ajustement" variait d'un pays ä l'autre et d'un secteur 
ä l'autre. Parmi les pays couverts par I'^tude figuraient 21 PAMA. II ressort notamment des donnees fournies 
par I'etude que le Burkina Faso, la Gamble et la Tanzanie ont ameliore de mani^re notable leur situation macro-
6conomique, ce qui a eu pour effet de stimuler quelque peu leur croissance 6conomique. Toutefois, les 
programmes de r^forme de la Mauritanie, de la Guin6e et du Soudan qui etaient appuy6s par le FMI et la 
Banque mondiale ont 6t6 interrompus pour diverses raisons Hees aux conditionnalites et en consequence, aucun 
signe de croissance n'a pu 6tre d^cel^ dans ces pays2. Neanmoins, on peut ä bon droit se poser la question de 
savoir si le succfes relatif des performances macro-economiques des pays appliquant des programmes 
d'ajustement peut 6tre exclusivement attribue au fait qu'ils se soumettent plus volontiers aux reformes que la 
majority des autres pays. 

1. Securite alimentaire et agriculture 

11. La Declaration de Paris et le Programme d'action pour les ann6es 90 en faveur des pays les moins 
avances font de l'ameiioration de la s6curite alimentaire et du developpement de l'agriculture Fun des objectifs 
essentiels de la Strategie de developpement des PMA. Toutefois, ä mi-parcours du Programme, la plupart des 
PAMA etaient incapables d'assurer un approvisionnement adequat et stable de produits vivriers ä leurs 
populations sans cesse croissantes. Le sous-developpement de 1'infrastructure des transports et des 
communications et sa degradation par la guerre, le manque de moyens de stockage et l'indisponibilite des 
ressources necessaires pour gerer les operations de secours, empechent les populations demunies, se trouvant 
souvent dans les zones les plus inaccessibles de ces pays, d'acceder ä une alimentation süffisante. 

12. La ration calorique journalise par habitant constitue un indicateur classique de la qualite de 
Falimentation dont le calcul prend en compte tous les produits consommes par la population. Au cours de la 
periode 1980-1990, cet indicateur n'a connu dans les PAMA qu'un taux de croissance positif de 0,08% par an, 
contre un taux de croissance moyen de 0,64% par an pour l'ensemble des pays en developpement3. Dix-sept 
PAMA ont enregistre une croissance negative, y compris une baisse de plus de 1 % par an pour Madagascar, 
le Lesotho, le Malawi, le Rwanda et la Republique centrafricaine. On estime qu'au cours de la periode 1990-
1994, les niveaux de la ration calorique journaliere ont continue ä baisser pour la plupart des PAMA. 

13. La tendance ä l'aggravation de Finsecurite alimentaire dans les PAMA s'observe egalement ä travers 
le fosse grandissant qui existe entre la production alimentaire et les normes minimales de consommation 
alimentaire supposees4. Au cours de la periode 1970-1990, le deficit de la production alimentaire de base par 

2 Banque mondiale (1994), Adjustment in Africa : Reforms. Results and the Road Ahead -, Oxford 
University Press. 

3 CNUCED, rapport de 1992 sur les pays les moins avances. Nations Unies, New York, 1993. 

4 La FAO definit la norme de consommation pour les pays en developpement presentant une tendance 
positive de leur ration calorique journaliere par habitant comme correspondant aux valeurs de la tendance. Pour 
les pays accusant une tendance negative de leur ration calorique journali^re par habitant, les valeurs moyennes 
pour la periode consideree sont interpretees comme etant la norme minimale de consommation. 
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rapport ä la tendance moyenne etait supärieur ä 20% au Cap-Vert, en Mauritanie, au Botswana et au Soudan. 
Au cours de la meme pöriode, la Gamble, le Mali, le Niger, le Lesotho et la Zambie accusaient des deficits de 
10 ä 20%. Dans les autres PAMA, ies niveaux de production ne permettaient pas d'assurer ä la population la 
ration energetique minimale et le deficit etait inferieur ä 10%. Les PAMA sont des importateurs nets de 
produits alimentaires et sont fortement tributaires de l'aide alimentaire. Dans certains d'entre eux qui sont 
ravages par la guerre, sinistra par la secheresse ou abritant une importante population de refugies, par exemple 
le Mozambique et le Malawi, le niveau de l'aide alimentaire en cereales depassait de 100% celui des 
importations cer6ali&res (voir le tableau 1 en annexe). L'objectif de i'autosuffisance alimentaire, quoique ä la 
portee des PAMA ä cause du potentiel d'expansion de leur secteur agricole, n'a pas ete atteint dans la plupart 
de ces pays. 

14. L'aggravation de Finsecurity alimentaire dans les PAMA et rinadequation de leurs performances macro-
economiques sont generalement la consequence des difficultes que connait le secteur agricole de ces pays. La 
plupart des PMA, y compris la quasi-totalite des pays les plus nantis du groupe, comptent sur I'agriculture pour 
assurer la croissance de leur PIB, accroitre leurs recettes d'exportation et donner du travail ä leur population 
(voir tableau 1), La part de I'agriculture dans le PIB est pass6e de 35,5% en 1990 ä 39,5% en 1994. Les 
r^formes macro-economiques dynamiques introduites dans plusieurs PAMA au cours de la p^riode 1990-1994 
n'ont pas influe de mantere substantielle sur la part relative de I'agriculture dans le PIB. En moyenne, la part 
de I'agriculture dans le PIB est de 37,8% et le secteur agricole absorbe 50% de la main-d'oeuvre des PMA 
d'Afrique. 

15. Un coup d'oeil rapide aux donn6es relatives ä la tendance de la production agricole montre que la 
performance du secteur agricole en 1994 est restee mediocre. L'indice de production de la FAO (1990 = 100) 
r^vele que le taux de croissance annuel moyen de la production agricole etait de 6,9% en 1991, - 0,4% en 1992, 
0,7% en 1993 et - 0,3% en 1994. En 1988/89, la production agricole a chutö de plus de 20% au Soudan alors 
qu'au Liberia, eile reculait de 32% en 1989/90 et de 8% en 1990/91. En Somalie, la production agricole ä 
diminu6 de 33% en 1990/91 et de 8% en 1991/92. Ces contre-performances sont imputables ä de graves 
troubles politiques et ä des annees marquees par des sicher esses catastroph iques dans ces pays. Des rapports 
recemment publies montrent 6galement que 1994/95 pourrait devenir une autre annee de crise pour I'agriculture 
de plusieurs PMA d'Afrique. 

Tableau 1 : Emploi et part de Fagriculture dans le PIB des PAMA 

Part en pourcentages 

Main-d'oeuvre agricole I PIB agricole 

Part en pourcentages 1980 1991 1980 1991 

00-19 
20-49 
50-69 
> 70 

4 PAMA 
21 PAMA 
6 PAMA 
1 PAMA 

5 PAMA 
22 PAMA 
6 PAMA 
1 PAMA 

00-19 
20-49 
50-69 
> 70 

4 PAMA 
28 PAMA 

2 PAMA 
11 PAMA 
19 PAMA 

4 PAMA 
21 PAMA 
6 PAMA 
1 PAMA 

5 PAMA 
22 PAMA 
6 PAMA 
1 PAMA 

Source : CEA (adapts ä partir des fichiers de dorniges de la CNUCED). 

16. Pour certains PAMA, par exemple la Mauritanie, le Niger, le Mali, Djibouti et le Cap-Vert, les 
possibilitös de däveloppement de I'agriculture sont limitees ä cause d'un sörieux deficit de terres arables et de 
l'insuffisance des pluies. Les PAMA qui disposent de ressources süffisantes en terres arables sont fortement 
tributaires de I'agriculture pluviale dont la productivite varie en fonction du climat. Certains pays tels que le 
Burkina Faso et le Tchad ne disposent virtuellement d'aucun cours d'eau permanent, ce qui y limite la possibility 
de d^velopper I'agriculture irriguee. Meme ceux dotes d'un important potentiel de developpement de 
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1'agriculture irrigiiee sont des importateurs nets de cereales et sont fortement tributaires de l'aide aiimentaire. 
II s'agit notamment de l'Ethiopie, du Soudan, du Zaire, de la Gambia et du Mozambique. La deforestation h 
grande Schelle et la destruction de la couverture veg^tale du sol qui s'observent dans pratiquement chacun des 
PAMA avec comme consequence la perte de rhumiditö et de la fertilit6 du sol sont devenues les principaux 
facteurs de la chute de la productivity agricole dans ces pays. 

2, Industrie de transformation 

17. La part moyenne de la valeur ajout^e de 1'Industrie de transformation dans le PIB des PAMA pour la 
periode 1990 - 1994 est d'environ 9,8% avec des variations relativement importantes d'un pays ä Tautre. 
Lorsqu'on fait abstraction de la valeur ajout^e de 1'Industrie zambienne de transformation, la part moyenne de 
FIndustrie de transformation dans le PIB des 31 pays restants tombe ä 8,6% avec une variation relativement 
faible. Au cours de la pöriode 1990-1994, la part de la valeur ajoutee de l'industrie de transformation dans !e 
PIB des PAMA a diminue de 2,2%. 

18. Comme l'indique le tableau 2, la production de l'industrie de transformation dans les PAMA a baisse 
ä un taux annuel moyen de 2,2% durant la pdriode 1990-1994. Toutefois, les tendances relatives aux taux de 
croissance variaient d'un pays ä l'autre. L'Ouganda, la Gambie, le Burkina Faso ont enregistr6 des taux de 
croissance positifs et relativement elevös de la valeur ajoutöe de leur Industrie de transformation au cours de cette 
periode alors que la R^publique centrafricaine, le Mozambique, le Togo et la Sierra Leone accusaient des 
fluctuations et des baisses majeures de leur production. L'industrie de transformation des PAMA regroupe des 
entreprises de tallies difförentes. Les micro-entreprises et les petites entreprises industrielles opferent 
essentiellement dans le secteur non structure oü elles produisent des aliments, des tissus, du bois et des produits 
en cuivre alors que les grandes entreprises, qui appartiennent souvent ä l'Etat, sont fortement tributaires 
d'intrants Importes, connaissent de frequentes ruptures de production, fonctionnent en dessous de leurs capacites 
et sont gen^raiement jug6es inefficaces et non rentables. Les reformes economiques ont eu tendance ä accroitre 
le coüt de production de ces entreprises en augmentant notamment le prix des intrants qu'elles utilisent et en 
r6duisant leur competitivit6 par rapport aux firmes etrang^res qui exportent ä des prix plus abordables et par 
rapport aux moyennes entreprises du secteur structure local. Ces entreprises sont souvent obligees de former 
leurs portes ä cause de la persistance des pertes Economiques et financteres qu'elles ont ä subir. La chute 
recente des taux de croissance de la valeur ajoutee de l'industrie de transformation enregistree dans plusieurs 
PAMA est, dans une certaine mesure, imputable ä de tels facteurs. 
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Tableau 2. Tendances de FIndustrie de transformation 

Taux de 
Taux de croissance de la valeur ajoutee de croissance annuel 

F Industrie de transformation (aux prix de 1990) - moyen 

Performances en mattere de 
pourcentages (pourcentages) 

Performances en mattere de 
reformes/pays 1990 1991 1992 1993 1994 1990-1994 

A. Ameliorations 
substantielles des politiques 
macro-economiaues 
Tanzanie -2,5 3,8 1,8 3,6 4,3 3,4 
Gambie -0,5 -5,6 5,9 0,0 16,7 3,9 
Burkina Faso 5,0 6,2 -1,7 1,3 18,8 5,8 

B. Ameliorations iös^res 
Madagascar -7,2 -1,8 -3,0 6,2 8,8 2,4 
Malawi -0,2 3,0 2,9 -10,2 4,1 -0,2 
Burundi 9,7 9,1 4,6 5,3 1,7 5,1 
Mali 2,3 -0,6 2,3 5,0 5,3 3,0 
Mauritanie -5,9 3,1 11,1 6,4 -9,4 2,5 
Niger -4,4 2,6 -6,5 1,4 0,0 0,7 
Ouganda 7,5 14,1 19,1 0,5 14,4 11,8 

C. Degradation 
Benin 4,3 0,6 3,1 3,0 2,9 2,4 
Republique centrafricaine 7,5 -4,8 -9,6 -5,0 9,8 2,6 
Togo -7,0 -2,9 4,4 2,3 24,4 -8,7 
Zambie 7,8 -10,7 5,6 -10,9 -2,0 4,7 
Zaire 11,3 -20,0 -20,2 -20,0 -1,4 -15,8 

32 PAMA 0 -5,7 0,2 -2,5 -0,4 -2,2 

Source : CEA 

19. La privatisation constitue la deuxteme mesure de r^forme appliquee 
dans les PMA dans l'espoir de relancer la croissance de leur Industrie de transformation. Toutefois, son succ&s 
est iimite et les problemes qu'elle occasionne multiples. Tout d'abord, les liquidations et les fermetures 
d'etablissements publics sont plus nombreuses que les ventes. Deuxtemement, la valeur des privatisations (ou 
des ventes) envisagees d'entreprises appartenant ä l'Etat est plusieurs fois superieure aux montants que FEtat 
en tire effectivement. Troisiemement, Findisponibilite des capitaines d'industries necessaires pour assurer au 
niveau national la gestion des structures privatises et l'inadäquation des sources de credit limitent les possibilites 
d'achat des biens de FEtat alors que les repreneurs etrangers ne s'Interessent qu'aux entreprises publiques 
generatrices de benefices. De fait, on peut dire qu'au cours de leurs premieres armies d'existence, les PAS 
se sont traduits pour les PAMA qui les ont embrass^s par des fermetures d'usines, par des reductions budgetaires 
et par la rationalisation et la reorganisation des activites ^conomiques sur la base des preceptes de Feconomie 
de march6. 
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3. Commerce ext6rieur et balance des paiements 

20. La part des PMA, y compriis les PMA d'Afrique, dans le commerce mondial est tr&s limitee et ne cesse 
de diminuer. En 1992, les exportations et les importations de Fensemble des PMA ne s'elevaient respectivement 
qu'ä 0,3% et ä 0,6% des exportations et des importations mondiales, soit ime baisse de 50% de leur part dans 
les exportations mondiales et de 40% de leur part dans les importations mondiales par rapport ä ieurs niveaux 
respectifs en 1980. Vers la fin de 1994, le niveau des parts relatives des PMA d'Afrique dans le commerce 
mondial n'avait pas progresse par rapport ä celui de 1992. Cette contre-performance commerciale se reflate 
egalement dans la position defavorable de la balance des paiements de ces pays (voir tableau 3). La balance du 
compte courant affiche une tendance ä la deterioration qui, selon les projections, devrait se poursuivre en 1995. 
Pour que leurs Economies retrouvent leur competitivite, il faut absolument que les PAMA obtiennent les 

flnancements ext&ieurs dont ils ont besoin pour acheter les produits Importes qui leur sont necessaires et pour 
assurer le soutien de leurs exportations. Ces flnancements tendent toutefois ä degrader la position de la balance 
des paiements en un laps de temps relativement court, comme on a pu le constater avec les prets consentis par 
le Fonds mon£taire international et la Banque mondiale pour appuyer les programmes d'ajustement macro-
economique et sectoriel. Meme pour les PAMA qui ont reussi ä reduire les taux de croissance de leurs 
importations et ä accroitre les taux de croissance de leurs exportations, ce sont les prets consentis au titre de 
l'ajustement qui expliquent dans une certaine mesure 1'amelioration des performances de la balance des 
paiements. 

Tableau 3. PAMA : Balance des paiements (1990-1995) 
(en millions de dollars des Etats-Unis) 

Annees 

1990 1991 1992 1993 1994E 1995P 

Balance commerciale -10508 -10285 -13172 -12762 -14486 -15333 
Exportations 11129 11577 10856 10081 10186 10178 
Importations 21637 21842 24028 22843 24672 25511 

Balance des services -66 -1231 1253 1774 3340 4190 
Credit 4388 3141 3526 4200 4637 4648 
Debit 4454 4372 2273 2426 1297 458 

Balance des biens et services -10574 11516 -11919 -10988 -11146 -11143 
Credit 15517 14698 14382 14281 14823 14826 
D6bit 26091 26214 26301 25269 25969 25969 

Transferts nets 6194 6742 7006 6136 6506 6541 

Balance courante -4380 -4774 -4913 -4852 -4640 -4602 

Source : CEA 

Note : E = estimations, 
P = projections 

21. Comme le montre le tableau 4, les importations augmentent plus vite que les exportations dans plusieurs 
PAMA. Au cours de la päriode 1985-1994, le taux de croissance annuel moyen des importations a ete sup^rieur 
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ä celui des exportations. Au cours de la p^riode 1990-1994, ie taux de croissance moyen des importations 6tait 
de 3,3% par an, alors que les exportations baissaient ä un taux approximatif de 2,2% par an. Cette tendance 
est d'autant plus alarm ante que les bases de calcul utilisees contribuent ä surevaluer les importations par rapport 
aux exportations. Des deficits croissants du commerce des marchandises de ce type s'observent en Tanzanie, 
au Rwanda, au Burundi, en Somalie et au Burkina Faso. Parmi les pays qui ont relativement r&issi ä r&luire 
I'^cart entre les taux de croissance de leurs exportations et de leurs importations au cours de la meme periode 
figurent I'Ethiopie, le Benin, le Cap-Vert, le Mali, la Mauritanie et le Togo. 

22. Les contre-performances commerciales des PMA d'Afrique s'expliquent par plusieurs facteurs 
fondamentaux. Au cours de la periode 1990-1994, le pouvoir d'achat des exportations a 616 irregulier: 100 en 
1990; 112,4 en 1991; 105,3 en 1992; 102,7 en 1993 et 100,8 en 1994. D'autre part, les indices des valeurs 
unitaires des importations se sont präsentes comme suit : 99,0 en 1989, 100 en 1990, 82,4 en 1991, 92,6 en 
1992, 88,2 en 1993 et 90,8 en 1994. C'est ce qui explique les mouvements irreguliers des termes de l'echange 
au cours de la periode. Ensuite, les probl&mes li6s ä l'offre intörieure ou Tinadequation de la production ont 
contribu^ ä limiter les exportations. II s'agit lä d'un probl^me structurel difficile ä eliminer, meme dans ie long 
terme, sauf ä prendre des mesures efficaces pour d^velopper la production. Par ailleurs, bon nombre de PAMA 
sont incapables de profiter reellement des traitements preferentiels (CFF - Fonds de financement compensatoire 
et de financement pour imprevus du FMI, STABEX de la CEE, SGP, etc) qui leur sont accordes, eu egard ä 
la faiblesse de leur infrastructure de production et des autres rigidites de leur offre Interieure. 

Tableau 4. PAMA : Taux de croissance annuels movens des exportations 
et des importations - (pourcentages) 

Annees 

Taux de croissance annuels 
moyens des exportations en prix 
constants de 1990 (pourcentages) 

Taux de croissance annuels 
moyens des importations en prix 
constants de 1990 (pourcentages) 

1985-1989 2,1 5,0 
1990 -3,8 -2,8 
1991 3,8 0,9 
1992 -6,1 10,0 
1993 -7,1 -4,9 
1994 1,0 8,0 
1990-1994 -2,2 3,3 

Source : UNECA 

4. Reformes fiscales 

23. La mise en oeuvre des mesures de reformes fiscales prises dans les PAMA obeit au souci d'atteindre 
les objectifs des programmes d'ajustement structurel appliques dans ces pays. Ces mesures visent quatre 
objectifs primordiaux qui doivent contribuer ä assurer la croissance et la stability 6conomiques des PAMA. II 
s'agit de l'equilibre du budget, de la restructuration des depenses publiques, de la consolidation de la croissance 
des recettes publiques et du Etablissement de la comp6titivite de l'^conomie des PAMA. La plupart des PAMA 
connaissent des deficits budg^taires sans cesse croissants depuis bien plus de 10 ans (voir tableau 2 en annexe). 
Les depenses de l'Etat ont augment^ ä cause de la croissance exponentielle des budgets de la defense et des 
depenses obligatoires non budg6tis6es finances par un recours de plus en plus frequent aux prets consentis par 
les banques locales. Plusieurs des PAMA appliquant des mesures d'ajustement structurel se sont vus dans 
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1'incapacity d'accroitre leurs recettes publiques interieures. De fait, la chute des revenus et les difficultes 
rencontrees par les administrations fiscales se sont traduites par une nette diminution des recettes interieures 
de I'Etat dans des pays tels que FEthiopie, le Rwanda, FOuganda et le Burundi. 

24. La Banque mondiale (1994)5 a classe comme suit un certain nombre de pays sur la base de leurs 
resultats budgetaires en 1990/91 : i) pays excedentaires ou ä faible deficit - Gambie, Mauritanie, Tanzanie et 
Senegal, ii) pays ä deficit modere - Malawi, Burundi, Togo et Burkina Faso, iii) pays ä deficit important -
Ouganda, Madagascar, Mali, Benin, Republique centrafricaine et Rwanda et iv) pays ä deficit tr&s important -
Niger, Sierra Leone, Zambie et Mozambique. Les indicateurs fiscaux figurant dans le tableau 2 en annexe 
montrent que tous les groupes de pays couverts dans 1'etude ont connu une reduction generale des niveaux de 
leur deficit en 1990/91 par rapport ä ceux plus Aleves de la p^riode 1981/1986. Cette baisse est plus importante 
pour les pays ä deficit relativement faible que pour le groupe des pays ä deficit träs important. Pour I'ensemble 
des PMA d'Afrique consideres comme un seul groupe, les subventions ont contribue ä reduire le niveau des 
deficits dans une proportion moyenne d'environ 50% en 1990/91. L'efficacite des subventions dans la reduction 
des deficits est plus grande pour les pays ä deficit tres important (oü les subventions ont finance ä peu prfes 
100% des döficits) que pour les pays ä träs grand deficit. II faudra du temps pour conforter les PAMA dans 
leur engagement ä reformer leur systeme budgetaire, c'est-ä-dire pour arriver ä une situation oü le budget sera 
excedentaire de mantere durable. Pour Theure, force est de constater que le processus de reforme a fragilise 
ces pays dejä vulnerables et les a rendus encore plus tributaires des subventions et des prets etrangers pour 
assurer l'equilibre de leur budget et la gestion de leur Economic. 

5. Evolution des prix et de la situation monetaire 

25. Dans tous les PMA d'Afrique faisant I'objet d'un ajustement, les gouvernements ont pris des mesures 
de dereglementation des prix et des marches. En 1992, sur les 18 PMA qui pratiquaient des contröles de prix 
generalises avant les r6formes, six avaient mis fin ä ces contröles et 10 exergaient des contröles limites des 
prix6. En outre, la participation des pouvoirs publics ä la commercialisation des principales cultures vivrieres 
et exportations agricoles par le biais d'offices et de societes de commercialisation a ete egalement reduite dans 
la plupart des PMA d'Afrique. Les reactions initiales des forces du marchä ä l'augmentation des prix interieurs 
et ä la liberalisation des marches sont diverses dans la plupart des cas. Si les importations ont augmente, la 
production Interieure est quant ä eile demeuree faible. Un autre facteur restrictif qui n'a pas permis ä la 
dereglementation des prix et des marches de stimuler effectivement la croissance economique a ete l'atonie de 
la demande dans les PMA d'Afrique. Dans certains cas (en Somalie, en Ethiopie et au Rwanda, par exemple), 
prös de 50% de la population vit de l'aide alimentaire. M§me dans les autres PMA du continent, la reforme 
du secteur public (qui englobe la reduction des depenses publiques, la compression des effectifs, la 
reorganisation des institutions publiques, etc.), la Stagnation et la baisse des salaires r^els ainsi que 
l'augmentation du chömage ont accru la pauvretö. Cette Evolution a rendu necessaire la reintroduction de la 
r6glementation des prix des produits de premiere necessite dans le cadre des mesures de protection des personnes 
demunies. 

5 World Bank (1994) Adjustments in Africa : Reforms, Results and the Road Ahead. Oxford University 
Press. 

6 Les 18 PMA africains examines dans I'echantillon sont : le Benin, le Burkina Faso, le Burundi, la 
R£publique centrafricaine, la Guin^e, la Guin«Se-Bissau, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, 
le Niger, 1'Ouganda, le Rwanda, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo et la Zambie. Voir Banque mondiale 
(1994), op.cit.. p.91. 
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26. Les prix ä la consommation suivent une tendance ä la hausse sans precedent depuis 1986 dans la plupart 
des PMA d'Afrique, avec un taux de croissance moyen de 31 % par an (ä l'exception du Zaire) au cours de la 
periode 1990-1993. Cette situation s'explique notamment par le niveau relativement faible ou modere de 
seigneuriage (les recettes publiques provenant de F impression de billets de banque exprimees en pourcentage 
du FIB) dans les PMA d'Afrique. En caiculant le taux d'inflation sous forme de variation en pourcentage de 
l'indice des prix ä la consommation, la Banque mondiale fait valoir que les pays oü le niveau de seigneuriage 
est relativement 61ev6 (Tanzanie, Sierra Leone, Zambie, Benin et Gambie) ont enregistre des taux d'inflation 
relativement plus eleves que les pays ayant un niveau de seigneuriage mod6r6 (Madagascar, Togo, Mauritanie, 
Malawi et Rwanda) ou faible (Burkina Faso, Mali, Republique centrafricaine et Niger)7. 

27. Le faible niveau de monetisation de 1'economic limite les resultats que peut avoir une politique monetaire 
judicieuse dans les PMA d'Afrique. On avait espere que la devaluation entrainerait une reduction des deficits 
commerciaux en augmentant les exportations et en r&juisant les importations. Toutefois, dans de nombreux 
PMA d'Afrique, les prix Interieurs ont progress^ ä la suite de la devaluation (souvent de plus de la moitie du 
taux de devaluation), ce qui a limite la croissance des exportations. Fait plus important encore, I'offre ne reagit 
pas ä la devaluation. Les niveaux eleves des coüts de production, l'exploitation de la capacite de production 
et la faible eiasticite - revenu de la demande de produits des PMA ä Fexterieur ont considerablement reduit 
l'efficacite de la politique des taux de change. II se pose egalement le probl^me de l'asymetrie des moyens 
d'intervention car un ajustement du taux de change peut creer I'environnement propice au commerce ä court 
terme alors que pour reagir, I'offre (la production) exige des mesures qui ne sont efficaces qu'ä long terme. 
Cependant, certains PMA d'Afrique ont pu combler I'ecart entre le taux de change officiel et celui du marche 
noir en augmentant I'offre de devises par le biais de circuits officiels (prets et subventions) et d'un ajustement 
du taux de change. Par ailleurs, dans les PMA d'Afrique, les taux d'interet sont fixes dans le cadre de 
l'ajustement economique mais leur efficacite est entravee par le sous-developpement des marches des capitaux. 

B. Mobilisation des ressources interieures 
' I 

28. La part de l'investissement global dans le PIB des PMA d'Afrique etait en moyenne de 16,7% au cours 
de la periode 1990-1994. La stagnation du taux d'investissement atteste le marasme economique general et la 
deterioration de la situation. Le taux de croissance annuel moyen de l'investissement dans les PMA d'Afrique 
au cours de la periode 1985-1989 etait d'environ 3% mais il est tombe ä -0,1 % par an au cours de la periode 
1990-19948. Toutefois, on constate de grandes variations d'un pays ä l'autre. Par exemple, en 1993, la part 
de l'investissement dans le PIB etait superieure ä 40% au Cap-Vert, en Gambie, au Lesotho et ä Sao Tome-et-
Principe alors qu'elle etait inferieure ä 10% en Ethiopie, au Niger, en Republique centrafricaine, au Soudan et 
au Zaire. De mdme, il a baisse dans la meme annee de plus de 20% au Malawi et au Togo tandis qu'il 
enregistrait des taux de croissance positifs et eleves au Botswana, en Mauritanie et en Zambie. La faiblesse et 
la fluctuation de la base ä partir de laquelle sont mesurees les variations des taux d'investissement expliquent 
I'instabilite des taux de croissance estimatifs. 

29. La part de l'epargne Interieure brute dans le PIB des PMA d'Afrique a ete anormalement faible au cours 
de la periode 1985-1989, avec un taux de 4,7% (contre 22% pour 1'ensemble des pays en developpement), et 
le taux d'epargne moyen est reste ä ce niveau au cours de la periode 1990-1994. Ces mauvais resultats se 
traduisent egalement par ie faible taux reel d'epargne par habitant qui etait estime ä seulement 16 dollars en 1990 
et qui est tombe ä 10 dollars en 1994, Le deficit d'epargne s'est aggrave, passant de 7,3 milliards en 1990 ä 

7 Banque mondiale, 1994, op. cit. 

8 En fait, en faisant abstraction du taux de croissance eieve de 6% prevu pour 1994, le taux de croissance 
annuel moyen de Tinvestissement pour la periode 1990-1993 est de -2,4%. 
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8,4 milliards en 1994, soit 10,3% et 11,9% du PIB respectivement. II existe un grand 6cart entre "i'epargne 
Interieure brute" et "I'epargne nationale brute". La derni&re, qui inclut i'epargne exterieure (c'est-ä-dire 
l'investissement etranger direct, les subventions officieiles et les prets), est beaucoup plus importante que la 
premiere. Entre 1985 et 1989, I'epargne exterieure a constitu^ ä eile seule 9,5% du PIB des PMA d'Afrique 
contre 4,3% pour I'epargne interieure brute. Le faible niveau d'epargne et d'investissement explique les 
mauvais resultats macro-economiques enregistres dans ces pays et atteste ia necessite de redoubler d'effort pour 
mobiliser les ressources interieures. 

1. Mobilisation des ressources privies interieures 

30. Les faibles niveaux des revenus et la forte propension marginale ä consommer continuent de r&Mre 
I'epargne priv£e dans les PMA d'Afrique. Les niveaux du revenu moyen sont inferieurs ä la fourchette du 
revenu imposable (c'est-ä-dire en-degä des niveaux de revenus exoner6s d'impot) et la propension marginale ä 
epargner avoisine zero (en 1993, eile a pu etre negative dans des pays comme la Somalie, le Rwanda et le 
Burundi). La majority de la population vit de l'agriculture de subsistance et les niveaux de production ont ete, 
ces dernteres anndes, inferieurs aux besoins de consommation dans de nombreux cas. Certaines politiques 
appliqu^es par les gouvernements n'ont pas favoris6 la formation de capital prive dans certains PMA d'Afrique. 
La nationalisation de la propriöte priv^e, les impöts indirects et les taux eleves des impots directs dans le secteur 
agricole, les mesures (administratives) visant ä activement d6courager les initiatives privees, l'exode des 
competences et la fuite des capitaux figurent parmi les facteurs ä l'origine de ia faiblesse des taux d'epargne et 
d'investissement (qui sont parfois n6gatifs) et de 1'impossibility de faire des progr^s en matiere de mobilisation 
des ressources interieures dans les PMA d'Afrique. 

31. Les mesures de r^forme visant ä intensifier la mobilisation des ressources interieures privees, notamment 
la dereglementation des marches et des prix, ont in6Iuctablement fait monter les prix et done le taux de 
rendement de l'investissement prive. Dans de nombreux cas, la liberalisation des marches est all^e de pair avec 
des reformes administratives visant ä elimmer la discrimination ä I'^gard de l'industrie privöe. Les restrictions 
qui frappaient precedemment l'investissement prive sont maintenant levies dans des pays comme l'Ouganda, la 
Tanzanie, l'Ethiopie et le Malawi en vue d'accrottre la participation du secteur priv^ au developpement. 
Cependant, ces mesures sont prises ä une Periode marquee par la pauvret6 g&ieralis6e et la baisse des revenus, 
et appliquees dans le cadre des PAS qui, en eux-memes, ont de graves retomb6es sociales. Le chömage 
augmente, en partie du fait de la reorganisation des institutions et de la compression des effectifs du secteur 
public qui n'a pas 6t6 compens^e par une croissance de l'activite dans le secteur prive. L'instabilite de la 
politique de transition a anormalement augment^ les risques dans le secteur prive et le rythme de la fuite des 
capitaux hors des PMA d'Afrique s'acc61&re. Les fonds de contrepartie (vente de devises) et les transferts de 
fonds reserves provenant de l'exterieur attenuent la p6nurie de devises que nombre d'industriels prives 
connaissent dans les PMA d'Afrique. Toutefois, ces pays ne profitent pas de la latitude qu'offre cette aide 
temporaire pour prendre des mesures en vue de mobiliser les ressources interieures ou pour mettre en place une 
capacite locale gäneratrice de ressources. On constate un flux inverse de capitaux dans de nombreux PMA 
d'Afrique qui sont de plus en plus tributaires de l'aide. 

2. Mobilisation des ressources dans le secteur public 

32. Les PMA d'Afrique ont un secteur prive relativement restreint et dependent done des activus 
gouvernementales pour assurer la mobilisation des ressources et la croissance economique. Pendant la premiere 
moitie des annees 80, les depenses publiques representaient plus de 30% du PIB au Malawi, au Togo et en 
Zambie et mo ins de 10% en Ouganda (tableau 3 en annexe). La taille relative des services publics (qui se 
mesure par le rapport entre les depenses publiques et Je PIB) a baisse pendant la seconde moitie des annees 80 
dans tous les pays, ä l'exception de la Guinee-Bissau et de la Mauritanie oü la part des depenses publiques a 
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considerablement augmente. Elle a encore accuse une baisse, qui n'etait toutefois pas prononcee, au debut des 
annees 90, ä la suite des reformes du secteur public entreprises dans la pi up art des pays. 

33. L'accroissement des deficits budgetaires etait du ä l'erosion progressive de l'assiette de Timpot et ä 
1'augmentation rapide des d6penses publiques. Les recettes fiscales ont commence ä s'amenuiser ä mesure que 
baissaient les revenus et que s'aggravaient les difficult6s d'administration des impots. Les impots sur le 
commerce exterieur ont perdu de ieur importance relative dans la structure des recettes des PMA d'Afrique 
lorsque le volume des exportations a chute et la capacity d'importation s'est contractee. Deux autres sources 
de fmancement des depenses ont 6te utilisees au maximum avant la mise en oeuvre des reformes macro-
economiques dans le cadre des PAS : les ressources non fiscales et les emprunts auprfes des banques locales. 
L'espoir que les entreprises publiques pourraient constituer une importante source de recettes non fiscales pour 
les activites gouvernementales a 6t6 d&ju, comme en t6moignent les pertes Enormes qu'elles ont enregistrees et 
qui ont conduit aux desinvestissements ä grande echelle dans le cadre des operations de privatisation. Les 
gouvernements des PMA d'Afrique ont du recourir aux emprunts aupr&s des banques locales pour financer leurs 
deficits budgetaires. La part des emprunts bancaires locaux dans les recettes ordinaires totales est passee ä 51 % 
en 1990, et 6tait de 40% en 1991 en Ethiopie. 

34. L'importance des ressources exterieures dans la structure du budget des PMA d'Afrique apparait sans 
doute plus clairement si Ton calcule la part des financements exterieurs dans les deficits publics. Les 
subventions contribuent pour une large part ä equilibrer le budget et leur montant varie d'un pays ä i'autre. La 
part des deficits publics fmancöe par les ressources exterieures (notamment les subventions et les prets) est 
demeuree elev^e au Malawi, au Mali, au Togo, en Ethiopie et en Zambie, pour ne citer que ces pays. On a 
constate que les pays qui ont commence ä appliquer des programmes d'ajustement avec ardeur pendant la 
premiere moitie des annees 90, notamment FEthiopie, la Zambie, le Benin, la Mauritanie et le Mali, etaient de 
plus en plus tributaires d'apports financiers etrangers pour equilibrer leur budget. 

C. Evaluation des conditions sociales pendant la periode 1990-1994 

35. L'indicateur de developpement humain (IDH) est une approche relativement nouvelle pour mesurer le 
progres economique et social des societes. Cette methode combine trois variables : l'esperance de vie ä la 
naissance, le niveau d'instruction et le revenu. Des indicateurs sociaux plus specifiques comprennent 
l'education, l'etat de sante, les indicateurs demographiques, la condition de la femme ainsi que d'autres elements 
permettant de mesurer directement la pauvrete. Les estimations de la mortalite infantile, de l'esperance de vie 
ä la naissance, du taux de fecondite totale, des taux d'accroissement de la population et du coefficient de 
dependance pour les PMA d'Afrique avant et apr^s 1990 figurent au tableau 12 en annexe. Les chiffres 
indiquent clairement qu'en general, ces pays ont enregistre dans les annees 80 des taux de mortalite infantile 
eieves qui n'ont pas connu d'amelioration au debut des annees 90. 

36. On estime qu'il existe une synergie entre l'accroissement de la population et I'accentuation de la pauvrete 
dans les PMA. Que cet argument soit fonde ou non, un taux d'accroissement tr&s eieve de la population est un 
facteur qui freine le developpement de pays pauvres en ressources comme les PMA d'Afrique. Avec un taux 
d'accroissement moyen de 3,1%, la population du groupe doublera probablement dans environ 24 ans. 
Conscients de la situation, nombre de PMA d'Afrique avaient introduit des mesures visant ä reduire 
l'accroissement de la population. Des programmes de planification familiale sont appliques dans de nombreux 
pays afin de reduire la fecondite et la croissance demographique. S'agissant de la fecondite totale, les PMA 
d'Afrique ont en general un taux eieve. Une mfere type semble avoir jusqu'ä 6,5 enfants au cours des 35 ans 
de son cycle de reproduction contre 2,5 dans les pays industrialises. Les resultats figurant au tableau 12 en 
annexe indiquent egalement qu'environ 48,8% de la population des PMA d'Afrique est classee comme etant ä 
charge. 
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37. Ii ressort de plusieurs etudes sur la participation des femmes au processus de d6veloppement dans les 
PMA d'Afrique que certaines caracteristiques culturelles de ces derniers ont conduit ä la marginalisation des 
femmes. La proportion de femmes ayant acc^s ä Feducation, leur part dans la population active ainsi que leur 
taux de participation dans le secteur structure sont plus faibles que pour les hommes. Permettre aux femmes 
d'avoir acc^s ä Täducation, ä la santtj, ä l'emploi et aux autres possibilites non seulement favorisera le progres 
economique et social mais aussi peut considerablement contribuer ä reduire le taux eleve de croissance 
demographique que connaissent de nombreux PMA d'Afrique. Le tableau 13 en annexe montre les indicateurs 
concernant le taux d'alphabetisation, le taux brut de scolarisation primaire, le nombre moyen d'annees de 
scolarisation ainsi que la population active, Chaque variable est exprime en termes du nombre de femmes en 
pourcentage de celui des hommes, un rapport de 1 indiquant I'egalite. Les gouvernements ainsi que les pays 
donateurs et les institutions multilaterales devraient investir de plus en plus dans des projets de developpement 
ayant pour objectif d'am&iorer la condition de la femme et d'accroitre sa participation au processus de 
developpement. Par exemple, environ la moitie des projets appuy&s par la Banque mondiale au titre de la 
neuvieme reconstitution des ressources de l'IDA (IDA-9) pendant les exercices financiers 1991-1993 
comportaient des elements visant ä satisfaire les besoins particuliers des femmes, et des efforts ont ete faits pour 
encourager la participation des b&ieficiaires ä l'^laboration et ä l'execution des projets 9. 

38. Comme on peut le remarquer ä partir de l'analyse ci-dessus des indicateurs du developpement humain, 
il ressort clairement que la majorite de la population des PMA d'Afrique rampe dans la mis^re. On estime le 
niveau de pauvrete absolue (defini comme etant le niveau de revenu en dessous duquel Ton ne peut s'offrir une 
alimentation composee du minimum necessaire sur le plan nutritionnel ni satisfaire ses autres besoins essentiels 
non alimentaires) comme etant la proportion de personnes vivant en dessous d'un seuil de pauvrete predetermine. 
On estime qu'environ 65% et 30% de la population des PMA d'Afrique, respectivement dans les zones rurales 
et dans les zones urbaines, vit en dessous du seuil de pauvrete. Au Tchad, au Malawi, au Soudan et en Sierra 
Leone, cette proportion atteint 80 ä 90% de la population des zones rurales. 

1. Education 

39. Le tableau 14 en annexe, oil figure une comparaison des taux d'alphabetisation dans les PMA d'Afrique 
durant les annees 80 et au debut des annees 90, indique des taux trhs el eves dans la plupart des PMA, On arrive 
ä la meme conclusion lorsqu'on compare le nombre moyen d'annees de scolarisation achevees par la population 
ägee de 25 ans ou plus. Le chiffre est de seulement 1,13 annee en 1990, avec une legere augmentation qui le 
porte ä 1,18 annee en 1992 contre 2,4 et 2,5 respectivement pour les autres pays africains. S'agissant du taux 
de scolarisation brut dans I'enseignement primaire, le tableau 14 en annexe montre que les PMA d'Afrique 
enregistrent les plus faibles taux par rapport aux autres groupes de pays. 

40. Les gouvernements des PMA d'Afrique prennent des mesures pour accroitre les allocations budgetaires 
destinees ä l'education de base et ä I'enseignement superieur. Une augmentation des allocations budgetaires en 
faveur de l'education t&noignerait de l'effort delibere fait pour ameliorer le niveau d'education de la population. 
Le tableau 15 en annexe montre qu'en moyenne, il y a eu une legere augmentation (de 12,9% ä 13,5%) en 1991 
par rapport ä 1988 mais cette augmentation est plus faible que dans les autres pays africains oü la proportion 
6tait respectivement d'environ 19,2% et 22% des depenses publiques totales, Le Cap-Vert, le Rwanda et le 
Lesotho ont ailoue des pourcentages relativement plus eleves. En revanche, les allocations budgetaires ont ete 
tr&s modiques en Guinee et en Ethiopie, Cependant, depuis 1992, I'Ethiopie a substantiellement augment^ ses 
allocations budgetaires. 

Banque mondiale, Rapport annuel 1994. 
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41. Toute amelioration du taux d'aiphab6tisation, du taux d'inscription et des autres indicateurs permet de 
juger des ameliorations quantitatives Eventuelles intervenues en mati&re d'education. Les indicateurs courants 
de la quality de Feducation comprennent le rapport elfeves/enseignant, le nombre d'el^ves par classe et le budget 
allouä ä Tenseignement primaire, ä l'enseignement secondaire et ä t'enseignement supdrieur. Les informations 
concernant certains PMA d'Afrique indiquent une repartition inegale des ressources entre les trois niveaux 
d'enseignement, Faccent semblant davantage etre mis sur l'enseignement superieur. Par exemple, en 1991, 
l'Ethiopie comptait moins de 1% des effectifs totaux dans l'enseignement superieur qui avait obtenu pourtant 
jusqu'ä 15% du budget de l'education. En general, lorsqu'on consid^re Faccfes ä Feducation comme un 
indicateur du developpement social et qu'on compare les periodes avant et apr^s 1990, les resuitats obtenus par 
les PMA dans ce domaine sont trfes faibles par rapport ä ceux des autres pays africains. 

2. Sante 

42. D'une maniere generale, toutes les etudes comparatives effectuees sur la situation sanitaire dans les PMA 
d'Afrique montrent qu'il n'y a pas eu d'ameliorations significatives au debut des annees 90 par rapport aux 
periodes precedentes. Dans la plupart de ces pays, on constate la persistance de maladies qui ont depuis 
longtemps disparu dans d'autres parties du monde. Les taux de mortalite, particulierement de mortalite infantile 
et juvenile, sont tout ä fait eleves. La raison en est la frequence de maladies transmissibles qu'on pourrait 
prEvenir telles que le paludisme, la rougeole et les infections respiratoires aigues et les maladies diarrheiques 
qui figurent par mi les principales causes de dec^s du groupe d'äge concerne. Parmi les indicateurs de l'etat de 
sante, figurent Fesperance de vie ä la naissance, calcuie ä partir du taux de mortalite par äge, le nombre 
d'habitants par medecin, le nombre d'habitants par infirmier, le nombre d'habitants par lit d'höpital ainsi que 
la part des depenses publiques consacrees ä la sante, comme Findique le tableau 16 en annexe. Au cours de 
la periode 1986-1992, le nombre moyen d'habitants par medecin dans les PMA d'Afrique etait de 17 984 contre 
6 645 dans les autres pays africains. II y a quelques exceptions comme le Cap-Vert, la Guinee-Bissau et Sao 
Tome-et-Principe oü la situation semble meilleure. En outre, le nombre d'habitants par infirmier a baisse au 
cours de la periode 1986-1992 par rapport ä la periode precedente. Pour ce qui est du nombre d'habitants par 
lit d'höpital, la situation est identique ä celle des autres indicateurs. 

43. Selon FOMS, les cinq principales causes de morbidite et de mortalite sont les infections neonatales, le 
paludisme, la rougeole, les infections respiratoires aigües et les maladies diarrheiques. Le tableau 17 en annexe 
classe les PMA selon ces cinq causes. En 1991-1992, neuf des pays concernes souffraient de toutes ces causes 
tandis que les autres n'en connaissaient que trois ou quatre. Les donnees indiquent qu'au debut des annees 90, 
des efforts inlassables ont ete deployes pour reduire ou eiiminer certaines des principales causes de morbidite 
et de mortalite. Pour certains PMA d'Afrique, les taux de morbidite et de mortalite eleves pourraient etre dus 
aux troubles civils, ä la secheresse, ä la famine et au deplacement des populations, facteurs qui, ensemble, ont 
tendance ä aggraver l'etat nutritionnel dejä precaire des nourrissons et des enfants. Le faible poids ä la naissance 
et Fincompatibilite entre Fäge et le poids des nourrissons et des enfants indiquent une faible ration calorique 
meme pendant les periodes normales. Cette situation peut exposer les enfants et les adultes ä divers types de 
maladies, etant donne que leur degre de resistance est reduit. Ces dernieres annees, le sida est devenu une 
menace majeure pour la sante des populations des PMA d'Afrique. Cette maladie se rencontre surtout dans les 
principaux centres urbains mais dans certains PMA, notamment FOuganda et le Zaire, Finfection ä VIH (sida) 
semble se propager dans les zones rural es. Le transfert des ressources des services de sante de base au 
programme de lutte contre le sida, Foccupation de nombreux lits d'höpital par les patients atteints du sida et le 
coüt eieve du traitement exercent une pression excessive sur les maigres ressources allouees au secteur de la 
sante. Selon les donnees pour 1990 figurant au tableau 15 en annexe, les credits alloues ä ce secteur ne 
representaient qu'environ 8% du budget. Madagascar constitue un cas interessant, ce pays ayant consacre en 
moyenne 11,5% de ses depenses publiques au secteur de la sante. 
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III. EVALUATION DES MESURES D'APPUI EXTERIEUR10 

44. L'un des principes fondamentaux de la Declaration de Paris et du Programme d'action pour les annees 
90 en faveur des pays les moins avanc^s est que "Le partenariat renforc6 pour le developpement necessite un 
appui ext6rieur adäquat de la part des partenaires de developpement des PMAO"11, La communaute 
internationale s'est engagee ä fournir des ressources süffisantes ä des conditions avantageuses, apporter une aide 
en mattere de transfert de technologies et de competences, permettre aux exportations des PMA d'avoir acc^s 
aux marches et consentir un alMgement substantiel de la dette et une compensation fmancfere appropri^e pour 
la perte de recettes d'exportation. Ces engagements devaient completer les efforts faits par les PMA et, de ce 
fait, les contributions devaient etre d'un montant süffisant, affectees judicieusement et decaiss6es ä temps pour 
satisfaire les besoms des PMA. 

A. Engagements et r^sultats 

45. Dans le cadre des engagements susmentionn^s, il a ete convenu que : a) les pays donateurs qui 
consacrent plus de 0,20% de leur PNB ä Faide publique au developpement (APD) en faveur des PMA devraient 
continuer dans cette voie; b) les autres donateurs dont les flux d'APD en faveur des PMA avaient dejä atteint 
l'objectif de 0,15% devraient s'engager ä atteindre le taux de 0,20% d'ici ä Fan 2000; c) ceux qui s'etaient 
engages ä atteindre l'objectif de 0,15% devraient reiterer leur engagement et redoubier d'effort pour atteindre 
cet objectif au cours des cinq prochaines amines; d) les autres pays sont instamment pries de faire de leur mieux 
pour accroitre leur aide aux PMA. 

46. Le montant total de l'APD fournie aux PMA par les Etats membres de l'Organisation de cooperation 
et de developpement economiques/Comite d'aide au developpement (OCDE/CAD), exprime en pourcentage de 
leur PNB, est demeure ä 0,09% au cours de la periode 1990-1992, soit le taux qui avait ete atteint dans la 
derniere moitie des annees 80. Comme I'indique le tableau 18 en annexe, dans sept pays (Norv^ge, 
Luxembourg, Portugal, Suisse, Autriche, Nouvelle-Zeiande et Royaume-Uni), le montant de 1'APD octroyee 
aux PMA, exprime en pourcentage du PNB du donateur, etait plus eieve en 1992 qu'en 1990. Dans quatre autres 
pays (Danemark, Canada, Autriche et Etats-Unis d'Amedque), les taux n'ont pas change tandis que dans les 10 
autres restants, les taux etaient plus faibles. La Norv^ge, qui detient le taux le plus eieve (0,55%), se trouve 
toujours en tete. Les cinq autres pays (Danemark, Suöde, Pays-Bas, Portugal et Finlande) qui ont dejä depasse 
l'objectif de 0,20% ont poursuivi leurs efforts. 

47. Le montant total des decaissements nets en faveur des PMA provenant de toutes les sources a baisse de 
1,8% au cours de la periode 1990-1992. Sur ce montant, l'APD de sources concessionnelles (bilaterales et 
multilaterales) a represente plus de 97% en 1992. Toutefois, la contribution des sources concessionnelles 
bilaterales ä l'APD a baisse, venant de 61% en 1990 ä 55% en 1992, tandis que la part des ressources 
multilaterales concessionnelles dans le montant total a augmente, passant de 39% en 1990 ä 45% en 1992. La 
premiere source de financement multilateral en faveur des PMA a ete 1'Association internationale de 
developpement (IDA) de la Banque mondiale, suivie du Fonds europeen de developpement (FED) de la CEE 
et du Programme alimentaire mondial (PAM). 

10 Toutes les donnees relatives aux flux de ressources extedeures et ä la dette ont pour sources la 
CNUCED, l'OCDE et la Banque mondiale. Lorsque cela est possible, les chiffres actuels qui ne sont pas 
consignes dans les tableaux figurant en annexe ont ete utilises dans 1'analyse effectuee dans cette section. 

11 CNUCED, Declaration de Paris et Programme d'action en faveur des pays les moins avances au cours 
des annees 90, ONU, New York, 1992, p. 17. 
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48. Le fait que les engagements n'aient pas 6t6 tenus ni les objectifs atteints est dü essentiellement ä ia 
limitation des flux financiers ext&ieurs provenant des pays de l'OCDE/CAD ä destination des PMA, en raison 
de nouvelles exigences qui p^sent sur les budgets d'aide des donateurs face aux restrictions budgetaires que 
connaissent les principaux donateurs membres de cette organisation, ä la reorientation des fonds en direction des 
operations internationales d'urgence et de räglement des conflits, ä la poursuite de la recession dans les 
Economies industrialis^es et ä la lassitude generalis^e des donateurs. 

B. Flux financiers exterieurs 

49. Comme indiquö au tableau 19 en annexe figurant en annexe, le total des flux financiers accordes aux 
PAMA (aux prix courants) est tomb6 de 13 milliards de dollars E.-U. en 1990 ä 11,9 milliards en 1993. Dans 
1'ensemble, le montant total des flux financiers accord^ aux PAMA a accuse entre 1990 et 1993 un recul de 
l'ordre de 2,2% par an contre un taux de croissance annuel moyen de 4,4% au cours de la p^riode 1987-1989. 
Toutefois, sur l'ensembie des flux financiers destines aux PMA la part des PAMA s'est accrue et est passee de 
69% en 1987 ä 77% en 1992. Sur ce montant, 51% ont ete alloues ä sept pays (Tanzanie, Mozambique, 
Ethiopie, Zambie, Ouganda, Somalie et Malawi). La Tanzanie, le Mozambique et l'Etliiopie ont, ä eux trois, 
regu pr&s de 36% du total. Les flux exterieurs destines au Soudan et au Zaire ont, entre 1990 et 1993, accuse 
un net repli, en raison peut-etre du fait qu'ils ont ete declares peu cooperatifs par le FMI et des conditionnalites 
redproques associees qui bloquent le flux des fonds de soutien des autres donateurs. 

50. Sur l'ensembie des flux financiers exterieurs accordes aux PAMA, la part de l'APD est passee de 92,9 % 
en 1990 ä 104,9% en 1991 puis s'est maintenue ä 99% pour 1992 et 1993. Ce qui implique qu'ä l'heure 
actuelle les PAMA sont enticement tributaires de TAPE) qui constitue leur principale source de financement 
extedeure (voir figure 2). Ce, en raison notamment des difficultes qu'eprouvent les pays ä empmnter sur les 
marches financiers du fait de leur surendettement. Par ailleurs, contrairement aux autres pays en 
developpement, les PAMA n'ont pas su attirer I'investissement etranger direct. On a enregistre l'arret des flux 
bilateraux provenant des pays de Fancienne Union sovietique qui ne sont pas membres de l'OCDE. Par contre, 
ceux en provenance des pays arabes et des pays de l'OPEC sont devenus egalement rares ä cause de la chute 
des prix du petrole et des besoins en financement de ces pays pour faire face aux coüts de la reconstruction 
devenue necessaire apres la guerre du Golfe. 

51. Cependant, les flux financiers nets de l'APD aux 
PAMA ont enregistre une tendance ä la baisse au cours 
des annees 1990 ä 1993. Iis ont recuie de 12,1 milliards 
de dollars E.-U. en 1990 ä 12 milliards en 1991, puis sont 
remontes ä 12,8 milliards de dollars E.-U. en 1992 (soit 
une augmentation de 6,7%) avant de chuter de nouveau ä 
11,8 milliards de dollars E.-U. (soit une diminution de 
9,2%), ce qui correspond ä un recul en moyen par an de 
1 % pour la periode all ant de 1990 ä 1993, alors que le 
taux de croissance annuel moyen pour la periode allant de 
1987 ä 1989 etait de 4,4% (voir tableau 20 en annexe). 
Les tendances sont les memes en ce qui concerne les flux 
financiers d'APD destines aux autres PMA. Par contre, 
ia part des PAMA dans le montant total des flux financiers 
d'APD consacres aux PMA est passee de 70% en 1987 ä 
79% en 1993. 

52. En principe, les critferes d'allocation des ressources financieres au titre de l'APD sont les suivantes : 
importance de la population, niveau de revenu, degre de pauvrete et efforts deployes par les beneficiaires pour 

FIG 2 : VOLUME TOTAL DES FLUX FINANCIERS ET DES FLUX 
D'APD A DESTINATION DES PMA D'AFRIQUE 
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executer des programmes d'ajustement structure!. En d'autres termes, plus le PIB par habitant est faible, plus 
le flux financier exterieur net par habitant est el eve. Pourtant, c'est le contraire que Ton constate dans le tableau 
21 en annexe. Par exemple, le Botswana, le Cap-Vert, Djibouti, la Gambie, Sao Tome-et-Principe et la Guinee 
qui ont le PIB par habitant le plus elev6, ont egalement regu des flux financiers exterieurs nets par habitant plus 
importants alors que des pays comme le Mozambique, I'Ethiopie, la Republique-Unie de Tanzanie, I'Ouganda 
et la Sierra L6one avec un PIB par habitant inferieur ont obtenu des flux mo ins importants. Les criteres 
regissant la bonne execution des programmes d'ajustement structurel qui permettraient de determiner leur 
incidence reelle sur le taux de croissance n'ont peut etre pas une validite absolue. En effet, un petit nombre de 
pays comme le Cap-Vert, la Guinee-Bissau, la Guinee et la Gambie qui ont obtenu des flux financiers exterieurs 
n e t s  p a r  h a b i t a n t  p l u s  i m p o r t a n t s  o n t  e g a l e m e n t  a t t e i n t  d e s  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  a n n u e l l e  d e  l ' o r d r e  d e  3  ä  5 % .  
Mais des pays comme la Republique-Unie de Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi, le Burundi et le Burkina Faso 
qui ont enregistre des taux de croissance annuelle de 3 ä 6% ont regu des flux financiers exterieurs nets par 
habitant moins elev^s que des pays tels que Djibouti, les Comores, Sao Tome-et-Principe, la Mauritanie et la 
Zambie dont le taux de croissance est inferieur ä 2%. Une comparaison du meme genre entre les taux de 
croissance du PIB et le rapport APD/PIB s'est averee peu probante. 

1. Questions relatives aux besoins en ressources 

53. Des estimations de la CNUCED12 indiquent que, si ies PMA font de gros efforts pour mobiliser 
l'epargne Interieure afin de parvenir ä un taux de croissance annuel moyen de 5% au cours des annees 90, leurs 
besoins en ressources fmancieres exterieures atteindront 40 milliards de dollars E.-U. par an (aux prix courants 
de 1990) d'ici ä Tan 2000. Ce chiffre est superieur au triple du montant total des apports nets d'APD en 1990. 
En outre, le nombre de PMA a augmente, ce qui accroit et intensifie la demande de ressources iimitees. 
L'augmentation du nombre des PMA qui sont passes de 41 en 1990 ä 47 en 1991 a accru de 18% les besoins 
en ressources. S'agissant des prets ä des conditions non liberales, les perspectives sont trös Iimitees, etant donne 
que de nombreux PMA, notamment ceux d'Afrique ne peuvent emprunter sur les marches financiers en raison 
de leur surendettement et de leur insolvabilite. De meme, les possibilites d'accroissement de leurs recettes 
d'exportation sont Iimitees du fait de la faiblesse et de Tetroitesse de leur base de production, de la fluctuation 
des prix des produits de base et de la rigidite de la demande de produits primaires sur les marches des pays 
developpes. 

54. Les besoins des PMA d'Afrique en mat&re d'assistance sont coordonnes par les reunions de groupes 
consultatifs et les tables rondes organis6es respectivement par la Banque mondiale et le PNUD. Ces reunions 
fournissent un cadre au sein duquel sont analyses les besoins financiers des PAMA, determinees les priority 
et ävalu^s les deficits en ressources fmancieres de leurs programmes d'ajustement et d'investissement. Meme 
si les procedures et les pr6paratifs sont lents et ennuyeux, ces reunions servent de cadre ideal pour la 
mobilisation des ressources fmancieres exterieures. Au cours de la periode 1990-1993, 24 reunions de groupes 
consultatifs ont et(£ organisees ä l'intention de 8 PAMA et 18 tables rondes ä l'intention de 12. (voir tableau 22 
en annexe). Au cours de la reunion qui s'est tenue ä Paris en mai 1993 en faveur de I'Ouganda, des 
contributions d'un montant de 825 millions de dollars ont ete annoncees par les donateurs au titre du programme 
de developpement du pays pour 1993-1994 et un pret de ITDA d'un montant de 38 millions de dollars a ete 
accord^ au secteur de l'^ducation. De meme, ies reunions du Groupe consultatif qui se sont tenues ä Paris ont 
permis de rassembler 1,2 milliard de dollars en faveur de I'Ethiopie pour I'annee 1991, outre les 700 millions 
de dollars destines au programme de relance et de reconstruction, sans compter la somme de 1,1 milliard de 
dollars obtenue en 1993. Les annonces de contributions faites par les donateurs ont couvert presque tous les 

12 CNUCED, rapport de 1992 sur les pays les moins avances, ONU, New York, 1993. 
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besoins en ressources ext6rieures d'un montant de 760 millions de dollars compost essentiellement de credits 
et de dons en faveur du Mozambique.13 

55. Plus de 15 PAMA appliquent actuellement les programmes d'ajustement structurel, appuy£s par des 
credits au titre de la Facilite d'ajustement structure! (FAS), et de la Facility d'ajustement structurel renforcee 
(FASR) du FMI ainsi que d'autres ressources provenant des programmes speciaux de la Banque mondiale et de 
sources bilaterales. Au mois de juillet 1993, le montant total des credits couverts par la FAS et la FASR dans 
le cadre du soutien apporte aux programmes d'ajustement et ä d'autres reform es en cours dans les PAMA s'est 
eleve ä 973 890 000 DTS sur lesquels 414,680 000 DTS n'ont toujours pas 6t6 tir^s14. Des informations 
recentes obtenues sur 11 PAMA15 indiquent que le montant des credits FAS et FASR approuves ä compter de 
novembre 1994 s'61^ve ä 688 910 000 DTS dont un solde non encore tir6 de 316 920 000 DTS.16 Les credits 
FAS et FASR (FMI) sont destines ä aider les pays ben6ficiaires ä accroitre leur taux de croissance economique, 
ä limiter 1'inflation et ä röduire le deficit du compte des operations avec rexterieur. Vingt-trois des PAMA 
avaient beneficie du Programme special d'assistance de la Banque mondiale en faveur des pays africains 
subsahariens ä faible revenu lourdement endett^s. Le Programme special d'assistance soutient la balance des 
paiements des pays qui mettent en oeuvre des PAS. Les donateurs au titre du Programme special d'assistance 
avaient annonc6 une contribution de 7,3 milliards de dollars au titre de l'aide ä d^caissement rapide pour la 
deuxi^me phase (1991 - 1993). Les reunions des groupes consultatifs ont permis de garantir les besoins en 
financement de pays tels que la Zambie, le Malawi, le Mozambique, l'Ethiopie, l'Ouganda, la Tanzanie, la 
Sierra L6one, la Gambie, la Guinee, le Mali, le Burkina Faso, le Benin et la Mauritanie.17 

2. Reconstitution des ressources de T Association internationale de d^veloppement 

56. La reconstitution des ressources de l'Association internationale de developpement (AID) de la Banque 
mondiale revet une importance cruciale pour les PMA parce qu'elle constitue pour ces pays la principale source 
de financement ä des conditions liberales. Exemple du caractöre concessionnel de ce financement; les 
commissions d'engagement au titre de 1TDA de l'exercice budgetaire 1989 ä Fexercice budgetaire 1994 ont et6 
de 0%, et ont 6t6 fixes ä 0% pour tous les credits de l'IDA pour l'exercice budgetaire 1995. Les engagements 
de credits au titre de la neuvfeme reconstitution des ressources de l'IDA pour l'exercice budgetaire 1991 - 1993 
se sont 61ev6s au total ä 13,7 milliards de dollars dont 46% pour l'Afrique. Les prets au titre de l'ajustement 
ont represente 22% du total des prets tandis que ceux consacres ä l'education, ä la population, ä la sante et ä 
1'alimentation, ainsi qu'ä rapprovisionnement en eau et ä l'assainissement sont passes de 20 (lors de la huiti&ne 
reconstruction) ä 31 %. Suite ä l'accord intervenu sur ies modalites et conditions de la neuvi&me reconstitution 
des ressources de l'IDA, celles-ci seront essentiellement consacrees ä trois elements de programme : reduction 
de la pauvrete, politiques macro -eco no mi ques et sectorielles judicieuses et environnement. A compter de 1992, 
le seuil d'intervention de l'Association internationale de developpement a ete fix6 ä un PNB de 805 dollars par 
habitant. Les autres critöres ont trait ä l'importance de la population et aux resultats obtenus au plan 

13 CEA, Etudes des conditions öconomiques et sociales dans les pays africains les moins avanc^s, 1992-
1993 E/ECA/LDCs/93/005. 

14 CEA, Etude des conditions äconomiques et sociales dans les pays africains les moins avances ... 

15 FAS : Ethiopie et Sierra Leone; FASR : Benin, Burkina Faso, Guinee equatoriale, Guinee, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, Ouganda, Sierra Leone et Togo, 

16 Voir Rapport du FMI, 9 janvier 1995. 

17 CEA (1994), Probiematique du financement du developpement en Afrique, E/ECA/Trade/94/70, p 17. 



E/ECA/CM.21/15 
Page 19 

economique. En ce qui concerne Faffectation des engagements par region, FAfrique avait recju la part la plus 
importante au cours des neuvifeme et dixi&me reconstitutions des ressources de i'IDA18. On s'est apergu que 
les prets au titre de l'IDA accordes ä certains PAMA ont connu des interruptions intermittentes en raison de la 
conditionnalit^ reciproque et parce que ces pays ne reraplissaient pas les entires de performances exiges. Par 
exemple, les credits au titre de I'IDA accordes au Soudan, au Zaire et ä la Somalie ont geles lorsque la 
conditionnalite reciproque a 6t6 strictement appliqu^e parce que ces pays ne s'6taient pas montres cooperatifs 
selon les critöres du FMI, alors que les prets accordes ä Madagascar, ä la Guinee et au Burundi ont ete ralentis, 
aucun progr&i n'ayant 6t6 enregistre dans le doraaine des reformes economiques dans ces pays19. 

57. La dixi^me reconstitution des ressources de FIDA est en cours d'execution pour la periode 1992 - 1996. 
Au 30 juin 1994, les contributions disponibles au titre de l'IDA de la dixieme reconstitution se sont elevöes ä 
3,7 millions de DTS. Le montant total des ressources disponibles au titre de la dixieme reconstitution des 
ressources de l'IDA pour l'exercice budg^taire 1994 a atteint 5 223 000 DTS. Toutefois, les engagements pris 
au titre de la dixieme reconstitution des ressources de l'IDA se sont montes ä 4 734 000 de DTS, dont 41 % ont 

affect^s ä l'Afrique subsaharienne, 21 % au Moyen-Orient et au Pacifique, 29% ä l'Asie du Sud, et le reste 
aux autres regions20. Le fait que l'Afrique subsaharienne a la part la plus 61ev6e des engagements au titre de 
la dixieme reconstitution des ressources de ITDA souligne I'importance que revet une telle source de 
fmancement pour les PMA de la region, etant donne que ce sont des pays exclusivement IDA. 

58. Des pourparlers sont en cours en vue de la onzfeme reconstitution de i'IDA pour la collecte de 18 
milliards de DTS. Avec le r^examen des priorit^s budg6taires actuellement entrepris par le Congräs americain 
pouvant avoir des effets negatifs sur le budget que l'Amerique consacre ä l'aide, et les coupes que le Japon 
pourrait dtre amend ä effectuer dans son budget de l'aide pour diverses raisons, dont entre autres, les Enormes 
besoins financiers pour le rel^vement et la reconstruction crees par le tremblement de terre survenu rdcemment 
dans le pays, il pourrait s'averer tr^s difficile, au cours des prochaines annees, de mobiliser des ressources au 
titre de la onzieme reconstitution des ressources de l'IDA ainsi que, d'une mani&re generale, toute autre 
assistance dtrangfere. Cette Evolution de la situation dans les deux principaux pays donateurs et les 
conditionnalites croisees relatives aux contributions des autres pays du CAD (OCDE), pourraient entraver le 
bondage de la onzifeme reconstitution des ressources de l'IDA. 

3. Conditionnalites et coordination de l'aide 

59. D'une facon generale, l'objet et le volume de l'aide bilaterale ont ete determines par des considerations 
d'ordre politique, economique, des interets commerciaux, des liens culturels et d'autres facteurs d'ordre 
strategique. Les reformes socio-economiques impliquent l'introduction de programmes d'ajustement structurel 
ainsi qu'une mise en oeuvre et une gestion efficaces de ceux~ci, alors que les reformes politiques necessitent la 
democratisation, le respect des droits de l'homme et la primaute du droit, la bonne gestion des affaires publiques 
et la reduction des depenses militaires. On a observe chez les donateurs bilateraux et multilateraux un manque 
de coordination et de coherence dans la mise en oeuvre de ces conditionnalites. Par exemple, des projets et 
programmes economiquement et socialement viables ont ete rejetes par certains donateurs pour cause d'absence 

18 Les decaissements bruts au titre de l'IDA pour l'exercice budgetaire 1991-1993 preieves sur I'ensemble 
des credits de l'IDA - et non sur ceux qui ont ete approuves uniquement au titre de la neuvi^me reconstitution 
des ressources - se sont eieves ä 14 milliards 261 millions de dollars, dont 6 milliards 196 millions de dollars 
ont ete affectes ä l'Afrique et 5 milliards 8 millions de ä l'Asie du Sud. 

19 Banque mondiale 

20 Banque mondiale, Rapport annuel 1994 
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de r^forme politique et de cooperation, mais ces mßmes projets ont 6t6 acceptds par d'autres qui ont tenu compte 
de leurs propres entires. Par ailleurs, le calendrier de r^formes ä appliquer par les PAMA semble trop 
ambitieux par rapport aux capacity humaines et aux possibility fmancteres dont ils disposent pour les ex^cuter. 
Tout ce qui pr^eöde, de mßme que la multiplicity et Tinteraction des conditionnalitds de l'aide, mettent ä rude 

^preuve les capacit6s administratives et institutionnelles des PAMA. 

60. La necessity d'une coordination de l'aide accord^e aux PMA a 6t6 soulign6e dans le Programme d'action 
et r6affirm6e par les donateurs lors d'une reunion de haut niveau des pays membres du CAD(OCDE) tenue en 
d6cembre 1992. L'un des principaux problfemes qui se pose dans le domaine des flux d'aide est celui de la 
diversity des conditionnalit^s associäes ä la gestion de ces flux d'aide provenant de multiples donateurs. Une 
telle situation erde d'^normes difficult^s pour coordonner efficacement l'aide extärieure si Ton prend en compte 
les besoins particuliers, les circonstances et la capacity d'absorption des PAMA. Une multitude de donateurs 
implique la multiplicity des missions entreprises par des experts Strangers pour preparer, analyser, suivre et 
^valuer les projets, ce qui met ä mal la capacity administrative des PAMA. II convient ygalement de consolider 
et d'intygrer les flux de ressources extydeures dans les budgets nationaux en tenant compte des prioritys ytablies 
afin d'yviter Tarrdt des programmes dans les cas oü les ressources nationales de fonds de contrepartie viendraient 
ä manquer. Les dtoissements des ressources extyrieures sont ygalement parfois lents parce que les pays 
n'arrivent pas ä respecter les conditionnalitys et les critferes de performance des programmes d'ajustement. 
D'une fa^on gynyrale, ces facteurs tendent ä limiter les capacitys humaines et institutionnelles des gouvernements 
des PAMA qui ne peuvent alors mener ä bien ces ryformes ni les appliquer de fa^on durable. 

61. La coordination de l'aide extyrieure peut s'effectuer ä quatre niveaux diffyrents ä savoir: a) coordination 
donateurs - bynyficiaire ä un niveau yievy, b) coordination donateurs - bynyficiaire au niveau local, c) 
coordination au sein du gouvernement bynyficiaire, et d) coordination entre donateurs. II convient de dyfinir 
de fa^on appropriye et de bien structurer les modal itys pratiques de ces mycanismes de coordination de l'aide 
afin qu'ils soient un yiyment normal des mycanismes de suivi et de contröle afin de mieux recentrer et de bien 
exycuter les programmes des PMA pendant la seconde moitiy des annyes 90. 

C. Dette extyrieure 

62. Selon les donnyes disponibles, le montant total de 
la dette extyrieure des PAMA est passy de 78,2 milliards 
de dollars en 1990 ä 86,7 milliards en 1992 puis ä 87,8 
milliards en 199321. Le rythme de Taccroissement de la 
dette extyrieure des PMA s'est ygalement ralenti (pour 
revenir d'une moyenne de 8% au cours de la pyriode 1987 
- 89 ä 7% pour la pyriode 1990 - 1992) m&ne si ce 
rythme reste tr^s infyrieur ä celui des PAMA. Cela ne 
prouve pas toutefois que l'ensemble des besoins en 
ressources extyrieures de ces pays sont satisfaits. Au 
contraire, le niveau de leur dette a subi un tassement en 
raison notamment de leurs politiques strictes de gestion de 
la dette qui limitent les nouveaux emprunts auprfes des 
organismes bilatyraux et multilatyraux qui consentent des 
pr&s ä des conditions de faveur au titre. De meme, la 
part des PMA d'Afrique dans le montant total de la dette de 

21 II s'agit de chiffres ryvisys qui peuvent ne pas correspondre aux tableaux sur la dette qui figurent en 
annexe. 
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80 pour s'etablir ä 64% en 1992. Pits de 68,2% du total de Tencours de la dette des PMA de la region en 1992 
est dü par huitpays (Soudan 18,9%; Ethiopie5,4%; Zaire 12,9%; Tanzanie 8,06%; Zambie7,7%; Mozambique 
6%; Madagascar 5,2%; et Ouganda 3,5%). 

63. Le rapport de la dette au PIB dans les PAMA est passe de 99,7% en 1989 ä 108,8% en 1990, puis est 
redescendu ä 107,4% en 1991 pour remonter ä 109,6% en 1992 (voir tableau 24 en annexe). Ce rapport 6tait 
superieur ä 150% pour 17 PAMA. Les rapports pour Sao Tome-et-Principe (414%) et le Mozambique (387%) 
depassaient le niveau extremement grave de 300%, signe d'un fardeau insupportable. Par ailleurs, le rapport 
de la dette au PIB de tous les PMA a baisse de 83% en 1989 ä 65% en 1991 puis est remonte ä 76% en 1992, 
preuve que le fardeau de la dette des PMA d'Afrique est d'une fa^on generale plus lourd que celui de l'ensemble 
des PMA. ; - ; 

1. Structure de I a dette exterieure 

64. La proportion de dette ä long terme des PAMA, dans le volume total de leur dette a recule pour venir 
de 95% en 1982 ä 80,5% en 1990 pour se stabiliser ä une moyenne de 79,8% durant la periode 1991 - 1994, 
tandis que cette proportion pour les PMA pris dans leur ensemble est passee de 92 ä 95 % au cours de la memo 
Periode. Parall^lement, la part de la dette ä court terme (les credits du FMI compris) a augmente de 20% en 
raison d'un recours accru aux facility du fonds. Le rapport de la dette concessionnelle des PAMA est 
egalement monte de 40% en 1982 ä 50% en 1992 tandis que celle de tous les PMA est passe de 52 ä 66%. Par 
contre la part de la dette non concessionnelle des PAMA a flechi de 45% en 1982 ä 39% en 1992 tandis que 
celle de l'ensemble des PMA a chute de 40 ä 26%. Tout ceci prouve que la proportion de la dette ä long terme 
des PAMA etait moins importante alors que celle de leur dette non concessionnelle etait beaucoup plus elevee 
que celle de tous les PMA. Bien que la part de la dette non concessionnelle des PAMA ait diminue de 39% en 
moyenne, le pourcentage dans quatre pays (I'Ethiopie, 64%; le Botswana, 58%; la Zambie, 49%; et le Zaire 
46%) etait superieur ä 45%. (voir tableau 25 en annexe). 

65. S'agissant du service de la dette, la part de la dette ä long terme s'est 6levee de 85% en 1985 ä pr6s de 
96% en 1992 aussi bien pour les PAMA que pour Fensemble des PMA. De meme, la part consacree au 
paiement du service de la dette concessionnelle a grimpe de 14% en 1982 ä 30% en 1992 pour tous les PAMA 
alors que pour l'ensemble des PMA eile est passee de 17 ä 39%. II n'en demeure pas moins que les paiements 
effectues au titre du service de la dette concessionnelle tant pour les PAMA (66%) que pour les PMA (56%) 
sont demeures el eves. En fait, sur 15 des 32 PAMA la part est restee superieure ä 60% (voir tableau 26 en 
annexe). 

66. Le volume total de la dette bilaterale concessionnelle au titre de l'APD pour les PAMA est descendu 
de 9,9 milliards de dollars en 1990 ä 9,1 milliards en 1992, tandis que celle des PAMA a diminue pour s'etablir 
ä 17,1 milliards de dollars contre 17,8 milliards de dollars durant la meme periode. La part de la dette des 
PAMA dans le volume total de la dette bilaterale concessionnelle au titre de l'APD s'est faiblement repliee pour 
revenir de 55,8% en 1990 ä 53,6% en 1992 (voir tableau 27 en annexe). Par ailleurs, I'encours total de la dette 
contractee par les PAMA aupr^s des institutions multilaterales s'est accrue de 8,5% pour passer de 26 milliards 
de dollars en 1990 ä 28,2 milliards en 1991, et de 4,3% pour atteindre 42,8 milliards en 1992. La tendance 
est pratiquement la meme pour l'ensemble de la dette des PMA vis-ä-vis des institutions multilaterales, so it une 
hausse de 8,1 % qui a port^ cette dette ä 37,8 milliards en 1990 contre 41 milliards en 1991, et de 4,3% qui l'a 
fait monter ä 29,4 milliards en 1992. La part de la dette contractee envers les institutions multilaterales 
repr^sentait 37,7% du total de la dette des PAMA, mais 50% des paiements effectues au titre du service de la 
dette par ces pays en 1992 Font 6t6 en faveur de ces institutions (voir tableau 28 et 29 en annexe). 



E/ECA/CM.21/15 
Page 20 

de r^forme politique et de cooperation, mais ces m§mes projets ont 6t€ accepts par d'autres qui ont tenu compte 
de leurs propres entires. Par ailleurs, le caJendrier de röformes ä appliquer par les PAMA semble trop 
ambitieux par rapport aux capacitds humaines et aux possibility financteres dont ils disposent pour les ex6cuter. 
Tout ce qui pr6c6de, de mßme que la multiplicity et Tinteraction des conditionnalit^s de l'aide, mettent ä rude 

^preuve les capacity administratives et institutionnelles des PAMA. 

60. La n6cessit6 d'une coordination de l'aide accord^e aux PMA a 6t6 soulignöe dans le Programme d'action 
et r^affirm^e par les donateurs lors d'une reunion de haut niveau des pays membres du CAD(OCDE) tenue en 
d^cembre 1992. L'un des principaux probl&nes qui se pose dans le domaine des flux d'aide est celui de la 
diversity des conditionnalit^s associ6es ä la gestion de ces flux d'aide provenant de multiples donateurs. line 
telle situation cr^e d'Enormes difficult^s pour coordonner efficacement l'aide extärieure si Ton prend en compte 
les besoins particuliers, les circonstances et la capacity d'absorption des PAMA. Une multitude de donateurs 
implique la multiplicity des missions entreprises par des experts Strangers pour preparer, analyser, suivre et 
^valuer les projets, ce qui met ä mal la capacity administrative des PAMA. II convient ygalement de consolider 
et d'intygrer les flux de ressources extyrieures dans les budgets nationaux en tenant compte des prioritys ytablies 
afin d'yviter l'arret des programmes dans les cas oü les ressources nationales de fonds de contrepartie viendraient 
ä manquer. Les dycaissements des ressources extyrieures sont ygalement parfois lents parce que les pays 
n'arrivent pas ä respecter les conditionnalitys et les critöres de performance des programmes d'ajustement. 
D'une fa^on gynyrale, ces facteurs tendent ä limiter les capacitys humaines et institutionnelles des gouvernements 
des PAMA qui ne peuvent alors mener ä bien ces ryformes ni les appliquer de fa^on durable. 

61. La coordination de l'aide extydeure peut s'effectuer ä quatre niveaux diffyrents ä savoir; a) coordination 
donateurs - bynyficiaire ä un niveau yievy, b) coordination donateurs - bynyficiaire au niveau local, c) 
coordination au sein du gouvernement bynyficiaire, et d) coordination entre donateurs. II convient de dyfinir 
de fa^on appropriye et de bien structurer les modal itys pratiques de ces mycanismes de coordination de l'aide 
afin qu'ils soient un yiyment normal des mycanismes de suivi et de contröle afin de mieux recentrer et de bien 
exycuter les programmes des PMA pendant la seconde moitiy des annyes 90. 

C. Dette extydeure 

62. Selon les donnyes disponibles, le montant total de 
la dette extydeure des PAMA est passy de 78,2 milliards 
de dollars en 1990 ä 86,7 milliards en 1992 puis ä 87,8 
milliards en WS21. Le rythme de l'accroissement de la 
dette extydeure des PMA s'est ygalement ralenti (pour 
revenir d'une moyenne de 8% au cours de la pydode 1987 
- 89 ä 7% pour la pydode 1990 - 1992) m6me si ce 
rythme reste trfes infydeur ä celui des PAMA. Cela ne | 
prouve pas toutefois que l'ensemble des besoins en 
ressources extyrieures de ces pays sont satisfaits. Au 
contraire, le niveau de leur dette a subi un tassement en 
raison notamment de leurs politiques strictes de gestion de 
la dette qui limitent les nouveaux emprunts auprfes des 
organismes bilatyraux et multilatyraux qui consentent des 
pr&s ä des conditions de faveur au titre. De meme, la 
part des PMA d'Afrique dans le montant total de la dette de 

21 II s'agit de chiffres ryvisys qui peuvent ne pas corresponds aux tableaux sur la dette qui figurent en 
annexe. 
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80 pour s'etablir ä 64% en 1992. Pr^s de 68,2% du total de l'encours de la dette des PMA de la region en 1992 
est düpar huitpays (Soudan 18,9%; Ethiopie5,4%; Zaire 12,9%; Tanzanie 8,06%; Zambie7,7%; Mozambique 
6%; Madagascar 5,2%; et Ouganda 3,5%). 

63. Le rapport de la dette au PIB dans les PAMA est passe de 99,7% en 1989 ä 108,8% en 1990, puis est 
redescendu ä 107,4% en 1991 pour remonter ä 109,6% en 1992 (voir tableau 24 en annexe). Ce rapport 6tait 
superieur ä 150% pour 17 PAMA. Les rapports pour Sao Tome-et-Principe (414%) et le Mozambique (387%) 
depassaient le niveau extremement grave de 300%, signe d'un fardeau insupportable. Par ailleurs, le rapport 
de la dette au PIB de tous les PMA a baisse de 83% en 1989 ä 65% en 1991 puis est remonte ä 76% en 1992, 
preuve que le fardeau de la dette des PMA d'Afrique est d'une fa^on g6n6rale plus lourd que celui de l'ensemble 
des PMA. 

1. Structure de la dette ext6rieure 

64. La proportion de dette ä long terme des PAMA, dans le volume total de leur dette a recule pour venir 
de 95% en 1982 ä 80,5% en 1990 pour se stabiliser ä une moyenne de 79,8% durant la periode 1991 - 1994, 
tandis que cette proportion pour les PMA pris dans leur ensemble est pass6e de 92 ä 95% au cours de la meine 
Periode. Parallklement, la part de la dette ä court terme (les credits du EMI compris) a augmente de 20% en 
raison d'un recours accru aux facilit6s du fonds. Le rapport de la dette concessionnelle des PAMA est 
egalement monte de 40% en 1982 ä 50% en 1992 tandis que celle de tous les PMA est passe de 52 ä 66%. Par 
contre la part de la dette non concessionnelle des PAMA a flechi de 45% en 1982 ä 39% en 1992 tandis que 
celle de l'ensemble des PMA a chute de 40 ä 26%. Tout ceci prouve que la proportion de la dette ä long terme 
des PAMA etait moins importante alors que celle de leur dette non concessionnelle etait beaucoup plus elevee 
que celle de tous les PMA. Bien que la part de la dette non concessionnelle des PAMA ait diminue de 39% en 
moyenne, le pourcentage dans quatre pays (l'Ethiopie, 64%; le Botswana, 58%; la Zambie, 49%; et le Zaire 
46%) etait sup^rieur ä 45%. (voir tableau 25 en annexe). 

65. S'agissant du service de la dette, la part de la dette ä long terme s'est 61evee de 85% en 1985 ä pr^s de 
96% en 1992 aussi bien pour les PAMA que pour l'ensemble des PMA. De meme, la part consacree au 
paiement du service de la dette concessionnelle a grimpe de 14% en 1982 ä 30% en 1992 pour tous les PAMA 
alors que pour l'ensemble des PMA eile est passee de 17 ä 39%. II n'en demeure pas moins que les paiements 
effectues au titre du service de la dette concessionnelle tant pour les PAMA (66%) que pour les PMA (56%) 
sont demeures elev^s. En fait, sur 15 des 32 PAMA la part est restee superieure ä 60% (voir tableau 26 en 
annexe). 

66. Le volume total de la dette bilaterale concessionnelle au titre de l'APD pour les PAMA est descendu 
de 9,9 milliards de dollars en 1990 ä 9,1 milliards en 1992, tandis que celle des PAMA a diminue pour s'etablir 
ä 17,1 milliards de dollars contre 17,8 milliards de dollars durant la meme periode. La part de la dette des 
PAMA dans le volume total de la dette bilaterale concessionnelle au titre de l'APD s'est faiblement repliee pour 
revenir de 55,8% en 1990 ä 53,6% en 1992 (voir tableau 27 en annexe). Par ailleurs, l'encours total de la dette 
contractee par les PAMA aupr^s des institutions multilaterales s'est accrue de 8,5% pour passer de 26 milliards 
de dollars en 1990 ä 28,2 milliards en 1991, et de 4,3% pour atteindre 42,8 milliards en 1992. La tendance 
est pratiquement la meme pour l'ensemble de la dette des PMA vis-ä-vis des institutions multilaterales, soit une 
hausse de 8,1 % qui a port6 cette dette ä 37,8 milliards en 1990 contre 41 milliards en 1991, et de 4,3% qui l'a 
fait monter ä 29,4 milliards en 1992. La part de la dette contract6e envers les institutions multilaterales 
representait 37,7% du total de la dette des PAMA, mais 50% des paiements effectues au titre du service de la 
dette par ces pays en 1992 Font 6t6 en faveur de ces institutions (voir tableau 28 et 29 en annexe). 
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2. Service de la dette ext6rieure 

67. Le montant total du service de la dette des PAMA a recul6 de 2,4 milliards de dollars en 1990 ä 2 
milliards de dollars en 1992 puis ä 1,8 milliard de dollars en 1993 (voir tableau 30 en annexe). Les chiffres 
correspondants pour l'ensemble des PMA refluent le meme taux de reduction. La diminution des sommes 
consacr^es au paiement du service de la dette resuke essentiellement du r6echelonnement de la dette ä 
Faugmentation des arrieres de la dette des PAMA plutöt qu'ä un quelconque changement fondamental intervenu 
au niveau du volume de la dette. Selon certaines estimations, les PMA dans leur ensemble ne paieraient que 
35 ä 50% du service de leur dette22 alors que le solde ne cesse de s'accumuler. 

68. Le coefficient du service de la dette23 pour les PAMA a recuI6 de 15% en 1990 ä 12% en 1992 et 1993 
alors que pour l'ensemble des PMA il est tomb6 de 24% ä 16% au cours de la meme periode. Des pays comme 
l'Ouganda (de 63 ä 42%), le Burundi (de 30 ä 25%), Madagascar (de 34 ä 27%), et la Zambie (de 49 ä 26%) 
dont le rapport du service de la dette ä la valeur des exportations etait supärieur ä 50% en 1991, ont pu les 
reduire en 1992. Par contre les rapports pour l'Ouganda (63% en 1991 et 42% en 1992) et la Guinee-Bissau 
(44% en 1991 et 58% en 1992) restent sup6rieurs ä 30% (voir tableau 31 en annexe). Comme indique 
prec6demment, la reduction du rapport du service de la dette ä la valeur des exportations n'est nullement le signe 
d'une amelioration du service de la dqtte, ^tant donn6 que tout cela r^sulte du r6echelonnement de la dette et 
de l'augmentation des arrter^s. C'est ainsi que le montant total des arrteräs de la dette de l'Angola a 6t6 evalu6 
pour 1993 ä 5,1 milliards de dollars, celui de la Zambie ä 3,4 milliards ä la fin de l'annee 1990, en ce qui 
concerne le Soudan les interets sur les arrter^s ä eux seuls ont atteint 5,1 milliards de dollars en 1991. 

D. Mesures d'allegement de la dette 

69. Un grand nombre de PAMA prennent actuellement des mesures appropriees pour formuler des strategies 
visant ä reduire leur dette, instaurer de bons rapports avec les cr^anciers, ^viter de contracter des präts non 
concessionnels, am^liorer la gestion de leur dette, procöder ä des ^changes de creances et s'acquitter de leurs 
arri^rös. Malgr6 tous les efforts accomplis et les mesures prises ä leur intention dans le cadre de l'aliegement 
de la dette bilaterale et multilaterale, les PAMA restent surendettes, et leurs arrieres et le volume total de leur 
dette ne cessent de s'accumuler. Selon les donnees de la Banque mondiale relatives aux difficultes de tresorerie 
et au volume de la dette des pays ä faible revenu lourdement endettes, 16 PMA font partie des pays dont 
l'endettement est trös important24. 

1. Mesures au niveau bilateral 

70. Dans le cadre de la resolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED 
et des engagements pris au niveau du Programme d'action, les pays de l'OCDE, notamment la France, I'ltalie, 

22 La CNUCED a estime que les paiements prevus au titre du service de la dette des PMA, les arrieres 
non compris, se seraient eieves ä 7 ou 8 milliards de dollars en 1992 alors que les paiements reellement effectues 
seraient de 3 milliards de dollars. Voir le rapport de la CNUCED de 1993 - 1994 sur les pays les moins 
avances. 

23 Service de la dette en tant que pourcentage des recettes d'exportation de biens et services. 

24 Banque mondiale, Tableaux de la dette internationale, 1994-1995. Decembre 1994. Les 16 PAMA sont 
: Le Burundi, I'Ethiopie, la Guinee equatoriale, la Guinee-Bissau, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, 
le Niger, l'Ouganda, Sao Tome-et-Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, le Zaire et la 
Zambie. 
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la Belgique et TAllemagne, ont introduit de nouvelles mesures d'allegement de la dette. La France par exemple, 
a annule sa dette bilaterale au titre de l'APD contractee par un certains nombre de FAMA pendant la p6riode 
1990-1991. L'Allemagne a accord^ en 1990-1992 une remise de dette s'elevant ä 620 millions de dollars, tandis 
que l'annulation de la dette des Etats-Unis au titre de l'APD ätait de 831 millions de dollars, ces deux mesures 
entrainant des inscriptions non n^gligeables au compte des pertes et profits pour certains PAMA. La principale 
action entreprise par le Japon a consist^ ä octroyer des dons en esp^ces dans le but de contrebalancer le service 
de la dette pour des prets ant6rieurs et ä augmenter le financement effectue actuellement sous forme de dons. 
D'autres programmes d'aide visant ä allöger la dette bilaterale ont 6t6 proposes dans le cadre d'un plan base sur 
des dons ä long terme aux pays ä faible revenu lourdement endett^s. La SuMe et la Norv^ge ont mis au point 
dans leur budget d'aide, de tels programmes/plans sp^ciaux d'assistance, tandis que la Suisse et les Pays-Bas 
ont introduit des plans du meme genre sous la forme de facilites bilaterales et multilaterales telles que la FAS 
et la FASR (FMI), les mecanismes de financement de FID A (Banque mondiale) et le Fonds de desendettement 
ainsi que le programme "Cinquteme dimension". 

71. Outre les mesures d'allegement de la dette susvisees, les pays cräanciers de l'OCDE accordent un 
reechelonnement de la dette bilaterale publique au sein du Club de Paris. C'est ainsi que, dans le cadre de ce 
Club, 12 PAMA ont, entre 1990 et 1994, b6n6ficie de 26 cas de reechelonnement de la dette (voir tableau 32 
en annexe). Tel que recommande dans le Programme d'action, le Club de Paris est en train de r^examiner la 
mise en oeuvre de l'Initiative de Toronto telle qu'elle s'applique aux PMA, ainsi que des nouvelles options y 
relatives. Au cours de la deuxteme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, les Pays-Bas 
ont propose l'annulation de toutes les dettes bilaterales publiques des pays les plus pauvres et lourdement 
endettes, notamment des PMA. La Grande Bretagne a propose ce qui est actuellement connu sous le nom 
d'Initiative de Trinite-et-Tobago, qui est consideree comme une amelioration notable des options de l'Initiative 
de Toronto, dans un premier temps par la passation par profits et pertes des deux tiers de la dette publique 
impayee et ensuite grace ä un reamenagcment du service de la dette du solde de la dette selon ia capacite des 
debiteurs. L'Initiative de Trinite qui passe pour etre une mesure plus favorable aux PMA n'a pas encore ete 
acceptee par tous les creanciers comme element normal des dispositions du Club de Paris25 sur la dette. 
Toutefois, 1' "Initiative" (dans son integralite ou une Variante) a ete appliquee de fagon unilaterale par certains 
creanciers en faveur de quelques PAMA. 

72. Au cours de la reunion du Club de Paris qui s'est tenue en decembre 1991 ont ete introduites les 
nouvelles modalites de reechelonnement de la dette designees sous Fappellation d'Initiative renforcee de Toronto 
par laquelle soit une annulation de 50% de la valeur actuelle du service de la dette est accordee pour les 
paiements echus au cours de la periode de consolidation soit il est procede ä une consolidation du solde de la 
dette aux taux du marche avec une periode de remboursement de 25 ans assortie d'une periode de franchise de 
14 ans. La plupart des pays creanciers de l'OCDE sont actuellement adeptes de i'Initiative renforcee de 
Toronto. Plusieurs PAMA tels que la Guinee, I'Ethiopie, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, la Sierra 
Leone et le Benin ont beneficie de cette Initiative. Toutefois, d'apräs une evaluation de la BIRD, ni l'Initiative 
renforcee de Toronto, ni celle de Trinite n'ont remedie de fagon significative ä la situation de surendettement 
des PAMA26 

73. A la fin du Sommet du G7 qui s'est tenu ä Naples en juillet 1994 (Italie), les creanciers du Club de Paris 
ont pris une nouvelle initiative en decidant d'accorder une remise de 67% de la dette ou du service de la dette 
(le maximum precedent etait de 50%) aux pays dont le revenu par habitant est inferieur ou egal ä 500 dollars 

25 CEA, Effective Strategies for Relieving Africa's External Debts. E/ECA/Trade/92/7/Rev.l, 14 
septembre 1993. 

26 Banque mondiale. Adjustment in Africa: Ibid. 
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et dont le rapport dette/exportations - im indicateur de Tendettement - est superieur ä 350%. Toutefois la 
condition posee etait que les pays debiteurs devaient continuer ä s'efforcer d'executer, sur trois annees 
consecutives, les programmes d'ajustement stmcturel conclus avec le FMI. II est peut-etre trop tot pour juger 
de l'efficacitö et de la portee de Tinitiative de Naples. N^anmoins, cinq PAMA : la Guinee, la Guinee-Bissau, 
l'Ouganda, le Tchad et le Togo, sont sur le point de b^n^ficier de cette nouvelle initiative27. 

2. Initiatives concernant la dette multilaterale 

74. Le Programme special d'assistance de la Banque mondiale en faveur des pays ä faible revenu surendettes 
d'Afrique subsaharienne a profite ä 23 pays les moins avances d'Afrique (PAMA). De meme, son programme 
de credits additionnels de ITDA ä l'ajustement a fourni des ressources supplementaires pour couvrir presque 
90% des paiements des interets au titre de la dette non concessionnelle due ä la BIRD par les emprunteurs 
exclusivement IDA. La Guin6e, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Togo, 
la Röpublique-Unie de Tanzanie, et la Zambie ont b&i6ficie de ce programme pendant le periode 1989-1993. 
Le Fonds de d6sendettement de la Banque est destin^ ä octroyer des dons au cas par cas aux pays emprunteurs 
exclusivement IDA afin de reduire leur dette aupres des banques commerciales gräce ä des echanges de dettes 
sur la valeur actualis^e ou des rachats de dettes. Le Niger, le Mozambique et l'Ouganda ont dejä b&i^ficie des 
credits du Fonds de desendettement durant la päriode 1991-1993, tandis que les cas d'autres pays tels que Sao 
Tom6-et-Principe, la Sierra Leone, la R^publique-Unie de Tanzanie, la Zambie, l'Ethiopie, la Mauritanie et le 
Mali ont 6t6 examines en 1993-1994. 

75. Le FMI fournit, au titre de sa Facility d'ajustement structurel et de la Facilite d'ajustement structure! 
renforcee ä 0,5% de taux d'intör^t, des credits devant etre rembours^s sur 10 ans avec une Periode de franchise 
de 5,5 ans. Pour pretendre ä ces facility les pays doivent presenter des programmes d'ajustement ou un 
programme de r&Forme ^conomique complet et etre ä jour dans les paiements du service de leur dette aussi bien 
avec la Banque mondiale qu'avec le FMI. Le FMI applique 6galement son programme "Accumulation de droits" 
gräce auquel les pays ä faible revenu lourdement endettes peuvent utiliser les ressources du Fonds. Par exemple, 
pour soutenir le programme de la Sierra Leone mtitul6 "Economic and Financial Policy Framework, 1990/92-
1992/93", le Fonds a consenti des credits au Gouvernement au titre de son programme d'accumulation de droits 
durant l'exercice financier 199028. 

E. Acc^s au marche 

1. Environnement commercial international 

76. Les PAMA n'ont pas pleinement tir£ profit des mecanismes d'acc^s au marche prevus en vertu de la 
Convention de Lom6 ainsi que des mecanismes du Systeme generalis6 de preferences (SGP) parce que tous ces 
mecanismes sont soumis ä des contingentements et ä des plafonnements, ä des barrferes tarifaires et non 
tarifaires et en particulier ä des clauses de sortie de la categoric qui dissuadent les pays de prendre des mesures 
pour d^velopper leurs possibilitös d'exportation et de diversifier la base de leur production. Par exemple, les 
huiles vegetal es, les textiles, le tabac et le sucre qui constituent d'importants produits d'exportation pour les 
PAMA se heurtent tous ä des barrteres tarifaires et non tarifaires. Les prix ä la consommation des produits 
tropicaux restent encore eiev6s puisque ces produits sont assujettis ä une fiscalite Interieure apres leur entree au 

27 CEA, Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique, 1995. E/ECA/CM.21/3, Addis-Abeba, 
31 mars 1995. 

28 Voir: Etude des conditions economiques et sociales dans les pays africains les moins avances, 1990-
1991, E/ECA/LDCs. 11/EXP 10/2, 27 mars 1992 p 38. 
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titre des mecanismes du SGP. Quelques PAMA n'ont pas ete autorises par certains pays ä tirer pleinement profit 
des mecanismes du SGP. Certaines exportations interessant les PAMA telles que les vetements sont egalement 
soumises aux dispositions de 1'Arrangement multifibres et ä des barri^res non tarifaires. Des produits primaires 
semi-transformes sont Egalement assujettis ä des tarifs plus eleves. La plupart de ces mecanismes preferentials 
ne couvrent pas les principaux produits primaires agricoles. Les PAMA manquent egalement de connaissances 
specialises pour tirer pleinement profit des mecanismes du SGP et accöder aux marches en vertu de la 
Convention de Lom6. lis ne disposent ni d'informations sur les marches ni de connaissances techniques en 
mattere de commercialisation, lis ne progressent pas dans le domaine de la promotion des exportations et ne 
possedent pas non plus les competences requises pour ameliorer la qualite, les normes et l'emballage des 
produits. En consequence, ils n'arrivent pas ä promouvoir les exportations. 

77. La Facility de financement compensate ire et de financement pour imprevus (CCFF) du FMI et le 
Systeme de stabilisation des recettes d'exportation (STABEX) sont les deux principaux mecanismes de 
financement compensatoire qui aident les PAMA ä reduire 1'impact negatif des fluctuations des cours et des 
volumes de leurs principaux produits d'exportation. Leur champ d'application a ete limite. De plus, la CCFF 
du FMI a ete rarement utilisee ä cause de sa conditionnalite et de sa nature non concessionnelle. Pendant la 
periode 1991-1992, les PAMA ont re^u, au titre du STABEX, une somme annuelie moyenne de 260 millions 
de dollars qui represente la moitie des versements du STABEX aux pays en developpement. Depuis 1980, la 
Zambie et le Zeie ont regu 800 millions de dollars au titre du financement special pour les produits miniers 
(SYSMIN) en vertu de la Convention de Lome. Le financement du STABEX a ete accru de 62% pour passer 
ä 1,5 milliard d'Ecus au titre de Lome IV et le SYSMIN-cuivre, manganese, etain, mineral de fer, bauxite, 
uranium et phosphate- a augmente de 16% pour atteindre 480 millions d'ecus. L'eiement pret au titre de Lome 
IV a egalement disparu alors qu'il representait 30% dans Lome III. Mais tout cela ne pouvait pas compenser 
totalement les pertes des PAMA sur leurs recettes d'exportation, 

78. L'Accord concluant les negociations d'Uruguay recemment ratifie vise ä liberaliser le commerce des 
biens et des services, y compris Finvestissement lie au commerce, les aspects commerciaux des droits de 
propriete intellectuelle et les services lies au commerce. L'Accord cherche ä reduire les barrieres commerciales 
tarifaires et non tarifaires et ä apporter des modifications aux politiques et aux strategies economiques internes 
qui entravent le developpement du commerce international. Une etude conjointe BIRD/OCDE estime que 
l'economie mondiale s'accroitra de 200 milliards de dollars par an ä l'horizon 2000 (des chiffres recents du 
GATT/OMC montrent un accroissement du revenu mondial de plus de 500 milliards de dollars) comme 
consequence de l'Accord, mais que les economies africaines perdront 2,6 milliards de dollars par an. Ceux qui 
seront le plus durement affectes sont les PAMA ä cause de l'ineiasticite de leur offre ainsi que de la faiblesse 
de la base de leur production et de leurs capacites. Cette situation est susceptible de les empecher de faire face 
ä une concurrence ouverte sur leurs marches dejä proteges en application de divers mecanismes preferentiels 
et, ainsi, leurs avantages actuels dans I'acces aux marches s'en ressentiraient. 

79. L'Accord donne aux PMA un deiai de gräce de 7 ä 10 ans pour appliquer toutes les clauses de 
liberalisation; accorde de 5 ä 8 ans aux autres pays en developpement et de 2 ä 5 ans aux pays industrialises. 
Pour les PAMA, ce deiai est trop court pour se mettre en regle et le systöme et les procedures de mise en oeuvre 
sont trop compliques et necessitent des competences administratives poussees que ces pays ne possedent pas ou 
pour lesquelles ils ont besoin d'une importante assistance technique et de formation. 

2. Cooperation regionale 

80. La plupart des PAMA appartiennent ä divers groupements economiques comme la CEE AC, la 
CEDE AO, la ZEP, la SADC et la CEPGL. En depit de divers efforts, resolutions et accords ä des niveaux 
eleves, aucun progres important n'a ete realise en matiere d'echanges intra-africains et de creation de 
coentreprises pour la production et la distribution. Le commerce intra-africain continue de representer moins 



E/ECA/CM.21/15 
Page 26 

de 6% de {'ensemble des ^changes ext^rieurs de la region. Certaines des raisons qui expliquent cette situation 
sont les suivantes: la plupart des pays produisent presque les memes produits; les systömes de transport sont 
pour i'essentiel con^us pour les echanges avec les pays d^veloppes; les pays ne sont disposes ä renoncer aux 
recettes douanieres qui constituent une importante source interieure de financement de leur budget; 1'absence 
de relations de correspondance entre les banques commercial es africaines et la p6nurie de devises; les barr teres 
non tarifaires; l'absence de systömes d'information interconnects; Tinstabilite politique et monetaire; et la non-
reconnaissance des echanges transfrontaliers. 

81. Avec pour toile de fond les contraintes sus-indiqu€es, les PAMA n'ont pas beaucoup profite de la 
cooperation sous-regionale. Certains qui ont essaye d'exporter vers des marches voisins ont 6chou6 en raison 
des fluctuations monetaires imprevisibles. Par exemple, les tentatives du Botswana visant ä exporter des produits 
manufactures au Zimbabwe ont ete contrecarr^es par la devaluation du dollar zimbabween. Le commerce 
florissant de reexportation de la Gambie vers le S6n6gal a €i€ aneanti par la devaluation du franc CPA. 

IV. UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT POUR LES PAMA 

82. A mi-parcours, il devient evident que le Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les 
mo ins avances pourrait connaitre le meme sort que le nouveau Programme substantiel d'action. Dans 

, Tensemble, les flux financiers vers les PAMA n'ont pas atteint les niveaux des engagements pris. Nombre de 
gouvernements de ces pays n'ont pas reussi ä creer I'environnement economique approprie pour soutenir des 
efforts de developpement accrus en raison de l'inefficacite dans la region et de l'insuffisance de la capacite de 
gestion. Sur la base des examens frequents des progr&s enregistr^s dans la mise en oeuvre du Programme 
d'action, des mesures correctives devraient etre prises et des efforts accrus deploy^s de la part aussi bien des 
gouvernements des PAMA que de la communaut6 internationale pour qu'on se rapproche des objectifs fixes dans 
le Programme durant la seconde moitte des annees 90. 

A. Amelioration du cadre de politique generale 

83. La bonne application des programmes de r£forme requiert l'existence de capacites humaines et 
institutionnelles dont l'absence manifeste porte actuellement le "coüt de la reforme" au-delä de la capacite de 
financement int^rieure des PAMA. La "dose", le rythme et le calendrier des reformes sont egalement essentiels. 
Les coüts et avantages de ces reformes doivent etre soigneusement peses afm de minimiser les pertes en termes 
de conditions de vie et de deterioration de la condition humaine. II Importe egalement d'avoir ä l'esprit que des 
reformes radicales peuvent devenir d&tabilisatrices. Un certain nombre de PAMA qui ont entrepris des 
programmes d'ajustement structure! les ont interrompus ä cause des difficultes ä respecter les dures 
conditionnalites et les entires de performance des programmes. Les coüts sont eleves aussi du fait des depenses 
entmintes par la discontinuity du processus. L'application d'une politique devrait etre envisag^e comme un 
processus continu. Le suivi des progr^s enregisträs et 1'adaptation ou le changement de politiques, le cas 
echeant, afin que les resultats de la reforme soient "positifs" (c'est-ä-dire qu'ils contribuent ä la realisation 
d'objectifs fixes d'avance) sont des Clements necessaires ä l'execution d'une bonne r^forme. La plupart des 
PAMA doivent engager leur Economic sur la voie de reformes operationnelles. 

84. Le fait de savoir si les programmes d'ajustement et d'autres reformes en cours dans les PAMA 
appliquant des mesures d'ajustement produisent les resultats souhaits n'a pas ete etabli de fagon empirique. 
Meme dans les pretendus cas de succ^s relatif, la croissance n'est pas endogene et, si on ne tient pas compte 
des dons et des incidences des prdts etrangers dans les calculs, la performance au-dessus de la moyenne dans 
les pays appliquant des mesures d'ajustement serait difficile ä observer. Les incidences sociales des programmes 
d'ajustement structurel (PAS) sont si fortes, qu'il y a un debut de consensus entre d^cideurs, ä savoir que les 
PAS en Afrique devraient etre "centres sur l'homme" et ne pas meconnaitre les "dimensions sociales" du 
developpement et de la transformation. Meme si des "filets de securite" sont maintenant etablis comme faisant 
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partie integrante des PAS afin de proteger les pauvres contre les exigences de la reforme, ces ensembles 
d'actions sont generalement des raesures provisoires ä cycle de vie court. La periode de transition des filets de 
security en faveur des pauvres doit etre assez longue pour qu'on se rende compte de son efficacite et cela 
requiert des bailleurs de fonds et des cr^anciers qu'ils continuent ä fournir les fonds necessaires pour freiner la 
pauvretö et stabiliser l'economie sur une periode plus longue que celle qui est g6neralement programmee. 

85. Le volume de l'aide et des credits est restö faible et relativement disproportionne aux besoins en 
ressources des PAMA pour qu'ils appliquent les programmes d'ajustement et les grandes reformes economiques 
beneficient du soutien exterieur ainsi que des programmes de developpement purement endogenes. Mais, par-
dessus tout, les d6caissements sont mal coordonnes. En consequence, la creation d'un environnement propice 
ä un developpement durable est prolongee et rendue incertaine. De plus, 11 y a souvent une absence manifeste 
de reformes et de capacites de gestion locales qui, conjuguee ä un contröle de l'aide peu rigoureux de la part 
des donateurs, a gonfte le "coüt de la räforme" dans les PAMA. Pour qu'une reforme soit efficace, les dons 
et les credits doivent etre accrus et coordonn6s. Une supervision et un contröle etroits de la mise en oeuvre des 
programmes d'assistance par les donateurs et les creanciers ont accru et intensifie le flux des ressources 
fmanci&res et les activites de renforcement des capacites doivent egalement etre considerees comme des facteurs 
importants de l'efficacite et de la durabilite de la croissance dans les PAMA. 

B. Mobilisation des ressources interieures 

86. Les indicateurs globaux tels que le faible revenu par habitant et la forte propension marginale ä 
consommer ne montrent pas l'ötat des disparity du revenu (et de consommation) interpersonnels et tendent ä 
masquer les potentiality de la mobilisation des ressources privies dans les PAMA. Les syst&nes financiers 
informels en Afrique ont un role important ä jouer dans l'economie. Us financent la consommation privee et 
les petites depenses d'investissement et, dans de nombreux cas, produisent et distribuent davantage de 
ressources, surtout dans les zones rurales, que les systfemes bancaires officiels de ces pays. La facilite d'acces, 
qui les caractörise (sur la base de la familiarite ou du Statut de l'emprunteur dans la collectivity), leurs 
conditionnalites adaptees aux besoins prives, leur faible coüt de gestion du credit et leur implantation partout) 
est le facteur qui explique leur popularity dans les PAMA. Les gouvernements de ces pays devraient prendre 
des mesures pour dövelopper et am^liorer l'efficacite de ces syst&nes financiers informels afin de promouvoir 
la mobilisation des ressources fmancteres interieures ä des fins d'investissement. Au nombre de ces mesures 
figurent l'abaissement du coüt de la regularisation de ces systemes ainsi que l'etablissement et l'exploitation de 
relations intersectorielles entre les institutions financieres et bancaires officielles et informelles et les marches 
monetaires et financiers. 

87. Le commerce informel Interieur et le commerce transfrontalier non enregistre (dont la contrebande 
constitue une forme dominante) sont egalement les principales sources de ressources financferes privees 
interieures susceptibles de contribuer notablement au developpement economique des PAMA. Les marches 
locaux sont exploits par de petits commer^ants dont la plupart sont peut-etre des paysans venus travailler au 
noir aprös le cycle de production agricole. D'importantes sommes d'argent provenant du commerce 
transfrontal ier non reglemente echappent aux gouvernements qui se trouvent prives de recettes fiscales et ä la 

" societe sous forme de coüts nets de gestion du commerce illegal. En officialisant ces activites commercial es et 
en prenant des mesures telles que l'octroi de stands commerciaux subventionnes, la simplification des 
autorisations et des procedures administratives, l'octroi de prets aux futurs commergants, etc, les gouvernements 
des PAMA peuvent mobiliser et rendre disponible un volume important de ressources financteres qui peut alors 
servir ä financer la croissance economique. Les politiques gouvernementales visant ä encourager de nouveaux 
investissements et le developpement de la petite entreprise manufacturtere et des micro-entreprises du secteur 
informel et ä promouvoir le processus d'officialisation peuvent 6normement contribuer ä la mobilisation de 
ressources privies interieures et ä la croissance economique. 
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88. S'agissant de la mobilisation des ressources publiques interieures, des ameliorations sont attendues de 
deux cotes. Du c6t£ des depenses, la reduction des depenses militaires et la restructuration des depenses 
publiques en g£n6ral peuvent dögager des ressources fmancteres qui seraient utilisees pour financer le 
d^veloppement öconomique. Du c6t6 des recettes, il serait possible de restructurer la fiscalite afin que le Tr6sor 
puisse tirer profit de la croissance du secteur prive. Les PAMA sont tributaires des impots sur le commerce 
exterieur qui constituent leur principale source Interieure de recettes budg&aires. La structure fiscale devrait 
etre con^ue de sorte qu'elle etablisse un equilibre pour eviter les effets dissuasifs de la forte progressivite des 
impots gräce ä une adaptability des impots qui permet l'accroissement automatique des recettes publiques ä partir 
de la croissance des revenus. Les r^formes en mattere de fiscalite pourraient chercher ä eiargir l'assiette de 
l'impöt ä de nouvelles ressources (par exemple les nouveaux impots fonciers etc.). Un autre domaine important 
de r^formes est 1'administration fiscale. Les gouvernements de ces pays devraient renforcer la capacit6 d'assurer 
une plus grande couverture des sources imposables. A cet egard, la mise en place de syst&nes fiscaux efficaces 
et rentables devient un imperatif, 

C. Processus de mondialisation et developpement des PAMA 

89. Les progrös de la technologic, la diversification et 1'internationalisation des structures de production, 
la croissance du commerce transfrontalier et revolution dans les transports et les communications ont facilite 
1'integration de l'economie mondiale. La "mondialisation" de l'economie qui constitue une interaction croissante 
des economies nationales, est un processus de developpement qui, au cours des dernieres annees, a evolue ä un 
rythme plus rapide que lors des decennies precedentes. De nombreux pays, spedalement les pays industrialises, 
engagent des reformes et precedent ä des ajustements pour tirer pleinement profit du processus de 
mondialisation. La creation de marches regionaux (communaute europeenne, ALENA, etc), les negociations 
commerciales d'Uruguay, les consultations bilaterales et multilaterales ainsi que 1'integration et le developpement 
des marches financiers internationaux constituent d'importants facteurs determinants des besoins d'expansion du 
marche mondial et en meme temps des adaptations audit marche. Particulierement importants dans le processus 
de mondialisation sont les activites des societes transnationales (STN) et les investissements etrangers directs. 
A la fin des annees 60, on denombrait 7 000 STN, principalement etablies aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
mais, en 1990, on en comptait 37 000 avec 170 000 societes affiliees disseminees ä travers le monde. Un 
indicateur de la concentration du pouvoir economique est le fait que seules 100 STN ont des ventes mondiales 
supedeures ä 5,2 milliards de dollars et detiennent des actifs de 3 milliards de dollars, dont le tiers dans d'autres 
pays29. 

90. La mondialisation affecte la vie des habitants du village le plus eioigne. Un petit changement dans la 
politique agricole d'un pays riche affecte le bien-etre d'un paysan demuni vivant ä des milliers de kilometres30. 
Cependant, dans ce processus, la marginal isation des PAMA devient evidente. Ce groupe de pays apporte sur 
les marches mondiaux des produits ayant une faible eiasticite-revenu de la demande et dont la valeur ajoutee est 
faible et les termes de l'echange se deteriorent. Pour agir dans un tel cadre global, le rythme de 
Findustrialisation, y compris la restructuration de la production et l'adoption de nouvelles technologies, doit etre 
considerablement accru dans les PAMA. II est interessant de noter qu'en 1992, le total des flux 
d'investissements etrangers directs dans 43 PMA ne s'est eieve qu'ä 300 milliards de dollars, soit I'equivalent 
des investissements etrangers directs regus par le seul Pakistan durant la meme annee 31. Les PAMA n'ont 

29 Nitin Desai, "Change, exclusion and the good society" dans Our Planet (magazine du PNUE pour un 
developpement durable). Vol 7, N02, 1995. 

30 Nitin Desai (1995) OP. cit. 

31 UNCTAD, World Investment Report 1994, New York and Geneva: United Nations, 1994. 
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pas d'autre choix que d'engager des programmes de reforme et d'ajustement afm de creer im environnement 
favorable. Cet environnement doit promouvoir la mise en place d'une structure de production dans ie cadre du 
systöme de production mondial et permettre ä ces pays de tirer des avantages durables de leur integration dans 
I'^conomie mondiale. Produire pour le marchö mondial ^limine les contraintes imposes par Fexiguity du 
march6 Interieur. Les reformes et les ajustements que ces pays effectuent et Fassistance qu'ils resolvent peuvent 
ainsi servir ä promouvoir leur integration dans le march^ mondial. 

D. Crit^res d'admission et de sortie pour Fappartenance au grouoedes PMA 

91. Depuis 1991, les entires d'admission des pays ä la cat^gorie des PMA comprennent les elements 
suivants: 

a) L'indicateur de la pauvrete relative est le PIB par habitant; 

b) La mise en valeur des ressources humaines est mesuree par un indicateur de meilleure qualite 
physique de vie (IMQPV), qui est une combinaison des indicateurs de developpement en matiere de sante et 
d'education. Iis se composent eux-memes de Tesp^rance de vie ä la naissance, de la ration calorique par 
habitant, des taux combines de scolarisation primaire et secondaire et du taux d'alphabetisation des adultes. 

c) La faiblesse structurelle (ou la transformation) de l'economie est 6valuee grace ä l'indicateur 
composite de diversification de l'economie qui englobe la part du PIB dans le secteur manufacturier, la part de 
I'emploi dans le secteur manufacturier, la consommation d'electricite par habitant et le ratio de concentration 
des exportations; 

d) Les pays dont la population depasse 75 millions d'habHants ne peuvent solliciter leur admission 
au groupe des PAMA. 

92. L'application des critöres met en Evidence le probl^me fondamental de revaluation des indicateurs. 
S'agissant du premier critöre (PIB par habitant), le seuil recommandd actuellement est de 600 dollars E.-U. (prix 
de 1987), Dans les cas ou un pays est dans les limites d'une fourchette pr^etablie de la valeur des indicateurs 
pour Fappartenance aux PMA apr&s utilisation de tous les indicateurs, le classement est facile et les criteres sont 
consideres comme operationnels. Le probleme se pose cependant lorsqu'il faut däfinir les cas marginaux et 
lorsqu'un indicateur particulier classe un pays d'une certaine fagon et qu'un autre indicateur le fait differemment. 
Dans les cas ou l'application automatique des crit&res ^choue, il est recommande d'entreprendre une etude au 
cas par cas pour determiner l'^tat et les perspectives de developpement d'un pays. Parmi les considerations qui 
facilitent F£valuation des conditions d'admission dans de tels cas, on peut citer la dotation en ressources 
naturelles, la variabilite du climat, le profil du pays (ä savoir s'il est insulaire, sans littoral ou faiblement peuple, 
etc.), la part des exportations de p6trole dans le commerce total, les niveaux .de Faide publique au 
developpement et d'etudes suppl^mentaires approfondies sur le pays. Concernant la sortie de la categoric aussi, 
les critöres pour les cas clairs sont enonces: maintien de la valeur des indicateurs au-dessus du seuil minimal 
pendant au mo ins trois ans. Pour le revenu par habitant, le seuil minimal doit dtre depasse de 100 dollars, et 
pour l'indicateur de meilleure qualite physique de vie (IMQPV) et l'indicateur de diversification de l'economie 
(IDE) de 5 et 3 points respectivement. 

93. II existe au moins trois causes principales d'instabilite des critöres qui devraient etre examinees de temps 
en temps: les mesures constituant les indicateurs, la formule pour les indicateurs composites et les valeurs 
donnees aux mesures specifiques dans la formule. Gräce ä des experiences, il sera peut-etre possible de mettre 
au point un entire qui differencie les pays si necessaire. Par exemple, les resultats expedmentaux montrent que 
le "ratio de concentration des exportations" est affecte d'un poids trop important dans l'indicateur de 
diversification de l'economie et "l'indicateur de consommation d'electricite par habitant presente des valeurs 
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extremes au bout superieur. Le premier probl^me peut etre resolu soit en reduisant le poids du facteur, soit en 
le remplagant par une autre mesure (plus appropri6e). Le second probl&ne peut etre traite en etablissant un 
plafond plus bas pour que la mesure exclue les valeurs p^riph^riques. 

94. L'autre problfeme a trait ä revaluation des avantages des mesures prises au plan international et des 
programmes d'assistance exterieure. Les PMA tirent des avantages ä etre classes dans cette categorie. Au 
nombre de ces avantages, I'assistance bilaterale, l'assistance multilaterale, l'allegement de la dette et Facc^s aux 
marches. II est important de faire en sorte que les engagements en faveur de l'aide se traduisent dans les faits. 
De nombreux exemples montrent que les objectifs de l'aide ne sont pas atteints et que la mesure dans laquelle 
on se rapproche de l'objectif des dons varie selon les pays donateurs et les periodes. Les PMA presentent 
egalement des capacity variables dans leur utilisation des "avantages". Les avantages (qu'ils soient des dons 
financiers, des prdts ä des conditions liberales ou qu'ils se presentent sous forme d'assistance technique) sont 
souvent gaspill^s ou bien ils ne sont pas utilises ä bon escient et l'asymetrie entre les objectifs de I'assistance 
et les resultats tangibles peut necessiter qu'on aille au-delä des conditionnalites pour les corriger - ce qui requiert 
le suivi de la demande d'aide, la coordination de I'assistance, la planification pour la sortie de la categorie des 
PMA, etc. 

95. En general, les criteres appliques ä l'heure actuelle sont axes sur l'admission au sein du groupe, 
l'ampleur de la pauvrete constituant 1'etalon principal. S'il est necessaire de reviser et d'affmer continuellement 
ces er iter es, il convient egalement d'envisager de mettre au point d'autres pour la sortie du groupe, devant etre 
mieux consolides que ceux appliques actuellement. II faut aussi concevoir des er iter es ayant trait ä la mesure 
des progrts accomplis en vue de la sortie du groupe, ä la definition de filieres de developpement durable et ä 
la mesure de l'efficacite de l'aide exterieure (tes avantages de la qualite de PMA) pour parvenir ä une sortie 
irreversible du groupe. Par exemple, nombreux sont ceux qui soutierment que dans 1'application des PAS, il 
se produit des renversements de la tendance ä la croissance accompagnes du ralentissement ou de la cessation 
du flux de I'assistance fmanciere etrangere. Certains PAMA sont de taille reduite et sont susceptibles de rester 
totalement tributaires de l'aide exterieure. Au nombre des variables ä incorporer dans la mise au point 
d'indicateurs composites ä cet egard figurent les suivants : 

a) Duree en tant que PMA (nombre d'annees en tant que membre du groupe); 

b) Mesures visant ä rendre I'assistance efficace (comme l'engagement ä s'en tenir ä des coefficients 
d'assistance precis); 

c) Mesures de ciblage de I'assistance (point de savoir si oui ou non I'assistance sert ä financer des 
objectifs predetermines de sortie du groupe); 

d) Mesures tendant au processus de modialisation ou ä 1'integration de l'economie (par exemple, 
part de l'industrie de transformation dans les exportations, part de la production dans le commerce mondial, 
proportions du commerce intra-africain, etc.); 

e) Evaluation du potentiel de croissance et identification et definition de "filieres" de developpement 
(avec indication de l'ecart); 

f) Irreversibilite des mesures tendant ä la croissance (ä savoir par exemple, mise au point 
d'indicateurs de croissance soutenue ne subissant pas les effets de l'aide). 
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E. Lutte contre la pauvrete : une attention renouvelee 

96. Les mesures relatives au d£veloppement humain et social telles qu'elles sont refletees dans les variables 
de l'education, de la sante et de la d&nographie ainsi que la condition de la femme montrent que les PMA 
d'Afrique font face ä une gigantesque täche d'amelioration des conditions de vie des populations. La pauvrete 
s'est aggravee dans les pays africains les mo ins avanc6s au cours des 30 demises annees. L'ampleur de la 
situation de pauvrete en Afrique subsaharienne (dont font partie 33 PMA, ayant une population de 330,6 millions 
au milieu de 1994), selon un scenario base sur un taux de croissance de 4%, est telle que le nombre de ceux 
qui vivent dans la pauvret6 absolue fera plus que doubler, passant des 184 millions actuels ä environ 304 
millions d'ici ä Fan 200032. Ces previsions sont reprises dans les projections de la Banque mondiale qui 
rev^lent que face ä la reduction de 400 millions du nombre de pauvres realisee ailleurs dans le monde en 
developpement, la lente croissance 6conomique et le rapide accroissement de la population en Afrique 
subsaharienne entraineraient un accroissement de pr&s de 100 millions du nombre de pauvres. A la fin du s&cle, 
1'Afrique subsaharienne aura plus de 30% de la population d^munie du monde en developpement, contre 16% 
en 198533. 

97. En depit de ces sombres provisions et conjectures sur l'aggravation de la pauvrete dans la region, les 
gouvernements des PMA d'Afrique (par definition et partant des indicateurs 6conomiques et sociaux de base, 
les plus pauvres des pauvres de TAfrique et du monde en developpement dans son ensemble) n'ont pas reussi 
ä reconnaitre l'extension et la gravite du problfeme de pauvrete et proposer des modalites acceptables et 
realisables pour son allegement. La communaute internationale n'a pas pu non plus s'occuper carrement, dans 
ses programmes d'assistance, de la pauvrete en tant qu'aspect du developpement. C'est ainsi seulement aprös 
de fortes pressions et un grand marchandage intellectuel que des dispositifs de securite pour les pauvres ont ete 
annexes aux programmes d'ajustement structure!. 

98. Le fait que les PMA d'Afrique soient les plus pauvres des pauvres de la communaute internationale dicte 
rimpedeuse necessite de preter une attention renouvelee ä 1'allegement de la pauvrete. La pauvrete est un 
Probleme de developpement et non de bien-etre social. Com me Fa souligne Chambers (1995), nous experts en 
developpement nous sommes souvent trompes lorsque nous pensions avoir raison. Nous nous sommes de plus 
en plus rendu compte que la mani^re dont nous voyions les choses, et ce que nous croyions, sont des produits 
fagonnes par notre education, nos valeurs professionnelles, nos interets personnels, nos methodes de recherche, 
nos perceptions seiectives, ... Les populations pauvres, faibles et marginalisees ont une autre realite, souvent 
diametralement opposee ä la notre par ses valeurs34. Dans le cadre de la Declaration de principes du Sommet 
mondial pour le developpement social recemment conclu ä Copenhague, le partenariat de developpement devrait 
repenser de nouvelles approches et reorienter I'aide au developpement de mani^re ä resoudre le probleme de 
la pauvrete generalisee dans les PMA d'Afrique en tant qu'objectif de la politique de developpement. 

99. Du point de vue general, il y a une synergic entre la croissance demographique, la persistance et 
l'aggravation de la pauvrete et la deterioration de l'environnement, la Spirale PPE35. La situation de la 
population des PMA d'Afrique a ete decrite plus haut dans la partie introductive du present document et il ne 
sied pas d'entrer dans une discussion approfondie de cet aspect dans I'etude en cours. Cependant, il est 

32 Action Aid: Bridging the poverty gap - An action Aid Briefing, March 1993. 

33 Banque mondiale. Rapport sur le developpement dans le monde, 1990. 

34 Robert Chambers, "We need to stand on our heads", in Our planet. Vol. 7, No. 2, 1995. 

35 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 1994. 
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necessaire de souligner que la croissance d&nographique des PMA d'Afrique atteint 3,1 % par an, Fun des taux 
les plus Aleves de tout le groupe des pays en developpement. En raison de leurs capacites limitees sur le plan 
macro-economique et des enormes contraintes qui pesent sur les ressources allou^es au developpement d'une 
mantere generale, les gouvernements des PMA d'Afrique, et notamment des trois pays dont la population 
d6passe 25 millions d'habitants, devraient prendre des mesures pour stabiliser ou r&iuire leur croissance 
d^mographique. Cela implique I'affectation d'une proportion substantielle de leurs ressources budgetaires aux 
programmes de planification familiale, y compris ä des campagnes d'education de masse pour sensibiliser surtout 
leur population rurale. D'autres moyens de reduire le taux actuellement el eve de la croissance demographique 
sont l'education de base et la fourniture de services de sante ainsi que l'amelioration de la condition de la 
femme. Les femmes devraient avoir acc^s, au meme titre que les hommes, ä l'education, aux services de sante 
et aux autres services connexes, au droit ä la propriete fonctere et aux autres droits de propriete et les amener 
ä sortir de la p&tre situation economique qui est actuellement la leur dans bon nombre de pays en developpement 
d'Afrique. 

100. En ce qui concerne la correlation entre la pauvrete et la degradation de l'environnement, Chambers 
(1995) fait observer que differ entes recherches ont demontre le caractöre er rone de la croyance profondement 
enracinee selon laquelle plus la population rurale est dense, plus cela reste mauvais pour l'environnement en 
ajoutant que la sagesse classique se trompe en presumant que cela est universel. Les etudes menees en Guinee 
et au Nepal (tous deux PMA) montrent les conditions dans lesquelles une population plus nombreuse peut 
exercer une influence positive sur l'environnement, grace au boisement et ä la protection des arbres et avec une 
gestion plus rationnelle des ressources naturelles. Ce sont les grandes entreprises commerciales qui exploitent 
les ressources naturelles ä une allure effrenee pour s'enrichir rapidement et non les pauvres qui plantent des 
v6g6taux et les prot&gent sur leurs propres terres, et investissent en main-d'oeuvre pour creer des syst&mes 
agricoles durables tels que les rizteres et les cultures en terrasses36. Dans la lutte contre la pauvrete dans les 
PMA d'Afrique, il faut admettre que si on leur donne les moyens et l'appui necessaires en leur permettant de 
prendre part ä la conception et ä 1'execution des programmes relatifs ä l'environnement, les pauvres peuvent 
contribuer immensement ä la protection et ä l'amelioration de l'environnement. 

101. La lutte contre la pauvrete dans les PMA d'Afrique sera difficile sans un engagement serieux (politique, 
financier et autre) ä la mise en place ou au renforcement des capacites par l'amelioration des secteurs de 
l'education et de la santö. Tandis que la mauvaise sante provoque la souffrance individuelle et accrott le taux 
de mortalite, le faible niveau d'education entraine une baisse de productivity. Des preuves empiriques rev^lent 
un taux 6\ev6 du rendement Economique et social des investissements dans le domaine de l'education, qui est 
consid^re comme le coüt d'opportunit6 des capitaux dans les PMA de la region et sugg^rent une relation etroite 
et positive entre l'education et les revenus. Streeten (1993) soutient que le lien entre le revenu (ou les depenses) 
et les conditions alimentaires est tr^s fort dans d'autres regions comme l'Asie du Sud et de l'Est, mais plus faible 
en Afrique. Toutefois, on peut supposer que des facteurs tels que l'education (particulterement dans les 
domaines de la sante et de l'hygtene) et les infrastructures (r^seaux d'appro vis ionnement en eau potable et 
d'evacuation des eaux usöes) sont cruciaux pour la politique dans la mesure oü c'est ce lien qui determine s'il 
faut donner la priorite aux possibilites de se faire de l'argent ou ä la mise en place de services sociaux 
publics37. 

36 Robert Chambers, "We need to stand on our heads", in Our planet. Vol. 7, No. 2, 1995. 

37 Paul Streeten (1993), "Poverty Concepts and Measurement" in Poverty Monitoring: An International 
Concern. Rolph van der Hoeven and Richard Anker feds.). Documents ämanant d'un atelier international sur 
la surveillance de la pauvrete organise par le BIT et l'UNICEF ä Santiago du Chili, septembre 1991. 
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102. La majority de la population des PMA d'Afrique est engagee dans l'agriculture oü l'&iucation de base 
peut augmenter la productivity. La fourniture de services de sant6 de base peut accroitre aussi bien la quantite 
que la qualite de la main-d'oeuvre. Le taux elev6 de morbidite et de mortality infantiles et juveniles pourrait 
augraenter les heures de travail que perdent les parents; et les effets nefastes en termes de perte de revenus et 
d'autres avantages risquent d'etre trös Cleves dans les menages demunis. Ainsi, le rendement des investissements 
realises dans les services de sante de base peuvent etre substantiels. II y a aussi d'autres avantages 
demographiques (sociaux) de Feducation de base et des services de santä essentiels, notamment le recul de la 
mortality et de la fecondit^ et, en fm de compte, une reduction du taux global de croissance demographique. 

103. Actuellement, un certain nombre de PMA d'Afrique exöcutent des programmes d'ajustement structurel 
qui exigent une reorientation des depenses et une forte reduction des budgets, ce qui affecte les programmes 
profitant tout particulterement aux pauvres. Outre l'engagement des gouvernements ä assurer l'education de base 
et les services de sante fondamentaux, il est necessaire d'identifier et de proteger certains programmes sociaux 
essentiels de la reduction budgetaire et meme de prendre des dispositions pour accroitre les activites qui en 
d^coulent. Les programmes sociaux essentiels peuvent comprendre l'education de base et les soins de sante 
primaires ainsi que les programmes de planification familiale, surtout dans les zones rurales oü vit en moyenne 
80% de la population. Les services d'appui ä l'agriculture dont des intrants amöliores, les installations de 
stockage, les semences, les pesticides, les engrais et les services de vulgarisation, devraient etre proteges. Les 
projets relatifs ä la security alimentaire, y compris la valeur nutritionnelle des produits alimentaires et l'education 
en matiere de nutrition, sont particulierement importants pour les pauvres. Les depenses relatives ä 
l'amelioration de la ration nutritionnelle des enfants souffrant de sous-alimentation ou de malnutrition 
representent un investissement dans le capital humain et doivent §tre sauvegardees ä tout prix. 

F. Strategies de lutte contre la pauvrete 

104. Pour avoir une perception claire des objectifs de lutte contre la pauvrete, les responsables devraient 
comprendre le sens precis et les entires d'evaluation de la pauvrete, cela 6tant indispensable pour concevoir des 
actions appropriees ainsi que les mesures et les strategies necessaires. Si par exemple la pauvrete est tout 
simplement definie comme caracterisant ceux qui vivent en dessous d'un seuil de pauvrete donne, cela revient 
ä determiner directement ou typiquement la cible des programmes de lutte contre la pauvrete qui pour la plupart 
sont limit^s dans leur impact. Mais si la pauvrety est considyrye comme un phynom&ne qui se rypand partout 
(et genyralise comme dans les PMA de la rygion africaine), et que son ampleur et sa gravity sont pris en compte, 
la question de savoir comment aliyger les conditions de vie de tous les pauvres devient alors un objectif global 
de dyveloppement qui requiert des mesures de lutte contre la pauvrety ä grande ydielle, ainsi que le fmancement 
nycessaire. Aussi, comme les programmes de lutte contre la pauvrete donnent deux types d'avantages aux 
pauvres : le transfert et la stabilisation des avantages, ils devraient tous les deux etre considyrys selon leurs 
myrites et le calendrier qu'ils prevoient dans la conception et Evaluation des strategies et des programmes de 
lutte. 

105. Un pryalable incontournable dans la lutte contre la pauvrety est l'ymancipation des pauvres des PMA 
d'Afrique par un investissement ä grande ychelle dans les infrastructures physiques (ryseau de transport 
appropriy centry sur les routes rurales, en particulier Celles reliant les exploitations agricoles aux marehys, 
l'yiectrification des zones rurales, les infrastructures de tyiycommunications et l'adduction d'eau potable) et le 
dyveloppement des infrastructures sociales dans les domaines de l'education (plus spycialement Teducation de 
base qui met un accent particulier sur la formation professionnelle et d'autres types de formation) et de la santy 
(dispensaires ruraux). Un autre aspect ytroitement lie ä l'ymancipation est la reconnaissance et rofficialisation 
des activitys gynyratrices des revenus des pauvres menyes dans le secteur non struetury ainsi que 1'octroi de 
crydit ä ces pauvres par des mtonismes appropriys d'intermydiation finaneteres (exemple ; les garanties 
accordyes par l'Etat et l'assurance du crydit) qui relient les transactions finaneteres informelles et le systöme 
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bancaire structure et/ou la creation d'institutions fmanci^res specifiquement destinees ä repondre aux besoins 
des pauvres (par exemple la Grameen Bank). 

106. L'une des contraintes majeures qui compromettent l'efficacite des programmes de lutte contre la pauvrete 
est qu'ils ne sont pas mt6gr6s dans les perspectives de däveloppement ä long terme et ne beneficient pas 
d'ouvertures de credits appropri^es dans les plans glissants et les budgets des PMA d'Afrique. Les ressources 
utilisees dans un programme typique, tels que les projets de travaux publics, sont generalement evaluees en 
fonction de leur coüt d'opportunit^ social (c'est-ä-dire le coüt des avantages prevus). Cependant, dans ces 
syst&mes d'evaluation, il faudrait 6/iter les perspectives ä court terme et se baser sur les objectifs ä long terme. 
En d'autres termes, le coüt ä court terme peut etre plus 61 eve que les avantages des projets, mais les avantages 
ä long terme, y compris les variantes non fmanc&res, peuvent compenser les inconvenients ä court terme. Les 
programmes de lutte contre la pauvrete doivent mettre un accent particulier sur la pauvrete, occasionner de 
modestes besoins institutionnels, causer moins de distorsions avec une forte visibilite de l'impact et une grande 
acceptability politique et ne devraient pas faire Fobjet d'affectations de ressources insoutenables dans I'avenir 
et risquant de maintenir les pauvres dans le ptege de l'aumöne perp&uelle. 

107. Du fait de la limitation des choix disponibles pour le suivi et la mise en application, nombre de 
programmes de lutte contre la pauvrete n'ont pas atteint leurs vrais bän^ficiaires, mais ont beneficie, d'une 
manure disproportionnee, aux non-pauvres. Pour r6soudre cette contrainte d'exactitude du ciblage des 
beneficiaires choisis, qui d'habitude se faisait par le ciblage direct, il devient indispensable d'appliquer le ciblage 
caracteristique par lequel il est possible de definir un ensemble de entires defmissant certains facteurs 
6conomiques saillants et d'autres caract6ristiques homogenes de la pauvrete. Au nombre de ces elements peuvent 
figurer la non-possession de terres, la propria de betail et d'autres formes de richesse, le niveau d'6ducation, 
la residence et d'autres caracteristiques connexes. D'autres Elements peuvent etre I'imposition, aux participants 
potentiels, de coüts qui augmentent avec la croissance d^fmie des revenus et 1'amelioration de la situation des 
participants en vertu d'un mdcanisme de sortie de la cat6gorie, fonctionnant dans le cadre de programmes ä long 
terme de lutte contre la pauvrete. La plupart des programmes de reformes economiques et d'ajustement 
structurel, par exemple, comprennent certains dispositifs d'intervention visant ä reduire les effets nefastes des 
politiques sur les pauvres. Dans ces cas, une identification des individus ou des menages pauvres susceptibles 
d'etre affect^s par ces reformes devrait etre entreprise. Cette approche pourrait constituer une fa^on rentable 
d'alleger la pauvrete. 

V. COOPERATION INTERNATIONALE ET MESURES D'APPUI 

A. Flux de ressources exterieures 

108. Actuellement, les pays de l'OCDE/CAD fournissent bien plus de 80% des ressources n^cessaires pour 
le developpement des PMA d'Afrique. II est done imp^rieux que ces donateurs s'efforcent de respecter les 
engagements pris et les objectifs fixes dans la Declaration et le Programme d'action de Paris, particulterement 
en ce qui concerne l'octroi de la proportion de 0,20% de leur PIB sous forme de flux de ressources au titre de 
l'APD aux PMA. Les pays donateurs devraient aussi am^liorer la quality et les conditions des flux de ressources 
au titre de l'APD en augmentant les elements de liberality et de quasi liberality et en reduisant au minimum 
l'aide li^e. L'assujettissement de l'aide ä l'importation de certains produits aupr&s de certains fournisseurs 
particuliers choisis par les pays donateurs compromet les avantages de l'aide octroyee aux PMA d'Afrique dans 
la mesure oü les projets deviennent Orientes par les donateurs, passant ainsi ä cote des priorites des beneficiaires. 
L'experience a aussi montre qu'avec l'assujettissement de l'aide, l'efficacite de l'appel ä la concurrence 
internationale est compromise. L'element de liberalite des flux de ressources au titre de l'APD en faveur des 
PMA d'Afrique devrait aussi etre distingue des credits ä l'exportation officiellement garantis et subventionnes 
oü, dans le dernier cas, les pays beneficiaires devraient decider des precisions concernant les produits et les 
services ä soumettre aux appels d'offres internationaux. 
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109. Le processus d'examen par pays et les autres mecanismes de mobilisation de ressources devraient laisser 
le premier role aux PMA d'Afrique b&i6ficiaires. Comme par exemple les PAS constituent aujourd'hui une 
condition pr^alable pour bönäficier de l'APD, les pays devraient etre pleinement impliqu^s dans ia 
conceptualisation et la conception de leurs programmes respectifs en tant que "proprietaires" afm de rendre 
lesdits programmes credibles et durables. Afm d'ameliorer la conception et la conceptualisation des PAS et des 
programmes d'ajustement sectoriels et de disposer d'un large appui et d'une forte participation des populations, 
des discussions franches devraient etre ouvertes au niveau national (en impliquant les interlocuteurs suivants : 
les associations professionnelles; les universites et les intellectuels; les milieux d'affaires et les chambres de 
commerce; les confessions et les mouvements ouvriers; et surtout, des forums de participation populaire "des 
pauvres") afm d'expliquer les programmes et de s'attirer le soutien d'une grande partie de la population. La 
rationalisation des procedures de l'aide facilitera sa gestion et accelerera son deboursement. La flexibilite dans 
1'affectation des ressources au titre de l'aide est n^cessaire pour adapter ces ressources aux conditions 
particulteres des PMA d'Afrique. 

110. La mise en oeuvre des programmes d'ajustement devrait etre effectuee en temps opportun et suivant un 
calendrier bien organist. Bien que la stability ä court terme puisse etre d'une importance capitale pour les PAS, 
il est absolument necessaire de renforcer et d'elargir durablement la base economique par la diversification et 
la durability de la croissance economique et du developpement des economies des PMA d'Afrique. Tout en 
preconisant la promotion du secteur prive, il ne faudrait pas negliger non plus le retevement, la modernisation 
et l'amelioration du secteur public. Les fonds offerts, par l'intermediaire des groupes consultatifs et des tables 
rondes ainsi que pour les PAS et le Programme special d'assistance, devraient etre plus previsibles et obeir ä 
ds conditions plus souples. Compte tenu du role croissant de 1'Association internationale de developpement 
(IDA) dans ia fourniture d'un financement ä des conditions favorables aux PMA d'Afrique, la onzi&me 
reconstitution des ressources de l'IDA devrait beneficier du soutien total de la communaut£ internationale. De 
plus, il faudrait une plus grande coordination entre les groupes consultatifs et les tables rondes d'une part et les 
Clubs de Paris et de Londres de l'autre. L'autre solution consisterait ä tenir simultanement les deux reunions 
(annonce et coordination de fonds d'aide et röechelonnement de la dette) afm d'examiner minutieusement les 
besoins (financement ä court et ä long terme) de chacun des PMA d'Afrique. 

111. Les PMA d'Afrique devraient cr^er un environnement propice susceptible d'attirer les investissements 
etrangers directs (IED) dans la mesure ou, comme l'experience des autres pays en developpement I'a montre, 
1'entree des investissements Strangers directs peut creer des conditions par lesquelles un pays peut eviter des 
emprunts ä des fins d'investissement public dans certains secteurs ou I'investissement presente un interet pour 
les societes transnationales. L'investissement etranger direct va aussi de pair avec le transfert de la technologic, 
des capacites administratives et techniques et le pouvoir d'achat et l'acc^s au marche. Aussi, les PMA d'Afrique 
devraient-ils d'abord susciter la confiance des investisseurs dans leur pays pour ce qui est de la s^curite de 
l'investissement Stranger dans un environnement politiquement et economiquement stable. Ce regain de 
confiance est aussi un prealable pour la formation de capital au niveau national. Actuellement, d'importants 
capitaux quittent les PMA d'Afrique pour dtre investis ä l'ötranger, y compris l'^pargne d6pos6e k I'&ranger 
par des nationaux de ces pays. La plupart des operations de transfert et de rapatriement de capitaux se font par 
des voies officieuses. Les informations disponibles sur FAm^rique latine et l'Asie semblent indiquer qu'un 
environnement qui am&ie les citoyens ä investir dans leur propre pays est susceptible d'attirer aussi 
l'investissement etranger direct38. Les PMA d'Afrique devraient done v^ritablement s'efforcer d'instaurer la 
confiance dans un environnement propice etay6 par des infrastructures sociales et physiques, des reformes 
politiques et 6conomiques et la stability dans ces domaines, ainsi que par des garanties constitutionnelles contre 
l'expropriation et la nationalisation. 

38 CEA, Problematique du financement du developpement en Afrique, E/ECA/94/10. 
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B. Mesures d'allegement de la dette 

112. Le probl^me de la dette des PMA d'Afrique n'est pas une question de liquidite mais plutot de solvabilite. 
La situation est aggrav^e par la baisse des recettes d'exportation, l'accroissement des paiements des importations 
et les obligations croissantes du service de la dette qui ont entrain^ de grands deficits de ressources. La 
deterioration des termes de r^change et la situation critique en mattere de ressources dans les PMA d'Afrique 
de la region ne manquera pas de se prolonger etant donn6 les sombres perspectives actuelles en ce qui concerne 
la mobilisation de ressources locales, la p&iurie gen^ralisee de capitaux d'investissement et les flux de 
fmancement public du developpement. Ces conditions aggraveront sans conteste une situation en mattere de 
ressources dejä precaire pour le developpement des PMA d'Afrique. A cet egard, les pays creanciers devraient 
renforcer leur volonte politique dans 1'esprit de la security dconomique et politique mondiale en decidant une 
annulation pure et simple de la dette que leur doivent les pays africains les mo ins avances. 

113. A l'heure actuelle, l'initiative ameiior^e de Toronto est appliqu^e par la plupart des crediteurs du Club 
de Paris aux PMA d'Afrique, mais l'initiative de Trinite est appliqu^e (integralement ou dans certains de ces 
aspects) sur une base unilaterale par les differents creanciers ä certains pays comme la Zambie et le 
Mozambique39. Les pays nordiques ont ä present propose de faire passer de deux tiers ä 80% le niveau 
d'annulation de la dette dans le cadre des plans d'aliegement et de reechelonnement de la dette du Club de Paris. 
Compte tenu du grave endettement des PMA de la region et du niveau de pauvrete et de la deterioration des 
economies de ces pays, les autres creanciers/donateurs bilateraux et multilateraux devraient appuyer fermement 
la proposition de 1990 des Pays-Bas tendant ä ce que les bailleurs de fonds annulent unilateralement les dettes 
bilaterales publiques dues par tous les PMA. Les pays creanciers non membres de l'OCDE devraient prendre 
des dispositions similaires d'aliegement de la dette pour les PMA d'Afrique. Cette solution eiiminerait 
1'accumulation de la dette, reduirait les incertitudes chez les investisseurs prives, dispenserait les responsables 
des pays endettes de longues procedures de renegociation de la dette, retablirait les relations perturbees entre 
debiteurs et creanciers et ameiiorerait les coüts du credit, en particulier des prets ä court terme. 

114. En vertu des dispositions actuelles, il n'y a pas de reechelonnement et de remise de la dette en ce qui 
concerne la dette due aux institutions multilaterales de fmancement et de developpement telles que le FMI et la 
Banque mondiale. La majorite des PMA d'Afrique sont les plus pauvres du monde en developpement et leur 
situation critique en mattere de ressources ainsi que la lourde charge de la dette medtent un traitement de faveur 
de la part des institutions financteres multilaterales ainsi que des institutions financteres et bancaires de 
developpement regionales. Le FMI par exemple devrait envisager la vente de ses reserves d'or pour creer un 
dispositif special d'aliegement de la dette des PMA de la region. Les initiatives actuelles de la Banque mondiale 
et du FMI en mattere d'aliegement de la dette devraient etre eiargies pour ce qui est de leur champ d'application, 
voir s'ameiiorer leurs conditionnalites et se reconstituer suffisamment leurs ressources. Le programme 
comptementaire d'ajustement de credit de l'IDA et le Fonds de desendettement devraient etre eiargis et renforces 
pour couvrir toutes les dettes octroyees aux pys africains les mo ins avances par la Banque mondiale ä des 
conditions non liberales. Les donateurs bilateraux et multilateraux devraient etre invites ä verser plus de fonds 
ä ces programmes. La conditionnalite necessitant d'etre ä jour, dans le service de la dette vis-ä-vis de la Banque 
mondiale et de l'IDA devrait dtre levee et/ou rendue beaucoup plus flexible pour les PMA d'Afrique qui ne sont 
meme pas capables de rembourser leur dette conformement aux regies rigoureuses actuellement appliquees, qui 
couvrent aussi les pays en developpement plus nantis dont les economies resistent mieux ä de telles pressions 
financteres. La BAD et le Fonds africain de developpement devraient imiter les institutions multilaterales pour 
mettre au point leurs propres initiatives pour les programmes de prdts aux PMA d'Afrique. 

39 The Economic Intelligence Unit (EIU). Countrv Profiles for Zambia and Mozambique. 1994-1995. The 
Economic Intelligence Unit. 15 Regent Street, London SW 1Y 4LR, U.K. 
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115. Le financement du Programme special d'assistance de la Banque mondiale tendant ä aider les pays 
surendettes ä faible revenu ä reduire leur dette contractee aupr^s des banques commerciales par le rachat devrait 
etre elargi et renforce pour couvrir toutes les dettes commerciales dues par les PMA d'Afrique. La 
conditionnalite n6cessitant une dette minimale contractee aux conditions du marche peut etre supprimee pour les 
PMA de la region car le montant de la dette commerciale qu'ils doivent est relativement petit par rapport aux 
autres formes de dette. Les autres mesures comprennent l'echange et la conversion de la dette pour les 
investissements locaux, I'acquisition d'actions, I'exon^ration d'impots pour des investissements, etc. 

C. Acces aux marches 

116. Meme si, pour diverses raisons, les pays africains les moins avances n'ont pas ete capables d'exploiter 
pleinement les avantages des systemes preferentiels (Convention de Lome, SGP, etc.), il est necessaire de 
continuer d'etendre ces systemes ä ces pays en ameliorant les conditions afin qu'ils puissent mieux tirer profit 
des avantages decoulant de ces arrangements. En ce qui concerne l'Accord du Cycle d'Uruguay, les economies 
des PMA d'Afrique risquent d'etre marginalis6es ä cause de l'^troitesse de la base de leur production et des 
autres rigidites de l'offre ainsi que leur position competitive dans le systöme commercial international. Outre 
la prolongation du moratoire dans la mise en oeuvre de l'accord au delä des 10 annees stipulees, des mesures 
protectives specifiques devraient etre prises pour permettre auxdits PMA de retenir les avantages existants ou 
de beneficier d'une compensation pour les pertes qu'ils sont supposes subir. 

117. En plus d'un long moratoire, de 15 ä 20 ans par exemple, pour la mise en oeuvre de l'Accord du Cycle 
d'Uruguay, une attention particultere devrait etre accordee aux PMA d'Afrique en ce qui concerne en particulier 
les clauses de protection des industries naissantes, la subvention des exportations, les droits antidumping, et les 
mesures concernant les investissements li6es au commerce, les systemes d'etablissement des rapports et les 
sanctions. De plus, ces PMA devraient recevoir une assistance technique et financtere appropriee pour eliminer 
les rigidites en matiere d'offre en developpant leurs potentialites en mattere d'exportations et diversifier la base 
de production ainsi qu'ameliorer leurs capacites technologiques, administratives et commerciales, et leurs 
competences grace ä la formation et au renforcement des capacites. 

D. Cooperation et integration economiques 

118. La tendance ä la creation d'alliances strategiques commerciales au sein des regions, des sous-regions et 
des autres zones economiques et geographiques continue dans les autres continents. C'est pourquoi les pays 
africains devraient redoubler d'effort pour reussir la mise en oeuvre du Traite d'Abuja en veillant ä l'efficacite 
des groupements Economiques sous-r6gionaux tels que definis par I'Acte final de Lagos40. Les gouvernements 
africains doivent faire preuve de la determination, de la volonte et de l'engagement politiques necessaires et ä 
accompagner de mesures et d'actions appropriees en vue de mettre efficacement en oeuvre les accords de 
cooperation economique regionaux et sous-regionaux existants. Un accent particulier devrait notamment etre 
mis sur les objectifs ci-aprfes : suppression/reduction des barrteres tarifaires et non tarifaires; libre circulation 
des personnes et des capitaux; amelioration des transports et des communications pour relier les pays voisins 
et en fm de compte mettre en place un reseau africain; intensifier la cooperation Economique bas6e sur de 
veritables intErets communs comme I'acquisition des intrants ou I'accEs aux produits, la creation de 
conseils/d'associations de cooperation, la reconnaissance du commerce transfrontalier, et la sensibilisation des 
decideurs et du grand public aux avantages de la cooperation et de 1'integration economiques sous-regional es. 

40 OUA (1981). Plan d'action de Lagos pour le developpement de l'Afrique, 1980-2000. 
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VI. MECANISMES DE SUIVI ET DE CONTROLE 

119. La Declaration et le Programme d'action de Paris pour les annees 1990 en faveur des pays les moins 
avances laissent aux gouvernements des PMA d'Afrique la responsabilite de du processus de mise en oeuvre. 
L'^laboration de politiques, de reformes institutionnelles, la planification et la mise en oeuvre des programmes 
au niveau national reviennent principalement aux gouvernements qui beneficieront du soutien des partenaires 
au developpement par l'intermediaire de mecanismes comme les tables rondes du PNUD et les groupes 
consultatifs de la Banque mondiale. Le suivi des progr^s r^alis^s dans la cooperation äconomique et le 
renforcement de ces programmes de cooperation aux niveaux regional et sous-r6gional sont assures par les 
commissions regionales de l'Organisation des Nations Unies en etroite collaboration avec la CNUCED. Le 
Programme d'action est suivi ä l'echelle mondiale par la CNUCED. 

120. II est necessaire de refiechir sur le bien-fonde du mecanisme actuel et d'examiner d'une mani^re critique 
les resultats obtenus au cours des cinq dernieres annees sur la base des efforts semblables menes dans le cadre 
du nouveau Programme substantiel d'action et des autres programmes mondiaux ou regionaux parraines par les 
Nations Unies. La täche de suivi et de contröle associe de nombreuses organisations et activites, mais un cadre 
qui assure la coherence et l'harmonie de tous les efforts visant ä mettre en oeuvre ce Programme n'est pas 
encore adequatement etabli. L'utilisation des institutions et de mecanismes existants est sous-entendue pour le 
travail de suivi et de contröle, toutefois il y a un vide fonctionnel dans ce dispositif au sein duquel r^gne 
beaucoup desordre. Pour que le programme soit efficace, les modalites d'interaction eventuelles devraient etre 
formalisees, eiaborees et refietees dans des plans de travail et des calendriers rigoureux et le budget necessaire 
prevu. 

121. Les activites de suivi et de contröle de la CEA dans les PMA d'Afrique sont compromises par 
l'insuffisance de ressources humaines et financieres. Afin de repartir les täches, de suivre efficacement 
revolution de la situation dans 33 pays, de collaborer avec les organisations competentes, d'assurer les services 
techniques et consultatifs, de parrainer les ateliers et seminaires, etc., il faut ouvrir les credits necessaires au 
budget ordinaire de la Commission. Un contröle efficace de la mise en oeuvre du Programme d'action n'est 
possible que si la CEA peut disposer d'un budget approprie et de ressources humaines süffisantes qui sont ä la 
hauteur de la täche ä accomplir. 



Tableau 1 : Certains rfeultats utilisant la base de donn^es de la CEA 

Variables Resultats* 

Moyenne simple et 6cart type du taux annuel moyen de 
croissance du PIB pour la p^riode 1990-1994 (les torts 
types sont entre parentheses) 

Moyenne simple et tort type des taux de croissance du 
PIB par habitant pour la p^riode 1990-1993 

-0,02(1.23) 

Moyenne et tort type du taux annuel de croissance du PIB 
(1986-1990) pour les 25 PMA d'Afrique relativement 
"grands" 

-2,8 (1.7) 

Moyenne et tort type des apports totaux nets annuels par 
habitant (1986-1990) en dollars E.-U. 

1,928 (3,954) 

Moyenne et tort type du taux de croissance annuel moyen 
du PIB (1986-1990) pour les PMA d'Afrique relativement 
"petits" 

51,58 (26,80) 

Moyenne et tort type des apports annuels nets de 
ressources financi^res par habitant (1986-1990) en dollars 
E.-U. 

2,471 (1,604) 

202,81 (92,300) 

Les chiffres entre parentheses sont des torts types. 



Tableau 2 : Rapports entre le FPD (financement public du d^veloppement) et le PIB (regressions simples 
utilisant la base de donn^es de la CEA) 

GDP90 = 826,1764 + 4,585 ODF90 
(1,712) (3,495) 

[R2 = 0.2804, F(l,30) = 11.6902, SE — 1815.2] GDP 90 repr^sente le produit intärieur r6el en 1990, 
ODF90 repr6sente le financement public du d&veloppement total regu en 1990. 

Les calculs suivants montrent qu'aucune amelioration n'a enregistr^e en utilisant des variables 
d6cal£es et que les memes rapports qui existaient en 1990 entre le PIB et le FPD s'appliquent 6galement 
en 1991. 

GDP91 = 835.4268 + 4.5565 ODF90 
(1.781) (3.495) 

[R2 =0.2893, F(l,30) = 12.2127, SE = 1764.9] 

GDP91 = 524.5281 + 5.3692 ODF91 
(1.005) (3.645) 

[R2 = 0.3069, F(l,30) = 13.2838, SE = 1743.1 



Tableau 3 : Importations alimentaires et ctependance vis-ä-vis de Talde dans les PMA cTAfrique 

Pourcentages Importations alimentaires 
respectives repr^sentant un 
pourcentage de 1'ensemble des 
importations de marchandises de 
certains pays 
(moyenne annuelle, 1980-1990) 

Aide alimentaire respective en 
c6r6ales repr^sentant un 
pourcentage des importations de 
c&^ales de certains pays 
(moyenne annuelle, 1988-1990) 

> 100 — Mozambique, Malawi, Ouganda 

70 - 9 9  ~ Cap-Vert, Sao Tom6-et- Principe, 
Ethiopie 

50 - 6 9  ~ Zambie, Madagascar, Soudan, 
R6publique-Unie de Tanzanie 

30 - 49 Mauritanie, Gamble, Comores, 
Sierra Leone 

Liberia, Somalie, Mali, Niger, 
Tchad 

20 - 2 9  Cap-Vert, Lesotho, Sao Tom6-et-
Principe, Liberia, Somalie, 
Guin6e-Bissau, Mozambique, Zaire 

Mauritanie, Sierra Leone, Burkina 
Faso, Zaire 

10 - 19 Botswana, Djibouti, Guin^e, Togo, 
B6nin, Mali, Madagascar, Niger, 
Burkina Faso, Soudan, Ethiopie, 
RCA, Rwanda, Burundi 

Botswana, Djibouti, Lesotho, 
Gamble, Comores, Guin6e-
Bissau, Guin6e, Rwanda, Burundi 

< 10 Zambie, R6publique-Unie de 
Tanzanie, Tchad, Malawi, 
Ouganda 

Togo, B&iin, RCA 

Moyenne pour les PAMA = 
17.4% 
Moyenne pour l'ensemble des pays 
en d^veloppement = 9.9 

PAMA (moyenne) = 43.4 
Ensemble des pays en 
d£veloppement (moyenne) = 9.1 

Note Extraits des donnäes obtenues ä la CNUCED. Les pays les moins avanc^s - Rapport 1992. New 
York : Nations Unies 1993. 



Tableau 4 : Tendances des deficits publics 

Pays Deficit budgetaire global y compris les dons Deficit budgetaire global non compris les dons Pays 

Pourcentage du PIB* 

Difference entre 
1981-86 et 
1990-91 (points 
de pourcentage) 

Pourcentage du PIB'" Difference entre 
1981-86 and 
1990-91 (points 
de pourcentage) 

Pays 

1981-1986 1990-1991 
Difference entre 
1981-86 et 
1990-91 (points 
de pourcentage) 

1981-1986 1990-1991 

Difference entre 
1981-86 and 
1990-91 (points 
de pourcentage) 

A. Exc&ient ou 
faible deficit en 
1990-91 
Nbre de pays 4 4 4 4 4 4 
Moyenne -5,9 -0,1 5,8 -9,3 -4,2 3,9 
Ecart type 1,9 1,8 2,0 3,9 1,8 4,5 

B. Deficit mod^r^ 
Nbre de pays 4 4 4 4 4 4 
Moyenne -7,5 -1,4 4,4 -11,9 -7,4 4,6 
Ecart type 2,6 3,2 2,7 4,0 2,7 4,4 

C.Deficit importajit 
Nbre de pays 6 6 6 6 6 6 
Moyenne -5,9 -5,7 0,2 -8,9 -9,6 -0,7 
Ecart type 1,9 1,1 2,4 3,4 2,7 4,1 

D. Deficit trfes 
important 
Nbre de pays 4 4 4 4 4 4 
Moyenne -11,3 -8,1 3,1 -13,3 -16,4 -3,1 
Ecart type 4,4 0,8 3,7 3,4 8,3 6,6 

Ensemble des PMA 
d'Afrique ätiidtäs 
Nbre de pays 18 18 18 18 18 18 
Moyenne -7,4 -4,7 3,0 -10,6 -9,4 1,3 
Ecart type 3,3 2,6 3,4 3,8 5,9 5,4 

Un nombre n^gatif indique un deficit et un nombre positif un excädent, 

Source : D'apr^s les dorniges de la Banque mondiale (1994) tableau A2. 



Tableau 5 : D6ficit (en ressources) du secteur public (pourcentage du PIB) 

Pays 1980-1984 1985-1989 Pays 

Recettes Depenses Deficit budg^taire global Recettes Depenses Deficit budgetaire global 

Botswana 49 40,1 9,1 66,5 41,6 24,5 
Burkina Faso 11 11,5 -0,5 6,9 6,4 0,5 
Ethiopie 23,2 29 -6,7 17,4 21,8 -4,6 
Gamble 21,9 26,4 -4,5 17,8 19,9 -2,1 
Malawi 22,5 31,1 -9,7 24,2 31 -6,9 
Mali 20,9 27,1 -6,5 19,1 24,6 -5,6 
Sierra Leone 13,2 23,4 -10,9 7,2 8,8 -1,6 
Togo 30 32,4 -2,4 19,3 21,1 -1,8 
Ouganda 6,2 9,2 -3,1 2,6 3,6 -1 
Republique-Unie 
de Tanzanie 8,3 11,6 -3,3 3,3 3,8 -0,5 
Zaire 10,6 12,9 -2,3 2,4 3,8 -1,4 
Zambie 24,4 37,6 -13,2 19,9 31,5 -11,6 
Guinee-Bissau 11.4 21,5 -10,1 35,6 53,3 -17,7 
Mauritanie 11,4 13,6 -2,5 23 28,5 -5,4 

Source: CNUCED (1993), Tableau 11. 
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