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ii) Les realisations dans Ie secteur des hydrocarbures n'ont pas connu d'evolution
significative;

iii) La performance du secteur industriel a montre des signes de ralentissement
dans certains pays, alors que dans d'autres elle est restee forte et resistants
malgre un environnement international defavorable:

IV) Le tourisme a ete un des secteurs qui a ete Ie plus directement touche par les
evenements du 11 septembre 2001 avec pour resultat des declins importants
dans sa croissance en 2001; mais il y avait des signes de retablissement en
2002 dans la plupart des pays;

La consommation a augmente dans tous les pays de la sous region mais ades taux
relativement moderes. Les facteurs ayant favorise l'accroissement de la consommation
incluent les augmentations de salaire, la croissance des revenus ruraux et une faible
augmentation des prix a la consommation. La croissance des investissements etait en
2001 generalement faible dans la majorite des pays de la sous region, a l'exception de la
Tunisie. La situation s'est amelioree en 2002 dans la plupart des pays avec une croissance
elevee des investissements enregistres en Algerie et au Maroc.

La maitrise de l'inflation dans la sous region semble se confirmer puisque dans la
majorite des pays, celie ci etait inferieure a 3,5%. La stabilite de l'inflation dans la sous
region est d'autant plus significative que les pays nord africains ont connu, pour certains,
des devaluations et, pour d'autres, des depreciations de leurs monnaies nationales par
rapport aux monnaies des pays avec lesquels ils commercent le plus.

Exception faite de I'Algerie et de la Libye, I'exercice budgetaire 2002 de I'ensemble
des pays s'est solde par des deficits plus ou moins importants.

Les pays de la sous region continuent d'afficher des taux eleves de chOmage et ce,
malgre une baisse des taux dans plusieurs pays durant la periode 2001"2002. A l'instar de
la tendance observee au niveau mondial, en Afrique du Nord, les jeunes presentent des
taux de chomage plus eleves que la moyenne nationale, sauf en Libye.

La monnaie a connu des accroissements variables dans les pays de la SOllS region.
De fortes hausses, de l'ordre de 20%, ont ete observees en 2001 en Libye, Mauritanie et
Soudan Pour la Libye cet accroissement s'explique par la hausse de ses avoirs exterieurs
suite a la forte devaluation de la monnaie nationale. Pour la me me raison, l'Algerie et
l'Egypte ont enregistre en 2001 des accroissements de la monnaie qui peuvent etre
consideres comme importants relativement ala valeur du PIB. Le Maroc et la Tunisie par
contre ont enregistre en 2002 des hausses de la monnaie nettement en deca de celles
correspondantes a leurs PIBs.

Les taux d'interets ont generalement baisse dans tous les pays ou ceux ci servent
d'instruments de regulation de la situation monetaire, Les indices des places boursieres
les plus actives de la sous region ont tous accuse des baisses plus ou moins importantes
sur la periode 2001-2002.

Les echanges cornmerciaux de la sons-region ont augmente en 2002 de 3,5% par
rapport a2001, suite aune hausse du total des importations des pays membres de 6% et "
un accroissement de leurs exportations de pres de 2%.

Les balances des paiements des pays de la sous-region presente, pour la plupart,
un solde excedentaires du compte courant en 2002. En Egypte, ce compte s'est equilibre
suite ades ameliorations ces dernieres annees,

Au plan social, des progres ont ete realises par la sous-region dans la mise en
oeuvre des Objectifs du millenaire pour Ie developpernent dans les domaines de la
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pauvrete. de l'education. de l'egalite des sexes, de la martalite infantile et de la sante
maternelle. On observe que de maniere globale, la sous region a enregistre d'importants
progres durant les annees 90s et que les cibles qui ant ete adoptees par les institutions du
systems des Nations Unies pourront etre atteintes avant la date butoir de 2015. D'autres
objectifs, com me ceux relatifs a la mortalite infantile et a la mortalite maternelle, ne
pourront cependant pas etre atteints sans une plus grande attention et de plus grands
efforts de la part des gouvernements.

Etude su secteur prive dans les pays d'Mrique du Nord

Le secteur prive dans les pays de l'Afrique du Nord a connu des mutations
importantes depuis l'independance de ceux-ci jusqu'a nos jours. La premiere etape etait
caracterisee par la nationalisation des activites exercees par les prives nationaux et
etrangers, selon la vision que les gouvernements de l'epoque avaient du developpement
economique. Ces nationalisations etaient accornpagnees de la creation d'entreprises et
societes d'Etat, Ie tout dormant naissance aun secteur public dominant.

Les difficultes apparues dans la gestion de l'economie et l'obligation de s'adapter
aux nouvelles donnes de l'environnement economique international ont entraine
progressivementIes pays a revoir leurs systemes de gestion et a mettre en eeuvre des
programmes d'ajustements structurels. C'est ainsi qu'on ete lance concomitamment des
processus de liberalisation des activites economiques et de privatisation des entreprises et
societes d'Etat.

La liberalisation a entraine une ouverture des activites economiques aux
investisseurs prives nationaux et etrangers grace a des reforrnes d'ordres Institutionnel,
legislatif, fiscal et commercial ainsi qu'a l'adhesion a des ensembles internationaux en
vue de favoriser les echanges et stimuler la competitivite.

Les processus de privatisation, toujours en cours dans la majorite des pays, ant
souvent ete precedes de mesures d'assainissement et de restructuration des eritites
offertes ala privatisation. De nombreuses techniques de privatisation ant ainsi ete mises
en ceuvre: Ouverture· au cession totale du capital aux investisseurs natianaux et
etrangers, introduction en bourse, Cession aux management et travailleurs pour les
petites unites, reconversion de dettes.

Neanmoins, de toutes les politiques engagees par les gouvernements, se degage
une vision visant a favoriser Ie developpement du secteur prive afin de lui permettre de
jouer pleinement Ie role attendu de lui, a savoir la croissance, la competitivite et la
creation d'emplois. Pour atteindre ces objectifs, les pays de la sousregion disposent
d'atouts considerables: on note par exemple l'existence:

d'un esprit d'entreprenariat en pleine evolution,

d'un marche interne important,

de ressources energetiques et minieres en abondance,

d'infrastructures de base,

d'un potentiel touristique,

d'industries de base et de transformation,

d'une main d'oeuvre qualifiee,

d'espaces economiques proches tels que I'Europe, Ie Moyen Orient

et l'Afrique sub·saharienne.
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AVANT PROPOS

Le present rapport sur les conditions economiques et sociales en Afrique du
Nord 2002 suit le modele adopte pour le rapport de I 'annee 2001, presente
lors de la rr: reunion due CIE en avril 2002. Il tient compte, dans la
mesure du possible, des observations faites lors de cette reunion. Toutefois,
la section sur I 'evolution de I 'integration sous regionale n 'a pas ete inseree
au sein du rapport. La raison en est qu 'une etude distincte sur I 'integration
economique en Afrique du Nord requise par le programme de travail du
Bureau de la CEA a ete elaboree et presentee sous le titre « Rapport sur
I 'Integration Commerciale en Afrique du Nord ».

Comme cela est d'usage depuis 2001, le rapport s 'est amplement appuye sur
les donnees ofjicielles qui ont ete soumises au Bureau en reponse au
questionnaire adresse atous les Etats membres.

En outre, les donnees ofjicielles disponibles sur les sites Web ofjiciels des
pays membres ont ete exploitees. Des missions, averees necessaires, ont ete
effectuees egalement aupres des pays membres pour le traitement de
questions specifiques relatives aux politiques (economiques, sociales) ainsi
que pour le complement d'informations. Enfin, le Bureau a du parfois
recourir aux services de Points focaux nationaux/Consultants, notamment
pour I 'elaboration des notes sur les pays concernes',

Comme convenu lors de la 17me reunion du CIE, le present rapport se
compose de deux parties. La Partie 1 traite du domaine traditionnel de la
performance economique et sociale dans les pays de la sous region. La
Partie 2 traite d 'un sujet particulier concernant la situation du secteur prive
dans les pays de la sous region.

Dans la mesure ou le rapport annuel de la CEA sur l'Afrique pour 2003
traitera aussi la question relative au secteur prive, une coordination entre le
Bureau et la Division competente a ete assuree. Ainsi dans le present
rapport I 'accent a ete mis sur les tendances et caracteristiques principales
du developpement du secteur prive dans chaque Etat membre, d 'une part, et
sur quelques elements communs a l'ensemble de la sous-region, d'autre
part.

Le Bureau souhaite exprimer ses vifs remerciements aux gouvernements des
pays membres pour leur cooperation.

I Pour la redaction de ce rapport, le Bureau a, en y apportant les plus grands soins. base ses analyses sur les donnees
disponibles Ies plus recentes et les plus fiables. Ce qui explique Iefait. que pour certains sujets, te cas de certains pays ne
SOil pas mentionne.
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Iere PARTIE:

PERFORMANCES ECONOMIQUES ET
SOCIALES, 2001-2002

Comme signale dans I'avant propos, la premiere partie du rapport
comprend VI gran des sections traitant la conjoncture sur Ie plan
international et dans la sous region, les performances economiques des
pays de I 'Afrique du Nord atravers la formation sectorielle du Produit
interieur brut et quelques unes de ses utilisations tels que la
consommation finale des menages et l'investissement. D 'autres
indicateurs macroeconomiques ont retenu notre attention, if s 'agit de
I 'inflation, des taux de change et des instruments financiers. Les relations
commerciales des pays de la sous-region avec I 'exterieur font I 'objet
d'une analyse dans la section V. L 'economie et le social etant
interdependants, la situation sociale en Afrique du Nord est traitee dans
la section VI ou un accent particulier est mis sur d 'une part quelques
indicateurs sociaux telles que I 'education et la sante et d 'autre part sur
les Objectifs du Millenaire pour Ie Developpement.

Cette etude comporte six sections:

• Section I:
• Section II :
• Section III:
• Section IV:
• Section V:
• Section VI:

Conjoncture
Performances economiques
Autres indicateurs macro-economiques
Monnaie et credit
Balance des paiements
Situation Sociale
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SECTION I : CONJONCTURE

1. Dans Ie contexte d'une globalisation de plus en plus reelle, l'econornie de la sous
region est forcement affectee par des facteurs extemes; que ceux-ci soient d'ordre
politique, econornique ou tout simplement naturel (aleas climatiques). L'analyse
de la performance economique durant la periode 2001-2002 montre bien que
nombre de ces facteurs ont eu un impact sur les resultats economiques des pays de
la sous region. Nous citerons parmi les facteurs extemes les plus importants: a) les
evenements du 11 septembre 2001 et l'incertitude de I'environnement
geopolitique au moyen orient, le ralentissement de l'economie mondiale, Ie
comportement du marche petrolier et la situation climatique dans les pays de la
sous region.

1.1 LA CONJONCTlJRE INTERNAT10NALE

2. L'econornie mondiale continue de subir les effets du double choc provoque par les
evenements du 11 septembre 2001 et Ie ralentissement simultane de l'activite aux
Etats-Unis, en Europe et au Japon. En effet, apres une annee 2000 exceptionnelle,
la croissance econornique au niveau mondial a ralenti pour passer de 4,7 % en
2000 it 2,2 % en 200 I. Plusieurs raisons sont avancees pour expliquer ce recul
significatif de la croissance: le repli du commerce mondial qui apres avoir
progresse de 12,6% en 2000 a accuse une contraction de 0,1%, la crainte des
marches financiers, Ie recul des investissements et la forte diminution des flux
d'IDE (ils ont chute de 55% en 200 I), la baisse du tourisme, la crise du transport
aerien et la baisse de confiance du consommateur.

3. Etant donne Ie role de locomotive joue par l'economie americaine, il convient de
souligner que cette derniere, apres plusieurs annees d'expansion continue, est
entree en recession it la fin du 1er trimestre 2001. Cette situation s'est caracterisee
par une degradation des marches du travail qui a contribue aune stagnation de la
consommation. L'investissement a poursuivi son recul en se contractant fortement,
notamment dans les secteurs de la technologie, de l'information et des
telecommunications et ce, en depit des incitations tant monetaires que fiscales. En
2002, la reprise, bien que modeste, a ete stimulee par les consommateurs, qui ont
tire profit du plus bas taux d'interet directeur de la «Federal Reserve » en 40 ans et
de reductions d'impot importantes.

4. En 2002, la croissance de l'economie mondiale devrait connaitre, selon le FMI,
une modeste reprise it 2,8 %. Au cours de cette annee, l'economie mondiale a ete
marquee par une legere reprise au I" semestre, puis un ralentissement quasi
generalise de la croissance economique; une depreciation du dollar tout au long
de l'annee (-17% par rapport it I'Euro); et une regression des principaux indices
boursiers. Au niveau des echanges, l'OMC estime, pour sa part, que Ie commerce
mondial devrait progresser de 2,5% en 2002.
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1.2 L\ CON.JO;,\/CTURE SOliS IU::GIONALE

5. Les evenements du II septembre et Ie ralentissement de l'economie mondiale ne
pouvaient rester sans effet sur la croissance economique de certains pays de la
sous region. En effet, les contrecoups psychologiques, politiques et economiques
du II septembre se sont faits sentir sur Ia frequentation touristique, la demande
adressee it la sous region, les assurances et Ie transport international notamment.
De plus, et en raison de la situation geopolitique au Moyen Orient, les flux d'IDE
vers la sous region reculent et les cours du petrole subissent des fluctuations
importantes qui peuvent se traduire par des factures energetiques plus lourdes
pour les pays importateurs d'hydrocarbures et des variations plus ou moins
importantes des recettes d'exportations pour les pays producteurs.

6. Neanrnoins, et grace it une remontee des cours au dernier trimestre 2002, ces pays
ont vu leurs revenus se maintenir aux niveaux observes en 2001 alors que la
regression des cours observee en debut d'exercice avait fait craindre une
degradation de leur situation econornique du fait de leur dependance du rnarche
mondial des hydrocarbures.

7. En effet, la tendance it la baisse des cours mondiaux du baril de petrole brut,
amorcee au dernier trimestre 200 I, s'est confirmee durant les trois premiers mois
de I'annee 2002. En moyenne semestrielle ponderee, Ie prix d'exportation du baril
de petrole brut Sahara Blend (Qualite du petrole d'Afrique du Nord) a regresse de
15% au premier semestre 2002 par comparaison it celui atteint au cours de la
meme periode de l'exercice 2001. Cependant, les tensions politiques au moyen
orient ont fortement influence, it la hausse, les prix des produits de base
energetiques au cours du dernier trimestre de l'annee.

8. La faible pluviornetrie ainsi que son irregularite continuent de caracteriser Ie
climat de la sous region et constituent un handicap majeur quant it un
accroissement substantiel de la production agricole. La production agricole dans la
sous region ne satisfait que partiellement la demande alimentaire, notamment en
cereales, et reste, pour l'essentiel, tres fragile du fait de sa sensibilite aux
fluctuations climatiques. Malgre ces contraintes, le poids du secteur rural dans
I'econornie sous regional reste important. Dans certains pays, Ie secteur agricole
est celui qui contribue Ie plus it la creation d'emploi et it la generation de revenus.
Dans d'autres pays, en plus des aleas climatiques, Ie secteur souffre de pro fonds
problemes structurels.

9. Globalement et bien que la croissance soit au rendez vous dans la sous region,
celie ci demeure insuffisante, eu egard aux enormes besoins socio economiques
des pays. Les consequences de cette faiblesse de la croissance sont grandement
ressenties au niveau de l'emploi notamment, puisque la sous region, dans son
ensemble, affiche des taux de ch6mage eleves, d'autant plus preoccupants, qu'ils
touchent les populations jeunes. La faiblesse de la croissance econornique
alimente egalement la pauvrete,
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SECTION II : PERFORMANCES ECONOMIQUES

2.1 CROISSANCE DU 1'1 B

10. De maniere generale, la performance des economies des pays d' Afrique du Nord
durant la periode 2001-2002 a bien reflete Ie ralentissement de I'activite
econornique survenu au deuxieme semestre de I'annee 2000 et poursuivi jusqu'en
2002 dans la plus part des pays. On note en particulier que cette faible
performance economique globale a engendre de prix moyens pour la plupart des
produits", y compris Ie petrole, qui ont des implications significatives dans la
performance economique des pays de la sous region d'Afrique du Nord. Le
graphique ci-dessous montre les tendances de croissance enregistres dans les pays
d'Afrique du Nord durant la periode 1999-2002.

11. En Algerie, Ie ralentissement de Ia croissance du PIB a 2,1% en 200 I en
comparaison il 2,5% en 2000 est officiellement attribue de facon generale il la
contraction du secteur des hydrocarbures, ayant contribue cette annee-la il pres
d'un tiers du PIB total). Bien que Ie taux de croissance de l'annee 2001 ait ete
inferieur au 2,5% enregistre en I'an 2000, il convient de noter qu'il se maintient
dans la tendance positive observee durant les sept demieres annees, En fait, si l'on
compare la performance de 2001 il celie de I'an 2000 au niveau du PIB hors
hydrocarbures, eUe a ete certainement plusImportante s'elevant il 4% en 2001
comparee il 1,6% en 2000. En 2002, I'economie algerienne a connu une
croissance economique en progression de 2 points du pourcentage par rapport il
2001. La croissance hors hydrocarbure et hors agriculture a atteint un taux de
5,2% due la relance des activites dans le BTP et les services.

12. En Egypte, le ralentissement de la croissance de I'economie autant en 2001 qu'en
2002 peut etre explique par un certain nombre de facteurs, dont en particulier les
difficultes de liquidites liees aux creances irrecouvrables detenues par les banques;
Ie ralentissement de l'economie mondiale et les repercussions des evenements du
II septembre, en particulier la baisse aigue de 16,4% du nombre de touristes ayant
visite I'Egypte en 2001 compare au nombre de visiteurs en 2000. De plus, d'autres
secteurs qui contribuent il la formation du PIB tels que Ie BTP et I'industrie
petroliere ont enregistre des decelerations en 2001 et 2002. Done la croissance
globale reelie du PIB au cout des facteurs a chute de 5,1% en 2000 il 4,9% en
2001 et il3,1 % en 2002.

Z Les masiires premieres
J Voir Note de Conjoncture, Fin Decembre, 200/
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Graphique N° 1:
Croissance reelle du PIB, 1999-2002 (pour cent)
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13. Au Maroc, la croissance a atteint en 2001 un taux appreciable de 6,5% (en
comparaison a 1% seulement en 2000), principalement en raison de
l' exceptionnelle performance du secteur agricole ayant enregistre un taux global
de croissance de 24,4%. En realite, le secteur agricole a contribue ahauteur de
3.1% ala croissance du PIB par rapport ala contribution de 2% en 2000. Quant
aux secteurs secondaire et tertiaire, ils ont respectivement contribue par 1,6% et
0,8% en 2001, en comparaison aux taux respectifs de 0,8% et 1,3% en 2000. La
performance economique realisee en 200 I a ete consolidee en 2002. Aussi rnalgre
des conditions climatiques pas tres favorables, la croissance reelle en 2002 s'est
etablie a4,5% en raison d'un un taux plus faible de la croissance agricole de 8%
seulement. II convient de noter I'importance de ce resultat qui signale une certaine
independance retrouvee, de la croissance par rapport aux performances du secteur
agricole et aux aleas climatiques.

14. En Libye, la croissance du PIB aux prix constants a enregistre un taux de 3,3% en
2001 par rapport a3,2% en 2000. Le PIB hors hydrocarbure aux prix constants a
connu une croissance de 3,5% passant de 10069,5 millions de dinars Libyens (LD)
a 10426,1 millions LD. Le secteur des hydrocarbures en volume a repris de sa
croissance en 200I a un rythme de 2,8% par rapport un recul de -2,9 en 2000.

15. En Mauritanie, on estime que la croissance du PIB a reellement poursuivi sa
tendance a la hausse pour atteindre 4,6% par comparaison a 4,4% enregistre en
2000. En 2002, on s'attend egalement a ce que la croissance reelle du PIB en
Mauritanie soit forte, s'elevant a 5,0%.

16. Pour Ie Soudan, les donnees disponibles indiquent qu'avec des taux de croissance
du PIB de 6,4% en 2001 et 6,5% en 2002, I'economie soudanaise a maintenu apeu
pres Ie meme rythme de croissance qu'en 2000. Mais au niveau structurel, il
apparait que I'emergence de I'industrie petroliere commence a attenuer la
predominance du secteur agricole comme Ie principal determinant de la croissance
de I'econornie soudanaise.

17. La Tunisie, malgre Ie declin de la valeur ajoutee reelle de I'agriculture et de la
peche, a ete en mesure d'enregistrer un taux positif reel de 4,9% compare a4,7%
en 20004

. Cette performance face au ralentissement general de I' economic
mondiale, a ete engendree par I'accroissement des investissements autant en 2000
qu' en 2001 et la bonne performance generale des contributions et exportations du
secteur manufacturier. Par exemple en 2001, les exportations des produits
manufactures, hors agro alimentaires, ont augmente de 24,3%. Mais en 2002, la
situation a connu une deceleration de la croissance du PIB qui s'est etablie a 1,7%.
Cette deceleration est imputable a Ia baisse du secteur agricole dont la valeur
ajoutee aux prix constants a dirninue par 10,3% en 2002, et du secteur industrielle
dont la croissance de la valeur ajoutee a chute de 6,9%en 2001 a2,2% en 2002.

4 Voir: Rapport Annuel, 200/: Banque Centrale de Tunisie: Juin 2001
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2.2 EMPLOIS Dli PIB: CONSOIV\i\IATION

18. Selon les donnees disponibles pour certains pays de la sous region au plan des
emplois des PIB5

, la consommation a connu une croissance moderee
principalement lie aux augmentations de salaires, a une hausse des revenus ruraux
et a une evolution moderee des prix.

19. En Algerie, la consommation des menages en volume a augmente de 2,7% en
2001, et de 3,1% en 2002. L'accroissement en 200Iest principalement du aux
augmentations des retraites et salaires pour certains employes du secteur public et
a la chute des prix durant Ie deuxieme semestre de l'annee 2001 de quelques
produits de consommation irnportes. En 2002, Ie niveau de progression de la
consommation en volume est peut etre lie a I'evolution moderee des prix
comparativement a celie observee en 200 1.

20. En Egypte, les depenses privees de consommation ont connu, entre 2000 et 200 I,
une croissance lente de 231,4 milliards de LE a seulement 234,4 milliards de LE.
Cette faible croissance de consommation interieure reflete principalement Ie
manque de confiance des consommateurs dans un climat de profonde precarite
economique generalisee.

21. Les autres facteurs qui ont pu influencer les divers elements de performance de la
demande sont les difficultes de liquidite, les tensions sur Ie marche de change
exterieur, la contraction des credits et les niveaux exceptionnellement eleves des
stocks entrainant une sous utilisation des capacites de production dans plusieurs
industries. La politique adoptee pour pallier aces problernes consistait a associer
une politique monetaire plus souple et une politique fiscale ferrne, comme detaille
dans la section 3 ci-dessous,

22. Au Maroc, la consommation generale interieure au Maroc a augmente de 7,4%,
surtout suite aux augmentations des salaires de certaines categories de
fonctionnaires et une hausse des revenus ruraux. La consommation publique a
aussi sensiblement augmente de 10.2% en 2001 compare a 2,3% seulement en
2000. Si les hausses de consommation publique et privee indiquent d'ordinaire
une baisse de I'epargne, Ie Maroc a reussi a realiser simultanement des niveaux
eleves de la consommation et de l'epargne en 2001. En effet, selon les rapports
officiels, les epargnes nationales ont nettement augmente de 35, I% en 2001 en
comparaison a seulement 0,3% en 2000. Cette situation peut etre simplement
expliquee par les hausses significatives des epargnes publiques des revenus eleves
obtenus suite a la vente de 35% du capital de Maroc Telecom.

23. En Mauritanie, la consommation aux prix courants a augmente de 15,5% en 2001
suite a une decroissance de 3,2% en 2000. Cette evolution resulte entierement de
la croissance de la consommation privee car en 200 I, la consommation privee a
atteint un taux de croissance de 19,9% tandis que la consommation publique a
enregistre un recul de -1,0%.

s Les donnees sur tes emplois du PIB n 'eta/em pas disponibles pour fa Libye et Ie Soudan.
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24. En Tunisie, la consommation finale en volume a augmente de 5,2% en 200let de
4,8% en 2002. Le taux de croissance pour la consommation publique etait de 5,5%
en 2001 et de 4,9% en 2001, lorsque Ie taux realise pour la consommation privee
etait de 5,1% en 2001 et de 4,8% en 2002.

2..' EMPLOIS I)U PIB: INVESTISSEMENT

25. Au moment de la finalisation du present rapport, les donnees sur les
investissements u'etaient pas disponibles pour Ia Libye et Ie Soudan. Pour les
autres cinq pays de la sons-region d' Afrique du Nord, la croissance des
investissements n'a pas ete tres forte en 2001 sauf pour la Tunisie. La situation
s'est amelioree en 2002 et les resultats des investissements ont affiche de fortes
croissances, par exempie, en Algerie, sous l'impulsion des secteurs du BTPH, et
au Maroc, sous la forte progression de l'epargne nationale.

26. En Algerie, la croissance des investissements en 2001 s'est situee a3,5%. Mais en
2002, l'investissement a connu une croissance appreciable de 7,6% en volume. Le
secteur du batiment, travaux public et habitat (BTPH) a fortement influence la
croissance des investissements. Ainsi, en 2001, la croissance limitee, du secteur
BTPH (2,9%) a tire a Ja baisse Ie taux de croissance des investissements par
rapport a I'an 2000. En revanche, la croissance significative du secteur BTPH
(8,2%) en 2002 a sensiblement accelere 1a croissance des investissements.

27. En Egypte, la formation effective du capital aussi bien par Ie secteur public que
par Ie secteur prive a ete sensiblement inferieure 11 celle visee par Ie quatrieme plan
quinquennal 1997/98-2001/02(4) suite au manque de financement et aux tensions
sur Ie marche de change lors des dernieres annees du plan. En 2001, la croissance
des investissements aux prix constants s' est situee 11 6,8% apres un recul de -4,8%
en 2000. En 2002, ies investissements en volume ont connu une quasi-stagnation a
59,8 milliards du Livres egyptiens par rapport a 59,9 milliards de Livres
egyptiennes en 2001.

28. Au Maroc, la formation brute du capital fixe a stagne en 2001 malgre les efforts
deployes par Ie gouvernement pour promouvoir I'investissement. Des indicateurs
ont mis en evidence un reel ralentissement des investissements du secteur prive
notamment Ie declin de 9,9% des importations des biens de production et Ie
ralentissement de Ja croissance des credits 11 l'economie en general. Le Maroc a
beneficie de la forte progression de I'epargne nationale en 2001 grace aux
transferts recus du reste du monde, une progression qui a permis de couvrir la
totalite des investissements inities en 2002 tout en degageant un excedent de
financement exterieur equivalent a3% du PIB.

29. En Mauritanie, les investissements aux prix courants ont chute de 30,3 millions
ouguiyas en 2002 11 26,8 millions ouguiyas en 2001, soit un recul de 13,I%. Cette
decroissance est imputable 11 la baisse des investissements prives parce que les
investissements publics indiquent une augmentation de 7,5 millions ouguiyas en
2001 a8,3 millions ouguiyas pendant cette periode,

30. La Tunisie a realise en 2001 une hausse de 8,6% de la formation brute du capital
fixe aux prix courants rneme si ce taux reste inferieur a celui realise un an
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auparavant: 11,8%. Le ralentissement des investissements en 2001 est attribue
aux reductions des investissements dans les secteurs de I'electricite, du transport et
des hydrocarbures. En 2002, Ie taux de croissance de la formation brute du capital
fixe s'est etabli Ii 8,3%.

2A PERFORMANCES SECTORIELLES

A. AGRICULTURE

31. En general, des conditions climatiques n'ont pas ete favorables pour les pays de la
sous region pendant la periode 2001-2002. Ainsi, on note une tendance Ii une
deceleration des taux des croissances du secteur agricole dans les differents pays.
Mais, on note egalement qu'il yen des grandes variations de la performance des
pays entre 200 I et 2002. Pour les pays du Maghreb, les conditions climatiques
etaient moins favorable en 2002 qu'en 2001 caracterisee par des irregularites
pluviometriques ou une secheresse durant les premieres trimestre de 2002,
contrairement, en Egypte et au Soudan, Ie climat en 2001 a ete plus difficile pour
I'agriculture qu 'en 2002.

32. En Algerie, la performance agricole en 2001 a ete meilleure qu'en 2000, realisant
une croissance reelle de 10%. Ces realisations positives ont ete principalement
dues a une bonne pluviometrie qui a engendre une forte augmentation de la
production cerealiere dont Ie poids represente plus du tiers dans la production
vegetate. En 2002, I'agriculture a connu une decroissance en volume de -1,3% par
rapport a2001. Cette baisse s' explique par Ie recul de la production des grandes
cultures en raison d'une pluviornetrie deficiente pour la saison 2001-2002. En
effet, la croissance du secteur agricole hors cerealiculture s'est situe a5% en 2002.

33. La production des cereales a fortement augmente et plus que double entre 2000 et
2001 passant de 9 millions de quintaux seulement en 2000 Ii 26,6 millions de
quintaux en 2001. Cette situation a engendre un taux de croissance eleve de 37%
de la production cerealiere en 2001. Mais la situation s'est degradee en 2002. La
recole de cereales a enregistre un recul de 31% aussi passant a 20,2 millions
quintaux.

34. En Egypte, la valeur ajoutee du secteur agricole aux prix courants a connu une
croissance de 4,2% en 2001, representant une deterioration par rapport Ii la
croissance de 8% enregistres en 20006

. Cette situation est principalement due aux
cultures de coton, dont la recolte a connu une chute de 10,4% passant de 4,6
millions de tonnes metriques pour la saison 1999/2000 a4,1 millions de tonnes
metriques durant la saison 2000/2001. En 2002, Ie secteur agricole a vu une
amelioration en terme de la valeur ajoutee aux prix courants qui a progresse de
6%.

35. Au Maroc, Ie secteur primaire en general a augmente de 24,4% en 2001 et de 8%
en 2002. Cette performance fait suite adeux saisons mediocres durant les periodes

6 Voir « Monthly Economic Digest. March 2003 » sur le site web www.economv.gov.eg.
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1998-1999 et 1999-2000 lorsque Ie secteur primaire a chute respectivement de 
16,7% et -16,2%.

36. En 2001, la production totale des cereales, ayant chute de 47,2% lors de la saison
precedente, a considerablement regagne du terrain atteignant une augmentation de
133%, soit 4,525,200 tonnes, en comparaison a1,942,500 tonnes en 2000. Toutes
les cereales principales, a l'exception du mars, ont connu une nette hausse: la
recolte de bles (dur et tendre) a augrnente de 1,380,700 tonnes a3,316,200 tonnes,
representant un accroissement de 140,2%. L'orge est passe de 466,800 tonnes a
1,55.200 tonnes, soit une hausse de 147,5%.

37. En 2002, la secheresse qui a sevi pendant les mois de janvier et fevrier ont affecte
Ie developpement vegetatif des cultures cerealieres. Neanmoins, la production
cerealiere affiche une augmentation de 15,6% pour Ie quatre principales cereales,
par rapport a la campagne de 2001. Ces resultats ont ete possibles a cause du
nombre des terres emblavees qui ont avoisine les 4,7 millions hectares, en hausse
de 38%.

38. Au Soudan, la production des cereales, comprenant Ie sorgho, Ie millet et Ie ble a
considerablement augmente durant la saison 2001/2002 pour atteindre 4,8 millions
de tonnes representant 9% au-dessus de la moyenne quinquennale et une hausse de
38,1% sur la moisson de la saison 2000/2001. La croissance la plus elevee de 43%
concemait la production du sorgho (fibre au Soudan) qui compte 78% de toutes les
cereales produites au Soudan. La production totale du millet et du ble a augmente
respectivement de 20% et 5%.

39. Malgre l'affaiblissement des prix du sucre, particulierement durant Ie second
semestre de l'an 2001, des developpements positifs ont ete realises dans Ie secteur
du sucre. Kenana,'qui est Ie plus grand producteur de sucre, a porte sa production
de 280.000 tonnes/an en 1995/1996 a plus de 400.000 tonnes/an en 2000/2001.
Des plans gouvemementaux ont ete egalement elabores pour augmenter la
production des cinq regies a300.000 tonnes/an durant la saison 2001/2002.

40. En Tunisie, la saison agricole 2000-2001 a subi les consequences de la secheresse
qui a perdure depuis l'autornne 1999. Ainsi, la valeur ajoutee agricole a chute
davantage en 2001 pour la deuxieme annee consecutive de -1,5% apres un declin
de -1% en 2000. Cette tendance s'est poursuivie tel que la valeur ajoutee a
nettement baisse en 2002 de -6,3%.

41. Avec 13,5 millions de quintaux, la production totale des cereales (ble dur et tendre
et orge) lors de la campagne cerealiere 2000-2001 etait tres inferieure aI'objectif
de 18,5 millions de quintaux fixe au debut de la campagne, mais plus elevee que le
niveau de production de 1999-2000 de 10,9 millions de quintaux. II faut egalernent
noter que I'augmentation de la production des cereales en 2001 par rapport a2000,
a ete Ie resultat des hausses des recoltes, vu que Ie total de la surface plantee en
200 I etait de 1,3 millions d'hectares, compare a1,6 millions d'hectares en 2000.
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B. ENERGIE

42. En Algerie, Ie secteur des hydrocarbures a realise en 2001 un taux de croissance
negatif reel de -1,6%. Le secteur a egalernent connu une chute de 7,8% resultant
des prix actuels, suite a la baisse des prix durant Ie deuxieme semestre de 2001.
L'indice de production du gaz a aussi baisse de 3,5% en 2001. Quant a
I'electricite, elle a continue de s'accroltre en 2001 realisant un taux de 5% par
rapport a 2000 et la production a atteint 26,2 TWH. En 2002, Ie secteur des
hydrocarbures a enregistre une reprise de sa croissance en volume par rapport a
2001. Cependant, la croissance d'environs 3,8% etait en recul par rapport aux
previsions de 6,7% pour 2002.

43. En Egypte, le secteur du petrole et produits petroliers aux prix courants a
augmente de 2,8% en 2001. Le taux de croissance de ce secteur s'est situe a 12%
grace aux prix du petro Ie. L'energie electricite generee en 2001 est passee de
73620 millions de kilowattJheure en 2000, a 78006 millions kilowattJheure
representant un taux de croissance de 6,0% Mais en 2002, une deceleration de taux
de croissance de I'energie d'electricite generee est apparue et ce taux s'est etablie
il2,4% seulement.

44. En Libye, la production du secteur hydrocarbure aux prix constants a enregistre
une croissance de 2,8% en 2001 et Ie secteur delectricite a connu une croissance
de 4,7%. En total, la production du petrole, gaz et electricite est passee de 4551,7
millions des Dinars en 2000 a4684,2 millions des Dinars en 2001.

45. Au Maroc, la production d'electricite entre 2000 et 2001 a augrnente de 22,3%
passant de 183 milliers de tonnes equivalent petrole (TEP) il 224 milliers de TEP.
Mais, en 202, la production d'electricite a enregistre un recul passant de 224
milliers de TEP en 2001 a 219 milliers de TEP. La production d'electricite au
Maroc en 2001 a continue detre dominee par les unites thermiques, comptant
pour 81,8% de la production totale d'electricite, A la meme annee, les autres
sources d'energie electrique comprenaient l'energie hydroelectrique (5,8%); les
importations d'Espagne et d' Algerie (10,5%) et I'energie eolienne (1,4%). 11 est a
souligner que compte tenu de I'insuffisance de la production energetique au
Maroc, l'activite du secteur reste tributaire des importations qui ont toujours
couvert plus de 95% des besoins du pays.

46. Au Soudan, les reserves confirmees il partir de janvier 2001 en petrole brut
s'elevaient il262,1 millions de barils. La production du petrole brut avoisinait les
209,000 barils par jour (bbl/j) durant 2001, et a continue de croltre
progressivement jusqu'a I'achevement d'un oleoduc important en juillet 1999; la
production du petrole en 2002 doit atteindre 219,000 bbl/j. En 2003, la production
du petrole pourrait atteindre 290,000 bbVj ou plus, pour atteindre 450,000 bbllj en
2005. En aout 2001, en reconnaissance de l'importance croissante du Soudan
comme exportateur de petrole, I'OPEP a accorde au pays Ie statut d'observateur
aux assemblees de l'OPEP.

47. Le Soudan est devenu autosuffisant pour tous les produits petroliers, aI'exception
du carbureacteur. La Raffinerie de Khartoum, construite et conjointement
exploitee par CNPC, assure la production du benzene et du gaz butane pour la
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consommation domestique et I'exportation, ainsi que Ie gazoline pour la
consommation locale. Une partie du surplus du gaz sera eventuellement utilisee
dans la production de l'electricite. Globalement, I'autosuffisance energetique est
prevue pour permettre au gouvemement soudanais de realiser des economies de
plus de 100 millions de dollars par an sur les importations des produits petroliers
raffines.

48. En Tunisie la balance energetique est passe d'un excedant de 194000 tonnes
equivalent petrole (TEP) en 2000 it un deficit de 394000 tonnes en 2001. Ceci est
du it I'association d'une baisse de 3,4% des ressources nationales des energies
primaires et de l'augmentation de la demande de 5,6%. Toutefois, Ie secteur dans
son ensemble a connu une croissance de quelques 1,5% suite it la croissance de la
production d'electricite (7,6%) et du gaz naturel (13,6%) - des taux de croissance
ayant compense la baisse de production du petrole brut (-8,6%) et des produits
raffines. II est essentiel de savoir que Ie gaz naturel compte pour 47% des
ressources tunisiennes en energie et 42% de la consommation totale en energie
pnmaire.

C. L'INDUSTRIE, LES MINES ET LA CONSTRUCTION

49. En Algerie, le secteur industriel a ete marque par une quasi stagnation en 2001. Le
taux de croissance de la production industrielle publique est passe de 1,3% en
2000 it -0,3% en 2001 et Ie taux correspondant pour le secteur prive est passe de
0,5% en 2000 it 0,2%. En relation avec Ie regime croisiere atteint par Ie PSRE en
2002, la croissance du secteur du BTPH se cl6turerait it 8,2%. Le secteur des
mines et de I'exploitation des carrieres a connu une augmentation de 2% en 2001
ou Ie secteur prive a enregistre de bons resultats,

50. En Egypte Ie secteur de I'industrie continue sur la tendance baissiere demarree en
2000 avec un taux de croissance de 6,8% seulement en comparaison it 8% atteints
it la fin des annees 90. Le secteur de l'alimentaire a connu une croissance
particulierement faible de seulement 4, I%.

51. L'indice de la production industrielle qui couvre les activites du secteur industriel
dans son ensemble a enregistre une tendance it la hausse en 2001 avec une
croissance de 3,2% et les resultats des diverses branches de l'industrie prouvent
que presque tous les sous-secteursde l'industrie ont enregistre une croissance
positive en 2001 par rapport a2000. Les industries qui ont connu une croissance
particuliere durant I'annee comprennent I'agro-industrie avec une croissance de
4,5% (resultant d'une croissance remarquable de 11,7% des produits de tabacs et
boissons); industries rnetallurgiques (6,4%) ; les industries chimiques (5,9%) et les
industries du bois (5,4%).

52. Le secteur minier a enregistre un taux de croissance de 3% avec la production de
phosphates qui compte pour Ie gros de cette croissance. En effet Ie secteur
phosphatier compte pour 95% de la production miniere, les 5% restant
comprennent des petites quantites de minerais tel que fluorine, barytine,
anthracite, zinc, plomb, manganese. En 2001 un total de 21.995.000 tonnes de
phosphates ont ete produits, dont 10.684.426 exportes ; Ie reste etant transforme
localement en acide phosphorique, engrais et autres derives.
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53. En Libye, la production du secteur manufacturier a enregistree aux prix courants,
une deceleration du taux de croissance passant de 12.7% en 2000 a 6.9 en 2001.
De meme, Ie secteur du BTP aux prix courants a fortement decelere de 35% en
2000 a 9% en 2001.

54. Au Maroc, !'indice ala production industrielle en 2002 a marque une progression
de plus de 2.0% par rapport a 2001. Cette evolution decoule d'un comportement
favorable de certaines branches dont les industries alimentaires, du materiel
electrique et electronique, des industries du bois, de la metallurgic et de la chimie
et parachimie. La production du phosphate brut s'est amelioree de 4,8% en se
situant a plus de 23 millions de tonnes en 2002. L'extraction des autres minerais
est egalement en hausse a I' exception du plomb et du cuivre.

55. Le secteur du batiment a continue d'evoluer favorablement en 2001 et 2002
comme en temoigne la hausse continue des ventes du ciment totalisant 8486
milliers de tonnes ala fin de 2002.

56. En Mauritanie, Ie secteur secondaire recouvre les mines, peche, autres industries
et BTP. En 2001, Ie secteur des mines a ete marque par un recul de -7.4%. Les
autres industries ont enregistre un taux de croissance de 4.7% et Ie secteur du BTP
a continue l'acceleration de croissance qui a commence en 2000 et ainsi passant de
12% en 2000 a14% en 2001.

57. A Soudan, Ie secteur industriel qui comprend essentiellement des petites et
moyennes entreprises manufacturieres a connu une tres faible croissance dans les
annees 90. C'est en 1999 que le secteur manufacturier a commence a s'ameliorer
avec une croissance de 6%, puis de 11.5% en 2000. Cette tendance a continue en
2001 et l'on estime 'que ce secteur connaitra une croissance de plus de 10%. Cette
amelioration est entrainee par des branches telles que la transformation
alimentaire, en particulier Ie raffinage du sucre. L'industrie textile aussi connait
des progres et I'on estime qu'elle couvrirait 110% des besoins totaux du pays si
elle fonctionnait a pleine capacite.

58. En Tunisie, en 2001, Ie secteur industriel (qui comprend les mines, l'energie, la
manufacture, Ie batiment et les travaux publics (BTP) selon Ie classement officiel
en Tunisie) a manifeste une certaine resistance it l'environnement international
difficile et a pu enregistrer un taux de croissance de 5,7% en termes reels par
comparaison a 5,5% en 2000. Cependant la situation defavorable de l'economie
mondiale a conduit eventuellement a un ralentissement des niveaux des activites
economiques et Ie secteur industriel dans son ensemble a souffert d'une veritable
stagnation.

59. La performance des quatre composantes du secteur industriel est caracterisee par
des resultats variables de la croissance qui illustrent Ie fait que les diverses
branches industrielles reagissent differemment aux conditions nationales et
internationales. En 2001 Ie secteur minier a connu un ralentissement significatif en
passant d'un taux de croissance de 5% en 2000 a seulement 1%. L'energie, par
contre, comme nous I'avons mentionne, est passee d'une croissance negative de 
I% en 2000 a une croissance positive de 1,5%, due surtout a de meilleurs resultats
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dans Ie domaine de I'electricite et du gaz nature!. Les industries manufacturieres
aussi ont connu une legere amelioration de 6,6% en 2000 il 6,9% en 2001. Quant
au secteur du BTP, pour sa part, il a connu une baisse de 10,2% il 7%. Dans Ie
secteur minier la raison principale du ralentissement de la croissance en 2001 etait
due il la chute de la production des phosphates (-1,9%) et du minerai de zinc (
2,7%).

60. Dans I'industrie rnanufacturiere de bons resultats onete enregistres en 2001, dans
les branches orientees essentieIIement il I' exportation, teIIes que les industries
electriques et mecaniques (14%); textile,cuir et chaussures (12%) et industries
diverses (6%). Par contre l'agro-alimentaire a accuse une baisse de -2,5%, resultat
de mauvaises recoltes suite il une saison agricole difficile. Ces tendances semblent
avoir continue en 2002.

D. LES SERVICES

61. En Algerie, Ie niveau de croissance du secteur du BTPH et la nette progression
des importations induisent une evolution de la prestation de services. Ainsi, la
croissance en volume des services s'est etablie il5,3% en 2002.

62. En Egypte, Ie tourisme ainsi que Ie transport, Ie commerce, la finance et
I'assurance, I'h6teIIerie et la restauration sont consideres comme des services
productifs. On estime que ces services productifs dans leur ensemble ont connu
une croissance de 4,6% en 2001 contre 5,6% en 2000. Ce ralentissement est du
surtout il une deterioration importante de la performance du secteur de l'hotellerie
et de la restauration qui a pratiquement stagne il 0,3% en 2001 contre une
croissance de 31,3% en 2000. Ces tendances ont persiste en 2002 et la croissance
de la majeure partie du secteur des services productifs etait encore tres decevante,

63. Le tourisme qui constitue la locomotive de la croissance du secteur des services
productifs a donne de faibles resultats en 2001 et 2002 tels que Ie demontrent des
indicateurs comme Ie nombre de touristes et les nuitees d'h6tel durant cette
periode,

64. L'autre categorie de services, cest-a-dire les services sociaux ont enregistre un
taux de croissance de 4,5% en 2001 contre 4,2% en 2000. Ceci est Ie resultat
d'augmentations dans I'immobilier (7,1%), la securite sociale (8,6%) et les utilites
(8,1%). Les services publics ont connu une croissance moderee de 3,9%
seulement.

65. Au Maroc, Le secteur tertiaire a connu une croissance de 2,6% en 2001 suite il
une croissance de 4,3% en 2000. Ce ralentissement est du a : a) les consequences
negatives du 11 septembre sur le tourisme, b) Ie ralentissement de la valeur ajoutee
du secteur des transports et des communications. Bien que Ie tourisme marocain
ait mieux resiste, par comparaison il d' autres pays du bassin mediterraneen, aux
perturbations mondiales, Ie nombre de nuitees touristiques a quand meme baisse
de 6,3%. Par aiIIeurs la valeur ajoutee des transports et communications a
augmente de 1% seulement en 2001 comparee il une croissance de 9,4% en 2000.
La baisse de la valeur ajoutee du secteur des transports et communications est
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peut-etre due au ralentissement de la croissance du marche de la telephonic
mobile.

66. Les autres secteurs des services tels que Ie commerce interieur et I'administration
publique ont connu une croissance de 5,2% et 4,6% respectivement. La croissance
du commerce est due aux excellents resultats de l'agriculture, alors que
I'administration publique s'est amelioree grace it la mise en ceuvre de diverses
composantes du nouveau programme social.

67. En Tunisie les secteurs des services (transports et communications, Ie commerce,
Ie tourisme, les services financiers) ont connu une croissance reguliere ces
demieres annees, Ainsi, la part des services dans Ie PIB total a atteint 35,5% en
2001 (35,2% en 2000). La croissance du secteur des services en 2001 est arrive au
chiffte appreciable de 6,5% contre 6,6% en 2000. Ce taux de croissance a ete
atteint malgre Ie ralentissement dans Ie transport touristique et aerien qui a
caracterise cette periode. .

68. Les activites des transports, surtout Ie transport aerien, ont ete affectees par les
evenements du II septembre. C'est ainsi que globalement, la valeur ajoutee des
transports en 200 I accuse un ralentissement de 4% contre un taux de croissance de
5,1% en 2000. Les effets du II septembre apparaissent clairement au niveau du
nombre de passagers transportes qui a pratiquement stagne en 2001 avec un total
de 9,69 millions de passagers contre 9,65 en 2000.

69. La croissance du tourisme a logiquement baisse it 2,5% par comparaison it une
croissance de 3,5% en 2000 en raison des evenements du II septembre. En plus,
les indicateurs du secteur du tourisme se sont comportes de facon anormale en
2001. Alors que les arrivees des non-residents ont augmente de 6,5% pour
atteindre 5,4 millions, Ie nombre de nuitees d'h6tels a chute de 0,5% it 33 millions
d'unites bien que les revenus en devises aient augmente de 11,7%.
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SECTION III : AUTRES INDICATEURS
MACROECONOMIQUES

3.1 L'I:'IiFLATION

70. La situation d'ensemble constatee dans les pays de la sons-region montre des taux
d'inflation relativement faibles confirmant ainsi nne tendance a la baisse de
]'inflation amorcee depuis 1999. Ceci pourrait s'expliquer par la consolidation des
efforts entrepris par les pays pour maitriser l'accroissement des prix.

71. Cependant, cette situation d'ensemble, aussi favorable soit elle au niveau sous
regional se presente tres differernment d'un pays it I'autre. Ainsi, de 2001 Ii 2002,
Ie taux d'inflation en Algerie a fortement baisse passant de 4,2% it 1,4%
contrairement en Libye et au Soudan ou il a connu une tres forte augmentation
passant respectivement de -8,5 Ii I et de 4,9 Ii 9. Les taux moderes sont enregistres
en Mauritanie avec 0,2 points d'augmentation, en Egypte, 0,9 et en Tunisie, I.I.
Au Maroc, I' annee 2001 a ete exceptionnelle dans la mesure ou le taux d' inflation
de 2,5% qu'avaient prevu les autorites n'a ete finalement que de 0,6%; cette
situation n'a pas pu etre consolidee l'annee suivante puisque l'evolution des prix a
connu un taux de 3,5%. En Tunisie I'indice general des prix Ii la consonunation
dont Ie taux devolution etait estime it 3,1% en 2002 s'est retrouve finalement avec
un taux legerement inferieur (2,7%).

72. En Algerie, les prix reglernentes dont Ie poids represente environ 13% des
depenses des menages, ont enregistre une hausse moyenne de 4.9% en 2002; cette
evolution s'expliquerait par les augmentations des prix des hydrocarbures, des
tarifs de transport aerien, des tabacs et allumettes ainsi que des boissons. Dans Ie
groupe des biens de consommation importes on observe une baisse de la moyenne
annuelle des prix d'environ 0,4%.

Graphique N°2
Evolution des taux d'inflation
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Source: Rapport 2002, questionnaire de l'enquete et EIU.
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J.2 LES T ..\lIX DE CHA:'IiGE

73. Les monnaies nationales des pays de l'Afrique du nord ont continue il se deprecier
par rapport au dollar des Etats Unis de 2001 il2002. Les taux de change ont evolue
significativement dans certains pays avec une hausse atteignant 14% en Egypte
mais relativement rnoderee au Soudan, 1,8% et en Algerie, 3,2% pour diminuer au
Maroc et en Tunisie denotant ainsi une appreciation des monnaies de ces pays.

74. Comparativement il d'autres devises comme l'Euro la depreciation du Dinar
algerien serait encore plus accentuee, environ 8,2% qui est dil principalement il
I'appreciation de l'Euro face au Dollar. Sur cette meme lancee, I'analyse des
echanges exterieurs de l'Algerie montre que l'effet de la depreciation du Dinar ne
semble pas beaucoup effecter" les prix de la plupart des produits importes des pays
de la zone Euro. Puisque I'on sait par ailleurs que Ie poids des produits
alimentaires importes dans la consommation des menages de ce pays est
considerable (environ 50%), on trouve du coup I'explication de I'evolution
moderee de 2001 il 2002, des prix il la consornmation (0,4% comme
precedemment signale),

75. Il faut aussi retenir Ie cas de la Libye dont la monnaie a subi une devaluation de
pres de 50% ainsi que celui de l'Egypte ou la Livre qui avait une parite fixe par
rapport au dollar americain depuis I'unification du taux de change en octobre 1991
a connu un glissement vers un systeme flottant il partir de janvier 2001. Des lors
on releve une fourchette d' oscillation du taux de change allant de plus ou moins
1% il plus ou moins 3%. Il est de plus en plus question d'indexer Ja Livre
Egyptienne il un panier de devises en cours dans les pays ou zones avec lesquels
I'Egypte a des relations commerciales et financieres etroites (comme explique
dans Ie paragraphe 80 ci-apres); en plus du dollar americain, il s'agit de I'Euro, du
Yen et de la Livre sterling.

Graphique N°3 :
Evolution des taux de change des monnaies nationales par rapport au Dollar EU
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Sources: Rapport 2002, questionnaires de l'enquete et EJU

7 Ce phenomene trouverait son explication par le fait des reformes tarifaires mises en ouvre en 2002 par ces pays.
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3.3 LES FINANCES PlJBLlQlJES

76. La conjoncture economique en 2000 etait plus favorable aux pays non producteurs
de petrole qu'en 200\. Les excedents enregistres par la Libye et l'Algerie ont
diminue par rapport al'annee 2000. Mais la situation continue d'etre caracterisee,
en general, par la maitrise de I'equilibre budgetaire.

77. Les conjonctures connues par les pays de la sous region dans les domaines de la
production et du commerce, ont influence les situations budgetaires dans les
differents pays.

78. Au cours de I'annee 2002, une legere diminution des prix du petrole estimee pour
la moyenne de l' annee a pres de 6% a eu des influences sur les equilibres
budgetaires des pays producteurs de petrole, Pour les pays ayant devalue leurs
monnaies, les retornbees de cette devaluation est favorable pour les soldes
budgetaires. Cette situation conceme plus particulierement la Libye qui a devalue
de plus de 50%. Par contre, les pays importateurs d'hydrocarbures, bien que devant
s'acquitter d'une facture petroliere legerement inferieure acelie de 2001, devant le
niveau qui reste eleve des cours du petrole affichent encore des deficits importants
de leurs comptes du Tresor. D'autres evenements ont cependant influence les
soldes budgetaires de cette annee qui se presentent comme suit.

ors onvatisa ton

1 Pays
I

Algerie 1 Egypte f bye * Maroc Mauritanie I Soudan Tunisie
***

Recettes 37,57 26,6 65,9 24,0 23,8 11,7 36,2
Depenses 37,55 20,8 38,0 28,4** 25,5 12,3 41,7 I

I~T +0,02 -5,8

I

+27,9

I

-4.4~~ -0,6 -5,5
****~ -----l

Source: Questionnaires CDSR et documents officiels et sites web des pays membres
"Pour /a Libye, les informations sont recueillies aupres de EIU.
**Y compris un solde negatifde 5,1 milliards des CST (estimations CDSR.ANj
***Pour la Mauritanie la demiere situation disponible est celle de 2000
****Hors fonds de regulation des recettes, y compris solde du compte d'affectation et
I 'intervention du tresor

Tableau N°: i
des soldes globaux du Tresor previsionnels par pays pour 2002 ; en % du PiB

(h . ti )

79. En Algerie, l'excedent global du Tresor pour l'annee 20018, base encaissement
decaissement, est estime aenviron 170 milliards de DA, soit 4 % du PIB contre 10
%en2000.

80. Les encaissements en 20029 degagent des recettes de 1577 milliards DA soit
13,5% de plus qu'en 200\. Cette augmentation est aattribuer aune hausse de la
fiscalite petroliere de pres de 76 milliards de DA ou de 9% par rapport a 2001 et
d'une hausse des recettes fiscales de 84 milliards de DA ou de 2\.3% d'une annee
al'autre.

s Source Banque Centrale d'Algerie Web site
9 Source .Mlnistere des finances web stte finance-Algeria.org
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81. Les decaissernents pour depenses budgetaires sont evaluees it 1635 milliards DA
contre 1321 au cours de 2001 marquant un accroissement de pres de 300 milliards
ou de 23,7% resultat d'une hausse de 22,6% du budget de fonctionnement et de
26,7% des depenses dequipement.

82. Le deficit global du tresor a ete de pres de 0,9 milliard de DA au de 0,02% du PIB
contre un excedent budgetaire en 2001 de 4% en 2001. Cette evaluation ne prend
pas en compte le solde du fonds de regulation des recettes et tient compte du solde
du compte d'affectation d'environ 90 milliards de DA et de I'intervention du
Tresor pour pres de 31 milliards de DA.

83. En Egypte, au cours de l'annee fisca1e 200112002, le deficit du budget de 1'Etat
(non comprises 1es operations financieres de 1a Banque Nationa1e d'Investissement
NIB, de l' Administration Generale des biens subventionnes GASC et des Fonds de
securite socia1e SIFs) a atteint 22,2 milliards LE soit 5,8% du PIB, contre pres de
20 milliards en 2000/2001 et 5,5% du PIBIO.

84. Le deficit en 200112002 est la resultante de depenses courantes egales it 101,2
milliards LE et de recettes de 79 milliards soit respectivement 26,6% et 20,8% du
PIB. La situation annoncee l'annee precedente donnait des valeurs de 96,1
milliards de depenses et 76,1 milliards de recettes au 26,5% et 21% du PIB
respectivement, soit des accroissements respectifs d'une annee it 1'autre de 5,3% et
3,8%. Cet accroissement differencie explique la forte hausse, en valeur absolue, du
deficit qui a ete de 11 % entre Ies deux annees,

85. Les composantes des recettes courantes qui ant diminue entre 2001 et 2002 sont
les taxes sur biens et services et les recettes non fisca1es qui ant enregistre de
legeres baisses de moins de 1%. 1es revenus des investissements ant par contre
diminue de 600 millions de LE au pres de 30%. Les impots sur Ies revenus ant
quant it eux augmente de pres de 2%, Ies impots sur Ies echanges exterieures de
1,5% et les aides de 136%.

86. La hausse des depenses de 18,2% resulte de la hausse enregistree par Ies depenses
sa1aria1es de 13% et des depenscs pour 1a defense de 5%. Les interets de 1a dette
ant par contre enregistre une diminution de 2,65% par rapport it 2001.

87. Les depenses d'investissement se sont accrues de plus de 1% en passant de 15,1
milliards de LE en 2000/2001 it 15,3 en 200112002 mais 1a rubrique des autres
depenses qui regroupe toutes Ies depenses non classees dans ce qui a precede est
passee de 25 milliards de LE en 2001 it 32,1 en 2002 soit une hausse de 28,6%
entre 1es deux annees.

88. Les finances publiques egyptiennes sont en outre marquees en 2002, par une
augmentation des prets nets de remboursements qui de 175 millions de LE en
2000/2001 sont passees it 3,9 milliards de LE en 200112002.

89. En Libye, la decision de devaluer Ie Dinar Libyen de 50% a eu comme
consequence 1a multiplication par deux des revenus petroliers exprimes en DL.

10 source: Banque Centrale d'Egypte web site cbe.org.eg

R.'If'f'ORTSUR LES CONDfT/(JNS ECONOMiQlIES ETSOC/ALES EN :lfRlQl IE Dl I NORD 2001 -20U2- ?1D£21



Cette situation se refletera sur l'excedent du compte du Tresor qui degagera un
excedent de 4,7 milliards DL ou 28% du PIB en 2002.

90. En effet, les recettes au titre des revenus petroliers, principales recettes du
gouvemement libyen, atteindraient en 2002 la valeur de 10 milliards de $US dont
seulement pres de I milliard cornme recettes fiscales.

91. Les depenses devraient s'inscrire en hausse a cause du rencherissement des
importations resultant de la devaluation de 50% et a cause du programme
ambitieux d'investissement que le gouvernement libyen presente dans Ie plan
d'investissement qui table sur 65% des investissements publics. Elles atteindraient
6,3 milliards de DL en supposant une inflation limitee aux intrants au cours de
cette annee, les autres effets de la devaluation en general n'apparaissant que
plusieurs mois plus tard devront influencer Ie budget de 2003 suite aux
reajustements aattendre des salaires et des benefices .

. 92. Au Maroc, Ie solde des operations ordinaires du Tresor s'est etabli afin 2002, a
7,5 milliards de dirhams contre 2,8 milliards de dirhams en 2001. Le solde
budgetaire hors privatisation a ete deficitaire de 17,9 milliards de dirhams contre
33,6 milliards de dirhams a fin 2001. Ainsi, la situation financiere hors
privatisation est meilleure relativement a2001.

93. La situation estimee pour la fin de I'annee donne une valeur des depenses
ordinaires de 22,2% du PIB, un niveau des recettes ordinaires de 24% du PIB, des
depenses d'investissement de 5% du PIB. Cette situation donne un deficit de 4.4%
du PlB, compte tenu d'un deficit de 5,1 milliards des comptes speciaux du Tresor.

94. Ainsi les recettes ordinaires se sont etablies ade 98,3 milliards DH en hausse de
pres de 3% par rapport a 2001, les depenses ordinaires ont ete de 90,7 milliards
DH soit 2,1% de moins qu'en 2001 et les depenses d'investissement ont atteint
20,2 MDH en baisse de 4,7% par rapport a2001.

95. les recettes fiscales ont atteint pres de 87,7 Milliards de DH realisant ainsi une
amelioration de 1,5 Milliards de DH par rapport aux previsions de la Loi de
Finances et Les recettes non fiscales hors produits de la privatisation ont atteint 7,2
milliards de DH, en baisse de 1,2 Milliards de DH ou de 14%.

96. Les depenses ordinaires ont quant aelles enregistre une baisse de 1,9 Milliard de
DH ou 2,1%. Cette baisse resulte d'une augmentation des depenses « personnel»
de pres de 600 M.DH ou 1,2%, d'une diminution des charges de la dette publique
de pres de 1,1 Milliard de DH ou 6,1% et d'une baisse des depenses de
compensation de 3,3 Milliards de DH ou 44,7%.

97. La Mauritanie presente un compte de tresor caracterise depuis 1993 par des
recettes totales couvrant les depenses publiques. En 2000, les recettes ont ete
inferieures aux depenses qui ont connu un fort accroissement en relation avec les
depenses occasionnees par les investissements en infrastructures et les
explorations petrolieres,

98. Ainsi, au cours de cette annee (derniere annee pour laquelle des donnees sont
disponibles), les depenses publiques totales ont atteint 56 milliards UM contre pres

RAPPORTSUR LEs CONDITiONS ECONOA/f(,JUESETSOClt!I"ES EN AFRIQUE DUNORD 2001-2002- PAGE22



de 40 en 1999, soit une hausse de 40% d'une annee a I' autre. Cette evolution
particuliere de cette annee s'explique par la multiplication par 4 des depenses
d'investissement qui sont passees de 4,3 milliards en 1999 a16,8 en 2000.

99. Les recettes ont pour leur part connu une stagnation a 52,6 milliards apres la
hausse remarquable enregistree en 1999. En effet, au cours de 1999, la Mauritanie
a connu une hausse des recettes de I'ordre de 28% grace a la hausse des recettes
non fiscales de 50%. Ces recettes apres Ie sommet atteint en 1999, ont flcchi de
15% en 2000 a 17,7 milliards UM. En 2000, la Mauritanie a enregistre un deficit
des depenses sur les recettes de pres de 1,7% du PIB.

100. En 2002 et 200 I, la configuration du compte du tresor devrait se maintenir autour
de celle annoncee en 2000, tant que la production de petrole vivement attendue n'a
pas connu de reel demarrage.

101. Au Soudan, Ie deficit global du tresor a ete de pres de 0,6% du PIB au cours des
deux dernieres annees. A signaler la forte croissance enregistree en 2000 par les
recettes non fiscales qui de 51,2 milliards de DS sont passees a 173,8 milliards
grace aux revenus du petroIe.

102. Au cours de 2001 et 2000, une amelioration est observee concernant les revenus
du petroIe. En effet, malgre la baisse des prix du petrole en 200I, Ie deficit a ete
moins important que celui constate en 2000. Les recettes du petrole evoluent, en
outre, avec Ie temps, sous l'effet de la diminution des parts des societes
partenaires.

103. Par ailleurs, Ie contr61e des depenses en relation avec Ie PIB et Ie suivi mensuel
entames aI'occasion de !'application de la reforme fiscale agissent dans Ie sens de
la viabilite des finances publiques soudanaises.

104. En 2002, compte tenu d'une augmentation des depenses d'investissement, des
depenses occasionnees encore cette annee par la guerre civile, et de la mise en
ceuvre de la reforme budgetaire entrainant une limitation des depenses de
fonctionnement et des subventions, Ie deficit budgetaire devrait connaitre une
stabilite relativement au PIB apres de 0,6%. Cette situation est vraisemblable en
relation avec Ie retablissement des prix de petrole au cours des demiers mois de
2002. Un accroissement des recettes de I'ordre de 20% explique par
I'accroissement attendu dans les exportations de petrole (+25%) et par les hausses
des recettes fiscales generees par la reforme en cours est a attendre, pendant que
les depenses ne devraient pas connaitre un accroissement plus grand malgre la
hausse attendue des investissements et des depenses occasionnees par la guerre
civile.

105. Par rapport au PIB, les recettes devraient s'etablir apres de 11,7% et les depenses
a 12,3% compte tenu d'une croissance en valeur du PIB de 14% par rapport a
2001.

106. En Tunisie, Pour 2002, relativement a la loi de finances, une moins value au
niveau des recettes de II % est attendue, it cause de la baisse des importations.
Ainsi, une moins value de I'ordre de 1540 millions de DT des recettes fiscales est
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estimee pour la fin de I'annee, amortie par une plus value de 470 millions de DT
pour les recettes non fiscales.

107. Concernant les depenses, la decision d' augmenter les salaires en 3 annees 2002
2004 a eu un impact de 60 millions de DT, sur les depenses de 2002.

108. Devant ce besoin afinancer, Ie Gouvernement tunisien a opte pour la reduction de
certaines depenses notamment d'equipement, d'ou la necessite reglernentaire
d'une loi de finances complementaire 2002.

109. Ainsi, les recettes devraient s'etablir apres de 10,5 milliards DT soit 3% de moins
qu'en 2001 dont 6,13 de recettes fiscales contre 6,10 en 2001 soit une quasi
stagnation. Les depenses seront de pres de 12,1 milliards de DT, soit un deficit
d'environ 1,6 milliards DT.

110. A cette situation, les recettes representent 36,2% du PIB contre 37,7% en 2001 et
les depenses 41,7% contre pres de 41% en 2001, induisant un deficit de 5,5%
contre 3,3% r annee d' avant.

3.4 LE CHOiVIAGE EN AFRIQUE DtJ NORD

111. La question du ch6mage a pris une nouvelle dimension en 2001 et 2002. Au
niveau international, on a observe une poussee alarmante du ch6mage car Ie
nombre de chomeurs est passe de 150 a 180 millions de personnes entre 2001 et
2002. Cette tendance est d'autant plus alarmante vu que la plupart des 180
millions de chomeurs sont des primo - demandeurs et que les taux de ch6mage des
jeunes representent presque partout Ie double des taux moyens observes au niveau
national. Cette meme tendance a ete observee dans les pays du Moyen Orient et de
I'Afrique du Nord, en partie due a la pyramide des ages de cette region qui est
fortement dominee par les jeunes dont Ie taux est estime a 59% de la population,
alars que Ie taux moyen est de 48% dans les autres regions du monde!!,

112. Pour faire face au chornage, surtout des jeunes, une nouvelle approche a done
commence aemerger. Effectivement, pour lutter contre Ie chomage, il faudra, en
plus de taux de croissance superieurs aceux connus jusqu'a recernment, renforcer
les mesures d'investissements en capital humain et, essentiellement, commencer a
situer la question de l' emploi des jeunes au coeur des politiques de nationales de
developpement. Le Systeme des Nations Unies en adoptant cette approche a
decide de creer des instances de coordination et de concertation au niveau
international. En 2001, Ie Secretaire general des Nations Unies a cree un Reseau
sur I'Emploi des Jeunes'? et en 2002, l'Assemblee Generale des Nations Unies a
adopte une resolution13 a travers laquelle les Etats Membres expriment leur
profonde preoccupation pour les niveaux atteints par Ie chomage et Ie sous-emploi
des jeunes et decident de prendre des mesures urgentes pour la promotion de
I'emploi desjeunes.

113. C'est dans ce contexte que le Bureau de la CEA en Afrique du Nord a prepare tout
au long de l'annee 2002 un Symposium sur Ie capital humain en Afrique du Nord

II Bureau international du travail, Rapport sur i'emploi. Geneve 2002.
/} Ce reseau se compose du Secretariat des Nations Unies. de fa Banque mondial et du Bureau international du travail
(Youth Employment Network-YEN - Resolution A/I 17 du /9 decembre 2001).
IJ Nations Unies. Assemblee Genera/e. Resolution A/57/545 du 21 decembre 2002.
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qui se tiendra it Alger, fevrier 2003. Deux questions y seront traitees : i) Les
facteurs qui ont un impact sur Ie niveau et la nature du chamage et du sous 
emploi des jeunes en Afrique du Nord pour pouvoir ainsi definir les approches et
les politiques a adopter, notamment au niveau macro - econornique et sectoriel et
ii) La viabilite et la durabilite de l'alternative de l'auto - emploi des jeunes dans Ie
contexte des efforts entrepris par les Etats Membres et les Chambres de
Commerce, pour la promotion du secteur prive en Afrique du Nord.

114. En ce qui conceme l'Afrique du Nord 14
, entre 2000 et 2001 Ie taux de chomage

indique une tendance a la baisse en Algerie et au Maroc, une relative stabilisation
en Egypte et en Tunisie et une legere augmentation en Libye. Entre 2001 et 2002,
on estime que Ie taux de chomage a baisse au Maroc et sest stabilise en Tunisie.
Malgre cette tendance relativement favorable, les pays de la sous - region
continuent it presenter des taux eleves de chornage, surtout l'Algerie qui connait Ie
taux dechomage Ie plus eleve de la sous - region, presque Ie double des taux les
plus eleves de la sous - region observes au Soudan, en Tunisie et au Maroc (Voir
Tableau N"2A).

Tableau N°2A:
Recente evolution du taux de chomage en Afrique du Nord, en %

2000 2001 2002
Algerie 29,49 27,30 n.d.
Egypte 7,9 7,6 n.d.
Libye 9,5 10,0 n.d.
Maroc 13,6 12.3 10,4
Mauritanie n.d. n.d. n.d.
Soudan 18,7 n.d. n.d.
Tunisie 15,6 15,0 14,9

Sources: Algerie: Office national des statistiques - Egypte : Questionnaire - Libye:
Questionnaire - Maroc: Direction de la statistique - Soudan: Questionnaire Tunisie: lnstitut
national de fa statistique

115. En Algerie, la question du chomage se pose avec acuite car, malgre la baisse du
taux de chomage observee durant cette periode, Ie nombre de chorneurs pour 2001
a ete estime it 2 339 449 de personnes. Pour repondre it cette demande en plus de
celle des nouveaux entrants, Ie nombre d'emplois it creer chaque annee est estime
it 250000, soit 3% de la Population economiquement active (PEA). Entre 2001 et
2002, Ie taux de chornage au Maroc a baisse de 1,9 points passant de 12,3% it
10,4% de la PEA de 15 et plus, ce qui vient renforcer la tendance de I'annee
anterieure oil ce taux a baisse de 1,3 points. Cette evolution est notarnment
expliquee par la creation nette de 205 000 nouveaux emplois, dont 51,1% sont des
emplois non remuneres 1S

.

N Les differences qui existent entre Ies pa.vs de la sous region dans ia definition des indicateurs du marche du travail
peuvent parfois mener ades SOILS - estimations et rendre difficile tes comparaisons.
IJ Maroc. Direction de la statistiaue, Situation du marche du travail au deuxieme trirnestre de l'annee 2002 (non. aout
2002).

/lilPPORT SUR LES CONDITIONS ECONOIIIIQUESETSOC/ALES EN AFNlQ[I£Dl/ NORD 2001 -:1002- PAGEl5



116. En Afrique du Nord, comme cela est actuellement la tendance au niveau mondial,
les taux de ch6mage des jeunes sont eleves et surtout beaucoup plus eleves que la
moyenne nationale, sauf dans Ie cas de la Libye oil Ie taux de ch6mage des jeunes
represenrait un tiers de la moyenne nationale pour 2000 et 2001. Cependant, on
observe dans Ie cas de ce pays, une legere hausse du ch6mage des jeunes entre
2000 et 2001. En Egypte, face aune moyenne nationale de 7,9% en 2001, Ie taux
de ch6mage desjeunes s'est situe a20,4% la merne annee.

117. Les moyennes nationales cachent de grandes disparites vu que les jeunes urbains
souffrent des taux de chornage beaucoup plus eleves que la moyenne nationale du
meme groupe d'age. Cette derniere caracteristique peut etre observee dans Ie cas
de I'Algerie et du Maroc (Voir Graphiques 4 et 5 ). En plus, en Afrique du Nord,
ceux ayant un dipl6me sont plus susceptibles d'etre au chomage que ceux qui n'en
ont pas. Par exemple, au Maroc, en 2002, le taux de ch6mage de ceux qui
detiennent un dipl6me etait de 21,4% contre 5,4% pour ceux qui n'en n'avaient
pas.
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Graphique N°4:
Quelques caracteristiques du chomage en Algerie, 2001 (en %)
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Graphique N°5:
Quelques caracteristiques du chiimage au Maroc, 2001 (en %)
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Graphique N°6:
Quelques caracteristiques du chomage au Soudan, 2000 (en %)
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Tableau N°2B:

d'-d h-structure u c omage par groupe age en gene,
Repartition de la Repartition du taux Structuredu Frequences

population en chornage de chornage chornage cumulees
(personnes) (en %) (en %) (en %)

-de20ans 393441 51,35 16,82 16,82

20-24 687958 45,92 29,40 46,22

25-29 578 984 37,56 24,75 70,97

30-34 280890 23,07 12,01 82,98

35-39 155 896 14,79 6,66 89,64

40-44 93287 11,21 3,99 93,63

45-49 72 662 10,33 3,11 96,74

50-54 58 163 11,79 2,49 99,22

55-59 18 169 7,51 0,78 100

Total 2339449 27,30 100 -
Source: Office national de fa stansuque

118. Durant ces deux dernieres annees, les Gouvernements des pays de la sous - region
ont continue a faire face a la crise de l'emploi, en poursuivant les mesures prises
pour la flexibilisation graduelle du marche du travail, la mise sur pied de services
d'information et de formation et la promotion de I'auto-emploi, notamment a
travers Ie micro - credit. Ils ont aussi continue les processus de restructuration des
systemes educatifs et de la formation professionnelle de maniere a pouvoir
repondre aux nouvelles exigences de l'economie dans un contexte de
globalisation et d'economie de marche, Des cibles chiffrees ont aussi ete fixees
comme dans Ie cas de la Tunisie, qui, dans le cadre du Xeme Plan national de
developpernent, a etabli comme priorite de reIever Ie defi de I'emploi par la
creation de 380000 emplois entre 2002 et 2006, soit 95% de la demande
additionnelle, et de reduire Ie taux de ch6mage de 15% en 2002 a 13,2% en 2006.
En matiere d'information, en 2003, un nouveau site Internet a ete ouvert en
Egypte, et ceci avec la contribution du BIT et du PNUD, pour constituer une
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source d' informations sur la participation econornique des femmes egyptiennes et
notamment dans I'emploi'":

119. Malgre les progres enregistres, les politiques de l'emploi continuent a faire face
aux delis suivants :

• Statistiques: Celles qui existent sont, souvent, peu fiables, connaissent
un retard de 2 a 3 ans et ne sont pas assez ventilees par sexe et groupes
d'age, En plus, peu de pays de la sons-region ont mis sur pied un
observatoire de I'emploi qui leur permettrait de suivre de pres et
d' actualiser les tendances du marche du travail de maniere aprendre les
mesures necessaires ;

• Modelisation : Malgre les efforts menes par les pays de la sous - region
pour I'arialyse des tendances et des caracteristiques du marche du
travail et leur relation avec les autres variables, surtout macro
econorniques, il est difficile de degager des estimations et des
previsions du marche du travail;

• Employabilite des jeunes: La majorite des chomeurs sont des primo 
demandeurs et leur formation est souvent non adaptee aux nouvelles
exigences du rnarche du travail. Cette situation est d' autant plus
aggravee dans le cas des femmes qui perdent leur capacites en entrant
et en sortant frequernment du marche du travail;

• Participation des jeunes et concertation: La faible participation des
jeunes au sein d'organisations de la societe civile pour soutenir et
promouvoir la voix des jeunes ne facilite pas Ie fonctionnement des
mecanismes de concertation entre ces demiers et les institutions
gouvemementales.

/6 Voir http:./www.aucegvpt.edu/academic/src/wsifell
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SECTION IV : MONNAIE ET CREDIT

4.1 LES J\()lIVELLES YIESLRES MOI\ETAIRES ET
FINANClERES

120. Les mesures ci-apres sont celles prises au cours des annees 2001 et 2002, par les
Etats membres, visant a completer celles deja prises dans Ie cadre des reformes des
systemes financiers et qui ont fait I'objet d'nne etude thematique dans le rapport
econornique et social 2000-2001, presente a la xvno reunion du CrE en avril
2002. La modernisation du fonctionnement par 1'introduction de nouveaux
mecanismes a notamment ete I'objet de ces mesures.

121. En Algerie, la reforme des mecanismes actuels de refinancement et leur
rernplacement par des instruments de marche viennent completer l'ensemble des
reformes que connait le systeme monetaire et financier dans le cadre de la
transition a l'economie de marche. Dans le nouveau contexte, les pouvoirs publics
comptent mettre en place, a cote du marche interbancaire, un marche de titres de
creances negociables qui completera le marche monetaire, au sens elargi,

122. Le rnarche de titres de creances negociables est percu par les autorites monetaires
algeriennes en tant que chamiere entre les marches de capitaux a court et a long
terme au, a l'instar des marches monetaires au Maroc et en Tunisie, seront
proposes aux agents a capacite de financement des titres tels que les bans du
tresor, les billets de tresorerie et les certificats de depots (emis par le Tresor, les
societes financieres et les societes non financieres).

123. L'Egypte a adopte en janvier 2001, un nouveau systeme de fixation du taux de
change qui a pour objectifs de soulager de la difficulte monetaire que connaissait
le pays, introduire plus de flexibilite du taux de change et combler le manque dans
les reserves internationales. Le nouveau systeme fixe le taux de change sur la base
d'une moyenne ponderee des operations realisees et tenant compte de l'offre et de
la demande de devises sur le marche de change, avec une marge de fluctuation de
± 1%, devenu par la suite ± 1,5%. En aout 2001, au lieu de 3,9 LE/$US, le taux de
change a ete fixe it 4,15 avec une marge de fluctuation de ± 3% au lieu de ±1,5%
auparavant. Le taux a ete change plusieurs fois avant janvier 2002 pour atteindre
4,51 en janvier tout en gardant la marge de ± 3%.

124. La Banque Centrale a egalernent annonce en septembre 200 I une reduction du
ratio de la reserve rnonetaire de 15% a 14% en vue de faire augmenter la liquidite
locale d'une valeur estimee a 2,9 milliards de LE. De plus, la Banque Centrale a
annonce ala meme occasion I'autorisation de prendre en compte les bans de tresor
d'une maturite inferieure a 15 jours dans le calcul des 4 derniers points de
pourcentage de la reserve, ce qui a introduit l'equivalent d'une baisse de 1,4% du
taux de la reserve.

125. La Banque Centrale d'Egypte a introduit en septembre 2002, un nouveau
mecanisme de depot aupres de la Banque Centrale, base sur la technique
d'adjudication retenant Ie mains disant au niveau des taux d'interet, jusqu'a
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concurrence du montant dernande par la BCE. Cette technique vise la
liberalisation des taux d'interet et leur assujettissement it l'offre et it la demande du
marche interbancaire.

126. S'inspirant des normes internationales, notamment celles edictees par le Comite de
Bale, le Maroc avait adopte comme d'autres pays' de la sous region des ratios
prudentiels (ratio Cooke, coefficient de division des risques, classification et
provisionnement des creances en souffrance, etc.), Cet engagement avait conduit
les autorites marocaines, en janvier 2000, it aligner la cornptabilite des
etablissernents de credit sur les normes intemationales en la matiere et it
I'institution des regles d'audit et de controle interne visant it informer davantage
les organes dirigeants des etablissernents de credit et done it les responsabiliser.
Pour renforcer ces procedures de controle, les banques sont obligees depuis juillet
2002, de se soumettre it une procedure d'audit exteme.

127. Depuis sa creation, Ie marche des changes marocain a connu plusieurs mesures
d'assouplissement s'inscrivant de maniere generale dans Ie cadre du processus de
Iiberalisation progressive des transactions en capital du compte de la balance des
paiements. En mai 2002, Ie Maroc a procede it I'extension it une annee, de la duree
maximale des contrats d' achat de devises it tcrrne et Ii I' autorisation de depots et
placements en devises aupres de contreparties etrangeres.

128. Ie Soudan, a continue en 2001 Ii introduire progressivement la Iiberalisation de
l'interrn6diation bancaire et Ies regles prudentielles. Ainsi, Ies conditions d'acces
au financement ont ete revisees, la limite inferieure de liquidite a ete supprimee
ainsi que les plafonds sectoriels de financement et Ie taux de la reserve monetaire
obligatoire a ete abaisse.

129. Une plus grande liberte a par ailleurs ete accordee aux banques dans Ies
procedures de decision de financement et dans les choix parmi les options de
financement qui demeurent islamiques.

130. En 2002, Ie taux de reserve obligatoire a ete abaisse encore de deux points, et des
facilites ont ete introduites au niveau des operations de change et de detention de
devises par les banques.

131. Sur Ie plan prudentiel, visant une proportion de 5% des creances en souffrance, la
Banque Centrale du Soudan a dernande au debut de 2002, it toutes les banques de
diminuer les creances en souffrance de 30% entre janvier et juillet 2002 et de 50%
au terrne de I'annee. Ceci doit perrnettre de limiter la proportion des creances en
souffrance it 9% comme position intermediaire avant d'atteindre la norrne
internationale de 5%.

132. En Tunisie, Ie marche monetaire a connu demierement certains arnenagernents it
citer:

• La modification en decernbre 2001 de la duree de pension de fin de
journee, les banques pouvant desorrnais choisir la duree qui leur
convient allant de I it 7 jours,
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• L'arrondi du caleul du taux est augmente au 1/16 depuis mai 2002
contre 1/32 auparavant,

• L'introduction en novembre 200ld'une nouvelle forme de pension de
bons de Tresor de 3 mois. Cette pension est faite mensuellement par
voie d'appels d'offre.

133. L'annee 2002 a connu la fusion entre la S88 et la SDT et la passation de banques
d'investissement au secteur prive, ainsi que la mise en oeuvre de la loi bancaire de
juillet 2001 qui a consolide dans les faits la notion de Banque Universe lie.

134. Des mesures de modernisation bancaire continuent a etre prises par les autorites
monetaires, il convient de citer en particulier :

• La promulgation en aofrt 2002 d'une loi modifiant des articles du
Code des Procedures Civiles et Commerciales en vue d'assouplir
les procedures judiciaires de recouvrement des creances,

• La refonte de la Centrale d'information,
• La mise en place d'un systeme de compensation electronique pour

la lettre de change en septembre 2002, apres les cheques en
decembre 2001 et Jes virements en 1999,

• L'cmission en novembre 2001 de la carte interbancaire.

135. Sur le marche de change, I'annee 2002 qui a connu une baisse d'activite au niveau
du change au comptant suite a la reduction des echanges exterieurs a enregistre
des regains d'activite au niveau du change aterme, notarnment Ie SWAP introduit
en juin 200I et Ie FRA (Forward rate agrement).

4.2 LA MASSE MONETAIRE ET SES CONTREPARTIES

136. En Algerie, la monnaie a connu un accroissement de 11,5 % entre juin 2000 et juin
2001, en passant de 958,6 milliards DA a 109,9 milliards et la quasi monnaie une
hausse de 19,5 % a700 milliards DA contre 586 enjuin 2000. Ces accroissements
restent comparables aceux d'une annee auparavant 10% pour la monnaie et 20%
pour la quasi-monnaie entre decernbre 1999 et decernbre 1998.

137. Ces accroissements correspondent iJ. une hausse des avoirs exterieurs nets de plus
de 160% passant de 420,3 milliards DA a 1098 milliards DA entre juin 2000 et
juin 2001. Cette tendance a la hausse continuera au cours de l'annee 2002,
puisqu'en juin 2002, ces reserves atteindront 1450 milliards DA soit pres de 40%
de plus qu' en juin 200 I.

138. Les credits a l'Etat par contre se sont inscrits en nette baisse par rapport a 2000,
passant de 690 milliards DA a249 entre juin 2000 et juin 2001 soit une baisse de
64%, autre indicateur de l'amelioration des finances publiques consecutive a la
hausse des cours du petrole durant cette periode.

139. Les credits aI'economie ont connu une hausse de 15,6% entre juin 2000 quand ils
etaient de I'ordre de 710 milliards DA et juin 2001 date a laquelle ils ont atteint
821,8 milliards DA. Cet indicateur est d'autant plus favorable qu'il resulte d'une
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augmentation des credits au secteur prive de 26% contre une hausse de 10% des
credits au secteur public, car il ternoigne d'une evolution qui s'inscrit dans les
orientations de liberalisation et de privatisation de I'economie algerienne. Cette
croissance des credits est cependant due a une augmentation plus grande des
credits a court terrne (20%) qu'a des credits a moyen et long terme (10%).

140. En Egypte, la masse monetaire a enregistre en 2001 une croissance de 11,€i%,
passant de 255,3 a 284,9 milliards LE entre juin 2000 et juin 2001. En juin 2002,
la masse monetaire (M2) a atteint Ie niveau de 328,7 milliards LE (et 334,2 en
aout 2002).Cette evolution decoule d'une hausse de la monnaie de 49,7 milliards
enjuin 2000 a 53,4 en juin 2001 et a 59,8 milliards LE enjuin 2002 et de la quasi
monnaie de 205,5 en juin 2000 a231,4 en juin 2001 et a 268,9 milliards LE en
juin 2001.

141. Les contreparties de la masse monetaire sont marquees par une hausse des reserves
de change au cours des annees 200012001 et 200112002 qui etaient en constante
diminution depuis 1997. Ainsi, les reserves de change de la Banque Centrale
d'Egypte ont ete de 53,6 milliards LE en decernbrc 2001 contre 51,1 en 2000, 60,3
en 1999, 67 en 1998 et 67,7 en 1997. Une autre amelioration est observee jusqu'en
juin 2002,ce qui permettrait aI'Egypte, en cas de poursuite de cette tendance,
d'atteindre 56 milliards en fin d'annee.

142. En termes nets, les avoirs exterieurs de la BCE continuent apres unc amelioration
en novembre 2001 a suivre un trend baissier les faisant passer au dessous de 10
milliards LE, comme Ie montre la situation ci apres. Cette situation qui iIIustre Ie
manque de devises en Egypte resulte aussi de la devaluation consecutive a
I'adoption d 'un nouveau systeme de taux de change.

Tableau N°j
Evolution des avoirs exterieurs nets de la BeE en mn LE

I
~ov. T' I ~ I

Juin Juin Dec. Janvier Fevrier Mars I Avril ~i~2000 2001 I 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002,

i
1300~ 1447~37 1215711093419441 9816

1

13624 ! 11980
I

Source.' Banque Centrale d Egypte Site r'f!eb www.cbe.orgeg

143. Les creances sur Ie secteur gouvernemental y compris les credits pour Ie secteur
productif public ont marque en 200I une nette progression s'inscrivant en
decernbre a l l? milliards LE contre 113 en juin 2001 et 95 en juin 2000, soit une
haussc annuelle moyenne de pres de 15%.

144. Les redevances du secteur prive non compris Ie secteur de l'habitat ont quant a
elles augmente de 5% passant de 191 a201 milliards de LE entrejuin 2001 etjuin
2002. Les credits accordes par les banques (sans la Banque Centrale) aux secteurs
productifs montrent une preponderance des secteurs tertiaires et une part minime
de I'Agriculture. Les evolutions de ces credits montrent qu'une proportion plus
importante de ceux ci est de plus en plus orientee vers l'industrie. La part des
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credits a l'industrie est ainsi passee de 33.6% en juin 2000, a 34,5% en juin 2001
et a35,2% enjuin 2002 17

•

145. En Libye, la masse monetaire (monnaie et quasi monnaie) s'est accrue de 17%
entre decembre 2000 et decernbre 2001, passant de 10,5 milliards DL a 12,3. A la
fin du premier trimestre la somme de la monnaie et de la quasi monnaie a connu
une baisse de 2% par rapport a decembre 2001, se situant a 12.045 millions DL.

146. La monnaie a contribue a cette evolution en passant de 75,5 milliards DL en
decernbre 2000 a 81,5 en decembre 2001 et a 80,3 en mars 2002, soit une hausse
de 8% entre 2000 et 2001 et une baisse de 1,5% au cours du premier trimestre de
2002. A l'origine de cette evolution, les contreparties de la masse monetaire ont
evolue d'une rnaniere privilegiant" nettement les avoirs exterieurs de la Banque
Central. En effet, un doublement des avoirs exterieurs (libelles en monnaie
nationale) detenus par la Banque Centrale a ete enregistre. Ces demiers sont
passes de 7,9 milliards DL en decembre 2001 il15,5 milliards en mars 2002.

147. Les creances sur Ie Tresor ont ete reduites a l Of millions DL en mars 2002, contre
940 millions en decembre 2001 et 1,14 milliard en decembre 2000.

148. Les credits a l'economie (non comprises les banques commerciales) ont quant a
eux connu une croissance de 18,4% atteignant 11,6 milliards DL en mars 2002
contre 9,8 milliards en decembre 2001et 8, 3 milliards en decembre 2000.

149. Au Maroc, la masse monetaire M3 s'est appreciee de 6,4% durant l'annee 2002
correspondant a une augmentation de 5,4% des avoirs exterieurs,

150. Compte tenu des donnees des 7 premiers mois de l'annee des augmentations de
3% des concours a l'economie et de 2% des creances sur I'Etat ont ete
enregistrees.

151. Le rythme d'accroissement des credits a I'economie marque au cours de 2002, une
deceleration passant de 8,9% en juillet 2001 a 2,9% au cours de la meme periode
de 2002. En contrepartie, les ressources bancaires ont augmente de pres de 6%
dont 5% comme augmentation des comptes a terrne et bons il echeance fixe et 10%
au titre des comptes sur camets.

152. De meme, les Agregats de placements liquides (APL) ont augmente de 41%,
contre une diminution des bons de tresor negociables de 13,3% et des titres emis
par les OPCVM de 39%. L'augmentation des APL est a expliquer par Ie
developpement des portefeuilles des OPCVM obligataires de 45% et de I' encours
des bons a 6 mois emis dans Ie public de 122%.

153. II en decoule une sous utilisation des ressources disponibles pour Ie financement
ce qui n'a pas manque de faire pression sur les taux d'interet et de pousser a
continuer a s'interroger sur les blocages reels surtout dans un contexte de crise du
marche boursier.

17 Source: Banque Centrale d'Egypte Site Web www.che.org.eg
rsSource: Banque Centrale de Libye Site Web cbt-ty.com
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154. Cette surliquidite, selon le Gouverneur de Bank Al Maghrib'", a resulte, pour
I'essentiel, du produit de I'attribution de la deuxieme ligne GSM en 1999, de
I'ouverture du capital de Maroc-Telecom en 2001 et de I'intensification, en 2002,
des transferts des marocains residant aI'etranger,

155. En Mauritanie, la masse monetaire s'etablissait a fin 2001 a 38,65 milliards
d'Ouguiyas en termes M2 contre 32,95 milliards en fin 2000, soit un
accroissement de 17,3%. La composante MI ne s'est accrue que de 14,8% pendant
la meme periode, passant de 24,15 milliards d'Ouguiyas a27,72 entre decembre
2000 et decembre 2001.

156. Concernant les contreparties de la masse monetaire, les creances sur les agents
interieurs sont marquees par un accroissement des credits a l'economie ces
demieres annees. On estime que ce dernier agregat devrait se situer en fin 2001 a
environ 50 milliards d'Ouguiyas'"..

157. Au Soudan La masse rnonetaire M2 s'est inscrite en hausse de 21,5% entre juin
2001 et juin 2002, passant de 412 milliards DS a plus de 500 milliards. Cette
evolution s' explique par un accroissement de la monnaie fiduciaire de 18,5%
passant de 138,6 milliards DS a163,8, par une hausse de la monnaie scripturale de
24% passant de 116 milliards DS a 144 et par une augmentation de la quasi
monnaie de 22% pour atteindre 193 milliards DS en juin 2002.

158. Pour ce qui est des contreparties, les avoirs exterieurs bruts sont evaluees en juin
2002 a 104 milliards DS en augmentation de pres de 15% par rapport a juin 2001.
Toutefois en termes nets, les avoirs exterieurs ne depassent pas a cette date 45
milliards DS, soit 43 jours d'importation des biens et services non facteurs.

159. Les credits al'economie ont vu leur encours augmenter au cours de la periode juin
2001 - juin 2002 de. pres de 65%. Les financements destines a I'economie ont en
effet connu une dynamique notable au cours de cette periode comme le montre Ie
tableau ci apres :

Tableau N°4
Flux des Credits par Mode de Financement En milliards SD

17.1

44%

2"tr.10'f 11~~i
13.3 II
39% II=~

*
Murabaha
%

* 14.2 13.6
Musharnka
% 41.4% 35.2%

* 1.8 1.6
Mudaraba
% 3.2%

Autres
%

3.9

11.4%

5.6

14.5%

Total 34.3 II 38.6

Source: Banque Centrale du Soudan Site web: www.Bankofsudan.org
*Murabaha (Rente du capital proche du taux d'interet) *Mucharaka (participation) *Mudaraba (Speculation)

/'I Voir son intervention devant le Club Diplomatique Marocain Ie 31 octobre 2002
:0 Estimation tendanciel1esur fa base des donnees officielles disponibles J994-/998 site www.bcm.mr
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160. En Tunisie, la masse monetaire au sens M2 a enregistre en 2001 une hausse de 9,2
% passant de 14,6 milliards DT en 2000 a 15,9 milliards. Cette augmentation
resulte d'une hausse de la monnaie de 8,8 % et de la quasi-monnaie de 9,4%, ces
deux composantes ont represente respectivement en 200 lIes proportions de 48%
et 52%.

161. L' amelioration de la liquidite du secteur bancaire s' est poursuivie au cours de
2002, quoique aun rythme moins soutenu, sous I'effet principalement, de la baisse
de la monnaie fiduciaire. Quant aux concours a l' economie, ils ont augmcnte de
6% au terme des dix premiers mois de l'annee.

162. Au cours de cette annee la masse monetaire a enregistre une hausse de 1,4% par
rapport adecembre 2001, qui s'explique par une baisse de la monnaie au sens MI
de 6,2% et par une hausse de la quasi-monnaie de 6,9%.

163. Cette evolution represente une nette deceleration par rapport a2001 ou a la meme
date la masse monetaire avait augmente de 6,3% et degage une baisse de liquidite
dans Ie systeme bancaire, comparativement aux evolutions des utilisations.

164. En effet, les creances nettes sur I'exterieur ont atteint en octobre 2002, la valeur de
1,98 milliard DT soit 385 millions DT de plus qu'en 2001. Les creances sur l'Etat
ont connu quant a elles, une diminution de 289 millions de DT a 3,18 milliards
DT, pendant que les concours a I'economie ont augmente de 6% pour atteindre Ie
niveau de 21,22 MDT contre 20 milliards en decembre 2001.

4.3 LES TAUX D'INTERET

165. Le taux de reescompte aupres de la Banque d' Algerie a ete reduit entre 2000 et
2001, reduction qui a ete poursuivi encore en 2002. Ainsi, Ie taux interbancaire
jour/jour est passe de 10% en juin 2000 a6,1% en juin 2001 et a5,5% apartir de
janvier 2002. Le taux interbancaire a terme est passe de 10,6% en juin 2000 a
6,5% en juin 2001 et apres de 6% des Ie debut de 2002. Cette baisse a concerne
aussi les taux des adjudications qui de 9,96% se sont etablis a8,3% en mars 2001.

166. En consequence, au cours du premier semestre 2002, la fourchette des taux
debiteurs s'est etablie a 6,5%-9% contre 8%-10% au cours du premier semestre
2001.

167. La Banque Centrale d'Egypte visant arenflouer la liquidite M2 a precede en deux
fois, entre avril etjuin 2001, ala diminution de 0,5% du taux d'escompte qui etait
de 11% enjuin 2001 contre 12% en decembre 2000.

168. Toutefois Ie marche a paradoxalement montre une legere croissance des taux de
depot de 3 mois de 9,29% par an a9,43% par an et des taux d'emprunt de moins
d'une annee de 13,11% par an a 13,57%. Inversement, les bons de tresor ont
marque une legere baisse de pres de 0,04% qui reste cependant moins significative
au niveau de la valeur qu'au niveau du sens de variation.
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169. En novembre 2002, la Banque Centrale d'Egypte a precede it une autre
diminution du taux d' eseompte it 10%, esperant une meilleure reaction des taux
d'interet bancaires it cette decision.

170. En Libye, les taux d'interet etant fixes par la decision du 24-11-1994 il5,5% pour
les depots de plus d'une annee, il 5% pour les comptes d'epargne et il4,5% pour
les depots de moins de 6 mois, ils sont officiellement annonces aux memes
niveaux au mois de mars 2002.

171. La surliquidite observee sur le marche marocain n'a pas manque d'influencer vers
la baisse I'evohnion des taux d'interet. Ainsi, Ie taux du marche rnonetaire
interbaneaire, contre un niveau de 6% en janvier 2001, s'est etabli en moyenne it
3,35% en decembre 2001 et it 2,8% en decembre 2002. Les taux des avances de
Bank Al Maghrib sont passes de 4,75% it 3,75% pour les appels d'offre, de 5,75%
it 4,75% pour les avances il 5 jours, de 9,75% it 8,75% pour les avances il 24
heures et de 11,75% it 10,75% pour les avances de couverture des soldes debiteurs.
Les taux des bons de tresor par adjudication ont pour leur part connu des baisses il
I'image des bons ill3 scmaines dont Ie taux est passe de 4,5% au debut de 2001 il
2,47% en fin 2002.

172. Ces taux consideres comme des indicateurs pour le systeme bancaire se sont tous
inscrits it la baisse au merne titre que Ie taux de reference du marche secondaire
des bans de tresor qui est passe de 2,9% it 2,55% pour les bans il 13 semaines, de
4% il2,65% pour ceux it 6 mois, de 5,3% il3,72% pour ceux it 2 annees, de 6,2% il
4,65% pour les bans it 5 annees et de 7% il6,46% pour les bans it 15 annees,

173. Aussi, les taux pratiques par les banques commerciales et les entreprises de credit
se sont-ils inscrits it la baisse. Les taux maxima des interets conventionnels des
etablissements de cr6dit sont passes de 15,45% en fin 2001 it 14,7% en fin 2002,
les taux maxima debiteurs pour les credits it long terme se sont etablis it 12% it
partir du deuxieme trimestre 2002 contre 13,25% auparavant et les taux crediteurs
it court tenne (6 mois et 1 annee) ont vu leur moyenne ponderee passer de 4,87%
en octobre 2001 it 4,19% en oetobre 2002.

174. La baisse de liquidite en Tunisie a amene la Banque Centrale de Tunisie it agir sur
Ie taux interbancaire qui a fluctue au cours de I'annee dans la fourchette 5,87%
6,87%. Les operations nouvellement instaurees sur les bons du tresor il 3 mois ont
cte realisees it taux multiples pour la premiere conduisant it une moyenne ponderee
de 6,25% et it taux marginal pour la seconde it 6,1875%.

4.4 L'ACTIVITE BOURSIERE

175. Les bourses de la sons-region connaissent en general un tassement de leurs
activites, La bourse d' Algerie creee en 1993, n'a pas encore atteint les niveaux
d'activite des autres bourses de la sous region qui restent eux memes limites par
rapport it ceux des marches boursiers de par Ie monde.

176. En Egypte, l'indice CMA (Capital Market Autority) a enregistre au cours de 2001
nne baisse de 3,2% passant de 633,1 en decembre 2000 a613 en decembre 2001.
Cette diminution fait suite aune quasi stagnation en 2000 de 0,3%. De merne, Ia
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capitalisation de la bourse d'Egypte a dirninue de 119,7 milliards en 2000 a 111,3
en 2001 ou de 35,3% du PIB a30,2% et la valeur des transactions a baisse de 38%
par rapport a2000.

177. Le nombre de societes cotees connait pour sa part une deceleration du rythme
d'augmentation, de 861 en 1998, leur nombre est passe a1033 en 1999, a1076 en
2000 puis a 1110 en 2001, soit 20%, 4,2% et 3,2% respectivement en 1999, 2000
et 2001.

178. Au Maroc, La bourse de Casablanca continue aenregistrer des resultats negatifs a
cause de la rigidite des titres, de sa faible liquidite et sa faible activite.

179. La BCVM a enregistre une baisse du volume des transactions de 24% entre les
sept premiers mois de 2001 et les memes mois de 2002, dont une baisse des
transactions en actions de 20% et une baisse des transactions en obligations de
67%. Le volume des transactions sur Ie marche central a quant a lui baisse de
45%.

180. Les indices MAS1 et MADEX ont baisse de 16% et 23% a fin juillet 2002,
relativement afin decernbre 2001.

181. Au Soudan, Ie «Khartoum Stock Exchange» realise en 2001 un chiffre de 1310
contrats realises contre 942 en 2000, et prevoit d'en realiser 1400 au terme de
2002. Le nombre de societes cotees atteindra 46 en 2002 contre 44 en 200I et la
capitalisation 150 milliards de Dinars soudanais contre 120,4 en 2001 soit un
accroissement de 25% d'une annee al'autre.

182. En Tunisie, la bourse des valeurs rnobilieres de Tunis accuse egalernent en 2001,
une baisse d'activite qui transparait atravers tous les indicateurs.

183. La BVMT a en effet connu une baisse au niveau de I'ensemble des transactions de
33,6% entre 2001 et 2000, Ia capitalisation est passee de 14,6% du PIB en 2000 a
11,4% en 200'1 et les indices BVMT et TUNINDEX ont enregistre respectivement
des baisses de 30% et 12,2% sur les deux annees.
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SECTION V: BALANCE DES PAIEMENTS

184. Dans cette section, seront etudiees successivement les echanges commerciaux des
marchandises par pays de la sous region et les autres elements de leurs comptes
courants. Les niveaux d'influence des soldes commerciaux, des services ou des
transferts seront mis en exergue pour chaque pays de la sous region.

5.1 LA BALANCE COMMERCIALE

185. Le commerce exterieur de la sous region a enregistre en 2002 une augmentation de
3,5% par rapport a 2001, passant de 102,5 milliards de $US a 106 milliards
de$US. Cette hausse est due ades accroissements des importations de 6% environ
a55,9 milliards de dollars, et des exportations de pres de 2% a50,2 milliards $US.
Cette situation a deteriore Ie solde de la balance commerciale globale de la sous
region qui de 2,9 milliards $US de deficit en 2001 est passe a4,76 milliards de
$US en 2002.

186. Par pays, les excedents en Algerie de 7 milliards $US et en Libye de 2,3 milliards
$US en baisse de 23% et de 46,5% respectivement par rapport a 2001, ont ete
compenses au niveau de la sous region par les deficits enregistre en Egypte de 7
milliards de $US en baisse de pres de 20%, au Maroc de 3,9 milliards de $US en
hausse de 1% et en Tunisie de 3,4 milliards de $US en baisse de 1,5%.

187. L'Algerie21 dont la balance commerciale reste excedentaire a connu au cours de
2001, une legere deterioration de cet excedent,

188. Les prix du petrole ont enregistre un recul notable aune moyenne estimee a24,8
dollarsfbaril en 2001 contre un prix moyen de 28,7 dollarsfbaril pour l'annee 2000.
En fait, au quatrierne trimestre de l'annee 2001, Ie prix du petrole est merne tombe
en dessous de 20 dollars par baril.

189. Ainsi, au cours de l'annee 2001, Ie montant des exportations d'hydrocarbures est
estime a18,5 milliards de dollars, marquant une baisse par rapport aux realisations
de I'annee 2000 et indiquant une deceleration au cours du deuxieme semestre de
l'annee par rapport au premier semestre (10,5 milliards de dollars).

190. Les importations sont marquees quant aelles par la poursuite de la stabilisation de
leur niveau a environ 9,5 milliards de dollars. L'excedent commercial de 9
milliards de dollars aura encore en 2001, un effet favorable sur Ie compte courant
de la balance des paiements.

191. La baisse des prix du petrole, s'est poursuivie durant Ie debut de I'annee 2002,
mais au cours du deuxieme semestre, les COUTS ont connu un accroissement
important qui a amorti la baisse de la premiere moitie de l'annee. Le prix
d' exportation du baril de petrole a ainsi enregistre en moyenne une baisse de 5,7%
en 2002 en comparaison au prix moyen enregistre au cours de I'exercice 2001. Les
effets de cette regression ont ete amoindris par la hausse en volume des

]J Source: Note de conjoncture 2002 (La conjoncture au second semestre 2002).
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exportations qui se sont inscrites en hausse de 3% entre 2001 et 2002. Le solde de
la balance commerciale algerienne, a enregistre en 2002 un excedent de 7,1
milliards de $US, en diminution de 23% par rapport it 2001. Cette situation resulte
de l'addition des effets de la baisse de 1,9% des exportations et de I'augmentation
de 29,9%% des importations.

192. La progression des importations est consecutive it I'augmentation notable de
24,4% de l'acquisition des biens d'equipement, de 21,1% de celle des produits
intermediaires, de 11,8% des importations de produits alimentaires et de 8,4% des
biens industriels de consommation.

193. La baisse de 2%, des recettes d'exportation par rapport it l'annee 2001 est
essentiellement un effet de la baisse des recettes des hydrocarbures qui sont
passees de 18,5 milliards de $US en 2001 it 18,I milliards de $US en 2002.

194. Les exportations des autres marchandises, ont par contre augmente de 11,6%
passant de 0,65 milliard de $US au cours de l'annee 2001 it 0,72 milliard de $US
en 2002. Le faib1e poids de ces exportations, d'environ 3,8% en 2002, a empeche
leur augmentation d 'influencer I'evolution des exportations globales.

195. Sur la base de ces realisations, Ie solde commercial en 2002 serait en Algerie de
I'ordre de 7,1 milliards de dollars US soit 12,8%du PlB contre 16,6% en 2001.

196. En Egypte, la balance commerciale des marchandises a connu en 2001 it I'instar
des annees precedentes un fort deficit qui connait cependant une amelioration
d'une annee it I'autre. Ainsi, l'annee 200012001 a enregistre un deficit commercial
de marchandises de l'ordre de 9,3 milliards de dollars US, contre 11,35 milliards
en 1999/2000 et 12,55 milliards en 1998/1999.

197. Cette amelioration de la balance commerciale en 200012001 resulte it la fois d'une
diminution des importations libellees en $US de 7,2% it 16,4 milliards de dollars
et d'une forte hausse des recettes des exportations de plus de 12% it 7,1 milliards
de dollars.

198. L'annee 2001/2002 s'est inscrite dans la continuation de l'amelioration de la
balance commerciale en Egypte dont Ie deficit s' est retreci de pres de 20% par
rapport it I'annee 2000/2001, ne depassant pas 7,5 milliards de dollars US.
L' amelioration de cette annee est le resultat d'une forte diminution des
importations exprimees en dollars de pres de 15%, les exportations quant it elles
ont marque une baisse de plus de 7% par rapport it I'annee precedente,

199. La baisse des exportations de marchandises resulte essentiellement de la baisse
d'exportation des produits petroliers qui a atteint 27,7% par rapport it 2000/2001,
les autres exportations s'etant inscrites en hausse de 6,6% d'une annee it l'autre22

.

200. La Libye a enregistre en 200 I un excedent commercial de 2,8 milliards de Dinars
Libyens, soit pres de 4,3 milliards de $US au taux de change de 2001, en baisse
par rapport it l'annee 2000 de pres de 17,5%. Cette baisse s'explique par une forte

22 Informations recueillies sur ie site du Ministere du Commerce exterieur www economygov.eg
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hausse des importations de plus de 40% que I'accroissement de 3% des
exportations en valeur n' a pu contrecarrer.

201. En 2002, les importations de la Libye se seraient inscrites en forte hausse pour
plusieurs raisons dont la principale est la forte devaluation operee sur Ie Dinar
libyen qui de 0,64 Dinar pour un dollar en 2001 est echange en 2002 apres de 1,3
Dinar Ie dollar. Le caractere non compressible des importations libyennes et les
besoins exprimes pour les investissements directs etrangers sont aussi des raisons
qui ont fait que les importations sont passees de 4,1 milliards de $US en 2001 a
plus de 6 milliards $USZ3

•

202. Les exportations devraient connaitre nne legere baisse en 2002 par rapport a2001,
suite a la deceleration de I' economie mondiale. On estime que la Libye n'aurait
produit en cette annee que l'equivalent de 1321 barils par jour contre 1370 barils
en 2001 soit une baisse de 3,7% d'une annee it I'autre. Cette baisse aurait ete
amortie par la legere hausse des prix connue par les prix au terme de 2002 estimee
a2,8% ce qui ramenerait la baisse des recettes petrolieres libyennes amoins de
1% d'une annee aI'autre.

203. L'excedent de la balance commcrciale libelle en dollars US, bien qu'enregistrant
une baisse de 46% represente encore pres de 20% du PIB contre 19% une annee
auparavant, acause de la forte devaluation de la monnaie libyenne de 50% Ie 31
mars 2002.

204. Au Maroc, le commerce exterieur" en Dirhams courants a connu en 200lunc
augmentation globale de 0,8% par rapport a 2000. En 2002, l' augmentation
enregistrce par rapport a200lest de 3,6%. Exprimee en dollars US, la valeur totale
des echanges exterieurs s'est inscrite en hausse de pres de 6,5%, cette divergence
d'evolutions s'explique par la depreciation du dollar par rapport au Dirham au
cours de I'annee 2002.

205. Cette hausse du volume du commerce exterieur resulte d'un accroissement des
exportations de marchandises de 5,3% plus important que celui des importations
qui a ete de 2,5%. Cette situation est a l'origine de la reduction du deficit
commercial exprime en dirhams de 1,2 milliard de Dirhams ou de pres de 3%.
Etant donnee la reevaluation du Dirham par rapport au dollar, cette baisse Ie
deficit commercial exprime en dollars est reste constant au nivcau de 3,90
milliards de $US entre 2001 et 2002. Une augmentation du taux de couverture des
importations par les exportations de 1,7 point de pourcentage a cependant ete
enregistree, passant de 64,7% en 2001 a66,4% en 2002.

206. A ce niveau, Ie deficit commercial par rapport au PIB est en nette amelioration et
atteint Ie niveau de 10,5% du PIB en 2002, contre 11,5% en 2001.

207. La hausse observee des exportations en Dirhams courants au cours de 2002,
s'explique par les augmentations, de 5,4% des ventes de phosphates, de 11,8% de

1J 6,4 milliards seton les estimations de J'EIU d 'octobre 2002 qui estiment cependant les importations de 200} a4.4 la au
Ies statistiques officielles de Ia Libye donnent 4, l. Voir site CBI-ly.com.
14 Source: Cadre macroeconomioue de la DPEC du 26·06-2002 Minis/ere du Plantquestionnaire) et Actualites
econamiaues nationale octobre 2002 Mlnisteredes Finances.
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I'acide phosphorique, de 15,1% des derni-produits et de 26, I% des produits finis
ainsi que des hausses moins marquees dans d'autres postes. Des baisses ont ete
enregistrees seulement au niveau des produits energetiques.

208. La hausse des importations de 2,5% en monnaie nationale courante s' explique par
une diminution des achats de petrole de 11,2%, et par une hausse de 4,3% des
achats hors petro Ie.

209. Les importations de biens d'equipement se sont accrues de 8,2%, celles des demi
produits de 4,8%, celle des biens de consommation de 3,8% et celles des produits
bruts de 13,7%.

210. En Mauritaoie, la balance commerciale a ete legerement deficitaire en 200 I,
malgre I'augmentation des exportations de poissons qui sont passees de 46,8 mille
tonnes en 2000 a 47,7 en 2001 et' de celle du fer qui a atteint 36,3 millions de
tonnes contre 35,9 en I'an 2000.

211. Les exportations ont ainsi enregistre une croissance de pres de 4%, mais la
croissance des importations a ete tres forte cette annee et a atteint 28%25 par
rapport a2000, ce qui a engendre un deficit de la balance des paiements de 3,2%
du PIB au lieu d'un excedent commercial en 2000 de 5,5%.

212. L'acceleration des importations enregistree en 2001 s'explique par des valeurs en
hausse de 30% environ des acquisitions du petrole qui de 6,5 milliards d'ouguiyas
sont passees a8,4 milliards d'ouguiyas ou 36 millions de dollars US.

213. Malgre la baisse enregistree dans la facture des produits alimentaires de l' ordre de
20% a12.2 milliards douguiyas, les importations se sont inscrites en forte hausse
car les autres produits importes d'equipement, de construction dont les vehicules
et pieces de rechange ont vu leurs valeurs d'acquisition s'accroitre de 23,2% par
rapport a 1999, soit en moyenne annuelle de plus de II %. La croissance de ces
importations s'explique par la politique volontariste poursuivie ces dernieres
annees par la Mauritanie en matiere d'investissement et d'exploration petroliere.

214. En 2002, la Mauritanie cherchant a consolider I'equilibre de sa balance
commerciale a commence a explorer d'autres creneaux pour lexportation. Les
exportations de produits de la mer devraient poursuivre leur trend de croissance
tant que les capacites d'exportation de la Mauritanie de ces produits est nettement
superieure aux realisations (en 1993, Ie tonnage de poisson exporte etait de 63
mille tonnes).

215. En contrepartie, les importations devraient continuer aaugmenter mais aun niveau
plus modere que la hausse de 200 I. Cette accroissement des importations
resulterait de la hausse estimee des prix du petrole en fin d'annee et de la poursuite
des programmes de mise en ceuvre d'infrastructure de transport et de ceux
d'exploration petroliere,

rs Source Office National de Statistioues site WW,W.Olls.mr
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216. Ayant deja genere une valeur faible de l'excedent commercial en 2001, les
tendances observees des importations des biens d' equipement si elles continuent
pourraient, sous reserve d'un niveau des prix du petrole comparable a celui de
200 I, conduire a une balance commerciale quasi equilibree en 2002.

217. Au Soudan, le commerce exterieur connait depuis quelques annees une relance
des exportations generee par I'accroissement des exportations de petrole. En 2000,
les exportations de petrole sont passees a 1,24 milliard $US contre 275 millions
$US en 1999 soit pres d'une multiplication par 5. Cette situation a genere un solde
commercial positif de 254 millions de $US au lieu d'un deficit en 1999 de 635
millions $US.

218. En 2001, compte tenu de Ia baisse observee des prix du petrole, les exportations de
petrole en valeur se sont inscrites en baisse de 3,3% par rapport a 2000, malgre Ia
hausse de production du petrole qui est passee de 185 barils/jour a 230 entre 2000
et 2001. La balance commerciale a ainsi connu une restriction de son excedent
d'environ 25%.

219. En 2002, suite ala legere hausse des prix moyens du petrole au terme de i'annee
estimee a 2% et compte tenu d'une progression en volume de la production du
petroIe qui atteindrait 280 000 barils/jour, le solde commercial au Soudan
s'etablirait a un niveau superieur de 25% a celui enregistre en 2001.

220. En Tunisie, l'annee 2001 a enregistre un accroissement de 18,7% des exportations
libellees en monnaie tunisienne par rapport a 2000. Compte tenu de I'appreciation
du dollar vis a vis du dinar tunisien, les exportations en dollars ont connu plus de
13% de croissance par rapport it 2000. Les importations ont pour leur part connu
une forte hausse de \ 1%. La balance commerciale a enregistre un deficit de I'ordre
de 2.9 milliards $US (4,2 milliards Dinars tunisiens), soit une hausse par rapport a
2000 d'environ 200 millions de $US. A ce niveau, Ie taux de couverture des
exportations par les importations etait de 69,6% contre 68,2% une annee
auparavant.

221. Au cours des dix premiers mois de 2002, les exportations ont enregistre une legere
baisse de 0,7% par rapport a la meme periode de 2001. Cette evolution cache en
fait l'appreciation du Dinar en termes de dollars americains, car exprimees en
dollars, les exportations au cours des dix premiers mois de l'annee ont connu une
hausse de 5%.

222. Cette situation des exportations a ete 1e resultat notarnment d'une forte baisse des
exportations des produits agricoles de 22%, en relation avec la succession de
mauvaises campagnes agricoles dues a I'installation de la secheresse, Les
phosphates n'ont pas realise d'accroissement non plus (-2%), ce que n'a pu
contrebalancer les legeres hausses observees dans les textiles et dans les industries
mecaniques et electriques (1% et 4% respectivement).

223. Les importations ont quant a elles baisse de 3% en dinars courants, mais en dollars
ceci revient a un accroissement de 2,6%, ce qui a entraine un allegement du deficit
conunercial tunisien sur les 10 mois de 8,2% passant de 3,5 a 3,2 milliards de
dinars. En dollars US, Ie deficit de la balance commerciale ne s'est retreci que de
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2,8% au cours des 10 premiers mois de 2002, relativement a la merne periode de
2001.

224. La baisse des importations tunisiennes s'est realisee malgre une forte hausse des
achats de produits agricoles de pres de 26% decoulant de la faiblesse de la
production de ces biens en raison de la secheresse. Cette situation s'explique par la
baisse des importations des produits petroliers en raison de la baisse de leurs prix
et de celle des industries mecaniques et electriques respectivement de 13% et 7%
par rapport a 200 I.

225. Ainsi, au terme de l'annee on estime que le deficit de la balance commerciale sera
de 4 milliards de dollars soit 5% de moins qu'en 2001, cette situation equivaut a
une quasi stagnation en dollars du deficit commercial tunisien, soit une
amelioration, relativement au PIB, de 17,4% a 15,4%.

Tableau ]';05
Balances commerciales des marchandises par pays En Mds $ US

Pays Algerie Egypte Libye Maroc Mauritanie Soudan Tunisie

Imports 9,8 16,4 4,1 11,0 0,38 1,00 10,00
Exports 19,1 7,1 8,4 7,1 0,35 1,20 6,55

Balances 9,3 -9,3 4,3 -3,9 -0,03 0,20 -3,45

2001 BCIPIB % 166% -10.2% 18.9% -115% -3.2% 165% -174%
Imports 11,7 14,6 6,0 11,6 0,40 1,25 10,30
Even % +18,5% -11% +46,3% +5,3 +5,2% +25,0% +3,0%

Exports 18,8 6,6 8,3 7,7 0,39 1,50 6,90
Even % -1,9% -5,7% -1,0% +8,2% +11,4% +25% +5,0%

200:
Balances 8,0 -8,0 2,3 -3,9 0,01 0,25 -3,40
Even % -23% -16,2% -46,5% 0,04% - +25% -1.5%

Be/PIB % 12,7% -9,0% 19,9% -10,50/0 -1,00/0 1,87°!.l -15.40/0
Source: Questionnaires CDSR et documents officiels des pays membres

LES COMPTES COURANTS

226. En Algerie, La balance courante reste positivement influencee par la balance des
marchandises qui enregistre en 2001 et en 2002 des soldes positifs importants. Le
compte courant de la balance des paiements, avec deja un important excedent
enregistre en 2000 (9 milliards de dollars), a continue malgre un recul notable,
d'afficher une performance appreciable en 2001.

227. Compte tenu d'une balance des services negative de pres de 1,5 milliard de dollars
US et d'un solde negatif des transferts d'environ 1 milliard, Ie compte courant de
la balance des paiements a enregistre en 2001 un excedent de 6,7 milliards de
dollars soit environ 12% du PIB.

228. En 2002, les previsions de cloture du Ministere des Finances tablent sur un solde
du compte courant de pres de 7 milliards de dollars US equivalent a 12,5% du
PlB. Ceci suppose un effet cumule de la balance des services et du solde des
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transferts de pres de 2,3 milliards au terme de 2002 soit une amelioration de 10%
par rapport it 2001 ou la somme des deux soldes etait de 2,56 milliards de dollars.

229. L'Egypte se caracterise par une balance des services structurellement
excedentaire. L'excedent de cette balance s'inscrit cependant en nette baisse en
2002 apres des baisses successives en 2001 et en 2000. En effet, la balance des
services a enregistre en 200112002 une baisse de pres de 30% par rapport it
2000/2001 en passant de 5,6 milliards de dollars a3,9.

230. Cette deterioration provient essentiellement de la baisse des recettes du tourisme et
des voyages de 0,90 milliards de dollars soit 21% de moins qu'en 2000/2001 et du
recul par rapport it la meme annee des revenus des investissements de 0,91
milliards de dollars ou de 49%. Ces evolutions ont ete relativement amorties par
une regression de 6,3% des depenses des residents egyptiens en tourisme et
voyages aI'exterieur.

231. Ainsi, la balance dechange des biens et services non facteurs, malgre les
ameliorations importantes enregistrees par la balance commerciale des
rnarchandises, n'a pu suivre la tendance baissiere .des deficits suivie depuis 1999.
Le deficit de la balance biens et services est en effet passe de 6,6 milliards de
dollars en 1998/99 a 5,8 milliards en 1999/00 et a 3,8 en 2000101 avant
d'enregistrer une hausse it 4,1 au cours de l'annee 200112002.

232. Le compte courant de la balance des paiements egyptienne a ete pratiquement
equilibre au cours des deux dernieres annees fiscales, le deficit des echanges en
biens et services etant presque en totalite resorbe par l'excedent du solde des
transferts. Le deficit courant n'a ainsi pas depasse 9 millions de dollars en
200112002 et 34 millions de dollars en 2000/2001 contre 1,2 milliard US$ en
1999/2000 et 1,7 en 1998/1999.

233. En Libye La balance commerciale biens et services resulte en partie d'une balance
des services deficitaire cornposee cssentiellement des revenus des investissements
en tant que ressources et des transports et assurances, des services demandes par
la production petrolicrcs, et des voyages et tonrisme en tant que depenses. Les
reeettes ont represente it la fin des annees 90 (serie 1993-1996)26 pres de 45% des
depenses.

234. De plus, les transferts des travailleurs revenaient aplus de 120 millions de Dinars
Libyens, solde negatif des transferts prives qui est structurellement aggrave par les
transferts publics.

235. Ainsi, le solde du compte courant de la balance des paiements se trouve nettement
en deca du solde commercial. Pour des niveaux du solde commercial estimes it 4,3
et 2,3 milliards de dollars US respectivement en 2001 et 2002, le solde du compte
courant de la balance des paiements est estime a3 milliards de dollars en 2001 et
seulement 0,7 milliard en 2002. Ces estimations tiennent compte de I'evaluation
par l'Eill du cumul de la balance services et des transferts estime it 1,3 milliards
$US et 1,7 respectivement pour les deux annees".

:6 Ces donnees sont les seules disponibies sur ces compartiments de fa balance des paiements en Libye. Elles sent tirees
]7 L 'lEU d'octobre 2002 se base sur d 'au/res estimations de fa balance commerciale que celles donnees par la Banque
Centrale de Libye, if estime ainsi Ie deficit du compte courant en Libye a6,J milliards$US en 2001 et a. 3, 7en 2002.
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236. Au Maroc, en 2001 la balance cumulee des biens et services affiche un deficit de
pres de 2 milliards de $US qui est moins important que Ie deficit de la balance
commerciale et ce, grace a l'excedent degage au niveau des services qui est de
l'ordre de 2 milliards de dollars US .

237. Compte tenu du deficit des revenus des investissements evalue a9,4 milliards de
DH ou 0,8 milliards de $US et d'un solde des transferts courants excedentaire de
plus 3,4 milliards de $US (contre seulement 2,2 milliards $US en 2000), originaire
en quasi totalite des transferts prives constitues des transferts operes par les
residents marocains al'etranger, Ie compte courant de la balance des paiements au
Maroc a realise en 2001 un excedent de 1,6 milliard de $US.

238. Cet excedent est d'autant plus significatif de l'amelioration des finances
exterieures marocaines qu'en 2000, il etait negatif (deficit) d'une valeur de 0,5
milliard de $US, cependant cette amelioration comme on peut remarquer a pour
origine des hausses des transferts des RME.

239. Au cours des huit premiers mois de 2002, Les transferts des Marocains Residant a
I'Etranger ont atteint 24,5 milliards de dirhams, soit une hausse de 2,8% par
rapport a 2001. Les recettes voyages par contre se sont inscrites en baisse de
20,7% par rapport a 2001 et en hausse de 12,7% par rapport a la moyenne des
recettes realisees au cours de la meme periode des annees 1997 a2001.

240. Malgre, la basse conjoncture du tourisme qui cofite aux finances marocaines une
moins value de pres de 5 milliards de dirhams et Ie rencherissement attendu des
importations de petrole au terme de 2002, le compte courant de la balance des
paiements enregistre encore au cours de cette annee un solde positif de 0,75
milliard de $US soit pres de 2% du PIB contre 4,9% en 200I.

241. La Mauritanie enregistre un solde negatif des services de plus de 150 millions de
$US et un solde positif des transferts du rneme ordre ou legerement superieur au
cours de ces dernieres annees, Ie solde cumule des services et des transferts est
positif, il est estime a5 millions de dollars US en 1998. Cette situation permet ala
Mauritanie d'avoir un compte courant excedentaire, malgre le deficit de 1a balance
biens et services. Le compte courant de la balance des paiements a ete en 1998
excedentaire de 8,7 milliards d'Ouguiyas, soit 38,6 millions de dollars US
(Derniere donnee officielle disponible). Les estimations elaborees par 1'ElU
donnent une valeur de 41 millions $US en 1999 comme excedent courant de la
balance des paiements, Compte tenu des evolutions connues par la balance
commerciale ces demieres annees, on estime que Ie compte courant de la balance
des paiements en Mauritanie aurait degage des excedents de 40 millions de $US et
de 20 millions de $US respectivement en 2001 et 200228

•

242. Au Soudan, Ie niveau d'amelioration de la balance commerciale ne s'est pas
repercute sur 1a balance courante, La deterioration de la balance cumulee
«Revenus, services et transferts» ne connait pas encore jusqu'a present de
retablissement, En effet, la balance courante" non cornmerciale a de deficitaire de
900 millions $US en 2001 et de I milliard en 2000. En 2002, ce deficit serait
encore de 900 millions $US. Le deficit couranr'" qui etait de 750 millions$US en

28 Estimations du CDSR-AN. en novembre 2002.
29 Estimations de ['EIV
.roEstimation du CDSR-NA basee sur les demieres donnees officielles ell 2000 et des estimations de "£IU des evolutions
de ces variables.
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2000, est estime it pres de 700 millions en 2001 et it 650 en 2002 soit
respectivement 5,8% et 4,9% du PIB, contre 8,1% en 2000.

243. En Tunisie, Le soide de Ia balance biens et services s'est inscrit en aggravation
entre 2000 et 2001, passant de -0,97 milliard de Dinars it -Ll I.

244. Contrairement au deficit enregistre par la balance cornmerciale, la balance des
services a degage un excedent de 2,14 milliards de Dinars ou 1,47 milliard SUS
soit un accroissement de 0,8% ou une baisse de 4,8% selon que cet excedent soit
libelle en Dinars ou en Dollars. La depreciation du Dinar par rapport au Dollar
consecutive a la hausse de la parite $/€ cache la diminution de cet excedent en
SUS.

245. En 2001, l'excedent des echanges en services s'explique principalement par la
redevance sur Ie pipeline des gaz reliant l'Algerie it l'Italie qui a ete de 168
millions DT contre 160 en 2000 et par la balance des voyages qui a realise un
excedent de 2,13 milliards DT au lieu de 1,95 en 2000. un deficit de 23 millions de
Dinars a ete cependant enregistre par la balance des transports contre un excedent
de 65 millions en 2000. Cette evolution est le resultat de I'accroissement de 27%
des depense de transport de marchandises principale cornposante des depenses en
transport plus rapidement que celui des recettes des transports de voyageurs partie
la plus grande des recettes au titre du transport.

246. Compte tenu des transferts des travailleurs tunisiens a l'etranger qui se sont accrus
de 22,3% entre 2000 et 2001 a 1,33 milliard et des revenus des investissements
evalues it 1,35 milliard (y compris interets de la dette), Ie deficit courant de la
balance des paiements est evalue a 1,23 milliard DT ou 4,3%31 du PIB contre
4,2% une annee auparavant

247. En 2002, la contraction des recettes touristiques pour l'ensemble des dix premiers
mois de I'annee, est estimee a 13,9%. Par ailleurs, les economies sur salaires
rapatriees par les tunisiens residents it l'etranger, ont continue a s'arneliorer
augrnentant de 8,5% sur la periode consideree.

248. Consecutivement it l'amelioration des ~arametres des paiements exterieurs, Ie
deficit courant s'est replie it 2,8% du PIB 2au terme des dix premiers mois de 2002
contre 4,3% une annee auparavant.

Tableau N°6:
Evolution prevues des comptes courants des balances de paiements

,---- en 2001 et 2002 (% du P1B)

Pays Algerie Egypte" Libye33 Maroc Mauritanie Soudan Tunisie

2000 16,5 -1,2 11,4 -1,5 7,7 -8,1 -3,2

2001 12,0 -0,03 13.2 +4,9 +4.0 -5,8 -4,3

2002 12,5 -0,01 14,2 +2,0 +2,0 -4,9 -2,!__

Source: Questionnaires CDSR et documents officiels des pays membres - ... Pour lEgypte 2001 correspond
a2000-200 I, ce qui explique Ie bon comportement des exportations de petrole equilibrant le compte courant.

31 Rapport Annuel 2001 de la Banque Centrale de Tunisie
J) Source Bancue Centrale de Tunisie Web site
J) Estimations etaborees par Ie CDSR-NA sur ta base desprevisions de «( Economist Intelligence Unu )} ell corrigcant Ies
prix previsibtes du petrole (Ie CDSR retient 19$ te haril pour 2002)
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SECTION VI: SITUATION SOCIALE

6.1 I.E DEVELOPPEMENT SOCIAL EN AFRIQIIE DU NORD

249. En 2000, a l'occasion de la celebration du millenaire, les pays membres des
Nations Unies ont adopte 8 objectifs appeles les « Objectifs du millenaire pour le
developpement » qui synthetisent tous les accords pris lors des conferences
mondiales qui se sont tenues durant les annees 90S34 Ces objectifs sont
interdependants et visent essentiellement a reduire la pauvrete et a mettre en place
un partenariat entre les pays en developpement et developpes".

250. De maniere a contribuer aux efforts entrepris par les pays de la sous - region dans
Ie suivi dela mise en ceuvre de ces objectifs, Ie Bureau propose au CIE danalyser
de maniere reguliere les progres realises en Afrique du NordJ6

• Dans une premiere
etape, il se penchera sur les 5 premiers objectifs, notamment ceux qui visent a
reduire I'extreme pauvrete et la faim ; a assurer I'education primaire pour tous ; a
promouvoir I'egalite des sexes et I'autonomisation des femmes; a reduire la
mortalite infantile et a ameliorer la sante matemelle. Dans une deuxieme etape, Ie
Bureau se penchera sur les 3 autres objectifs qui visent a combattre Ie VIR/SIDA,
Ie paludisme et d'autres maladies; a assurer un environnement durable et a mettre
en place un partenariat mondial pour Ie developpemenr", Les cibles et les
indicateurs presentes plus bas sont ceux qui ont ete adoptes par toutes les
institutions du systeme des Nations Unies.

25 I. Il est important de signaler que pour suivre les progres enregistres et mesurer les
defis qui persistent par rapport aux objectifs du millenaire pour Ie developpernent,
surtout dans Ie secteur social, les Etats membres devraient continuer a renforcer
leurs systemes d'informations statistiques et en publier les resultats de maniere
reguliere.

6.2 LES OB.JECTfFS DU MILLENAIRE POUR
I.E DEVELOPI)EMENT EN AFRIQUE nu NORD

252. De I'analyse des donnees presentees plus bas, il ressort qu'en general, la sous
region a enregistre d'importants progres durant les annees 90s par rapport a la
plupart des objectifs fixes et que les cibles qui ont ete adoptees pourront etre
atteintes avant la date butoir de 2015. D'autres objectifs, comme ceux relatifs a la
mortalite infantile et ala mortalite matemelle, ne pourront pas etre atteint sans une
plus grande attention et de plus grands efforts de la part des pays de la sous 
region. Il est important de souligner que la Mauritanie et le Soudan, malgre les

J4 Assemblee generate des Nations Unies. AIRES/5512, /8 septembre 2000.
JJ Pour plus d'informations : www.unmillenniumprojecl.org .. www.lIndD.org/mdg,. www.develoomentgoals.org :
www.undp.org/{j-ench1mdg .. hap://devdarG.woridbankorg
j~ D'ici fa fin de 2004. i/ est prevu que lOus les pays en developpement aient etabli au mains WI rapport pour contribuer a
"elaboration du rapport en 2005 du Secretaire general des Nations Unies sur les progres accomplis dans la realisation
des objectifs.
J7 Pour plus d'informanons: www.unmillenl1iumnroject.org,. www.undp.org1mdg: www.develoDmentgoals.org:
WWH'. ulIdo.orgl"ench/mdg : http://devdara.worldbank.org
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efforts deployes et Ies resultats enregistres, continuent a faire face ad'importants
defis dans presque tous les domaines.

A. Objectif 1: Reduire I'extreme pauvrete et Ia faim

253. L'Afrique du Nord se distingue par une faiblc incidence de l'extreme pauvrete, vu
que la pauvrete monetaire n'affccte qu'entre 2 et 3 % de la population, 11
I'exception de la Mauritanie au elle affecte 28,6% (autour de 800 000 personnes)
de sa population. Ces donnees ne couvrent cependant pas Ie Soudan au la pauvrete
defime selon Ie seuil national affecte, selon les donnees nationales, entre 80 et
90% de la population. La sous -region se distingue aussi par la faible incidence de
la malnutrition vue qu'elle affecle entre 4 et 6 % des populations, aI'exception du
Soudan et de la Mauritanie ou elle touche 21% et 11 % de la population,
respectivement. En plus, avec une moyenne sous - regionale de 9,6%, malgre
I'influence des taux eleves du Soudan et de la Mauritanie, la sous - region se
trouve dans une meilleure position que celie des pays en developpement au la
malnutrition affecte en moyenne 17% des populations. II n'en demeure pas moins,
cependant, que d'ici aI'an 2015, il faudra arriver areduire Ie taux de 9,6% a4,8%,
defi d'autant plus difficile car il faudra prendre en compte le taux de croissance
demographique qui elevera la population de la sous region a 228 millions
d'habitants en 201538 (Voir Tableau recapitulatifN?").

B. Objectif 2: Assurer I'education primaire II tous

254. Comme l'indiquent les graphiques 7 et 8, les pays d' Afrique du Nord se
distinguent aussi par les progres enregistres dans l'acces universel des enfants au
primaire car la plupart ant atleint des taux qui depassent 90% et si les tendances
des annees 90s sont maintenues, la plupart d'entre eux atteindront la cible de 100
% avant la date butoir de 2015. Le Maroc qui a atteint un taux de 84,6% grace aux
efforts particuliers deployes durant les annees 90s (a un rythme de croissance de
5% annuel) pourra, si cette tendance est maintenue, atteindre la cible de 100%
avant 2015. Par contre la Mauritanie et, surtout Ie Soudan devront depasser les
rythmes de croissance observes durant les annees 90s pour pouvoir atteindre
l'objectif de I'acces universel en 2015.

Graphique N°? .'
Taux net de scolarisation dans Ie primaire en Afrique du Nord
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Source: Voir tableau recapitulatifN°li

J8 Nations Unies, Division de fa population, www.esa.un.orgltmpp
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Graph/que N°8:
Proportion d 'ecoliers achevant fa cinquieme annee du primaire ell Afrique du Nord
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255. Comme le montre Ie Graphique N° 9, les pays d'Afrique du Nord presentent des
taux d'alphabetisation des jeunes adultes qui varient d'un pays a l'autre et qui
sont, dans la plupart des cas, encore inferieurs au taux cible de 100%, a
l'exception de la Tunisie et de la Libye qui s'en approchent. La moyenne sous
regionale de 77,5% est similaire a celie de I'Afiique subsaharienne (77,7%) et au
dessous de la moyenne mondiale (84,6%). On devrait cependant s'attendre anne
amelioration de ces donnees sous I'effet des actions menees en amont pour
generaliser l'education primaire. Par contre, la Mauritanie et le Maroc devront
accelerer les rythmes enregistres dans Ie passe. II faut souligner, cependant, que
ces jeunes analphabetes, surtout les filles, necessiteront dans tous les cas des
actions ciblees pour les alpnabetiser de maniere a eviter leur marginalisation
sociale, faciliter leur insertion au marche du travail et contribuer a accroitre la
productivite,

Graph/que N°9 .-
Taux d'alphabetisation desjeunes adulles en Afr/que du Nord
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C. Objectif3 : Promouvoir I'egalite des sexes et I'autonomisation
des femmes

256. Les pays de la sous region ont tous effectue de grands progres dans la scolarisation
des filles par rapport aux garcons, au primaire comme au secondaire, car dans tous
les cas, sauf au Maroc, il y a presque autant de filles que de garcons qui
frequentent ccs deux niveaux de I'enseignement. Si les investissements effectues
dans Ie secteur educatif se poursuivent ceux-ci pourront atteindre la cible de
l'egalite en 2005. Le Maroc, par contre, devra redoubler ses efforts car I'ecart de
scolarisation entre les filles et les garcons, au primaire et au secondaire, est Ie plus
eleve de la sous-region (Graphique WIO).

257. Un autre domaine ou les pays d'Afrique du Nord ont enregistre des progres en
termes d' egalite est celui de I' acces aI'education superieure car les femmes y sont
aussi nombreuses que les hommes. La meme observation s'impose quand on
considere les donnees du Graphique N° 10 qui montrent bien que I'ecart entre les
taux d' alphabetisation des filles et des garcons a ete resorbe dans Ia plupart des
pays de la sous region, grace en grande partie, aux politiques de generalisations de
l' acces a I'education des filles comme des garcons et aux mesures speciales prises
a\'egard des filles dans tous les pays de Ia sous region. Pour atteindre Ia cible de
100% en 2015, les pays devront continuer les efforts deployes actuellement,
surtout Ia Mauritanie et Ie Maroc qui presentent les ecarts les plus grands entre les
filles et les garcons,

Graphique N° 10
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Graphique N°11
Taux d 'alphabetisation des jeunes femmes (15 a24 ans)

par rapport aux hommes en Afrique du Nord
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D. Objectif 4: Reduire la mortalite infantile

258. Durant les annees 90s, les pays de la sons region ont tous aussi reussi it baisser de
rnaniere substantielJe Ie taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans et s'ils
maintiennent les rythmes actuels, ceux-ci atteindront I'objectif fixe pour 2015
(Voir Graphique N°12). Cependant, la Mauritanie et Ie Soudan, qui ont un taux de
mortalite des enfants de moins de 5 ans superieur it la moyenne des pays en
developpcment (89 pour mille), devront foumir des efforts beaucoup plus
importants que ceux enregistres dans Ie passe. La merne situation sc presente
quand au taux de mortalite infantile en Afrique du Nord. Le Graphique N° 12
indique les progres dans la baisse de cet indicateur durant les annees 90s et si la
tendance se maintient, la possibilite pour les pays de la sous region d'atteindre la
cible fixee en 2015 est reelle, La meme remarque s'impose dans Ie cas de la
Mauritanie et du Soudan, qui presentent des taux superieurs it ceux des pays en
developpement (61 pour mille), car ils devront accelerer beaucoup plus leurs
efforts, depassant les rythmes des reductions observes durant les annees 1990,
pour atteindre la cible fixee pour 2015.

Graphique N°12:
Taux de mortalite des en/ants de moins de 5 ans en Afrique du Nord
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Graphique N°13:
Taw: de mortalite infantile en Afrique du Nord
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E. Objectif 5: Ameliorer la sante maternelle

259. Reduire la mortalite des meres est l'un des plus grands defis des pays de la sous
region. Ceux-ci presentent en effet des taux eleves quoique tres differents, La
Tunisie et la Libye presentent les taux les plus bas de la sous region, suivies de
l'Egypte, de I'Algerie et du Maroc. La Mauritanie et Ie Soudan suivent finalement
avec des taux similaires et beaucoup plus eleves que la moyenne sous regionale
(Voir Graphique W·14).

Graphique N° 14:
Taw: de mortalite maternelle en Afrique du Nord
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Source: Voir tableau recapitulatifNsr.

1985-99

~Mauritanie -'-Soudan

-

1

I

I

I

I

I

-7f-Maroc

2015

Libye

--+-Tunisie

-+-Algerie Egypte

1
600 n:--"'"

1550
'500

1450 -1--
400 b-

350 -t----,--
300 b--,.--

1
250 ~------,

1

200

150 W,..,,--;-.;:

1
100 f:'--'-'--"
I 50
, 0 1-----'--'--'------'-"-

I

RAPPORT SUN LES CONDITIONS ECONQAI/fJlIES ET SOCIAf.ES EN AFRIQUE DUNORD 2001-2002- P·1CE52



Tableal/(iY07) recapitulatifdes 5 Objectifs du millenaire pour le developpement,
des cibles et des indicateurs en A/rique du Nord

Algerie Egypte Libye.,<' Maroc Mauritanie Soudan Tumsle Sous region Pays en

"
,... . .. develcppement

OBJECTIF 1 : REDillRE L'EXTREME PAUVRETE ET LA FAIM

Cible 1 : Reduire de moitie, entre 1990 el2015, la proportion de la population dent te revenu est inteneur a. un dollar par jour

Indlcateur : Proportion de la population disposant de mains d'un dollar par jour en Afrique du Nord (en PPA de 1993) (1)

1995' <2 3,1 --- <2 28.6 -- <2

2015 <I 1,5 --- <I 14.3 -- <I

Cible 2 : Reduire de moitie, entre 1990 et 20 [5, Ia proportion de Ia population qui soufre de faim

Indlcateurr Personnessouffrant de malnutrition en Afrique du Nord (2)

1997/99 6 4 --- 6 II 21 --- 9,6 17

2015 3 2 --- 3 5,5 10.5 --- 4,8 8,5

OBJECTIF 2: ASSURER L'EDUCATION PRIMAJRE POUR TOUS

Cible J ' D'jci a 2015, achever l'acces universe! a l'educanon primaire

Iadlcateu.. : Taut net de seolartsatten dans Ie primaire en Afrique du Nord (1)

1990 92,9 93.0 96,5 58,2 57,2 (1995) --- 93,S

1999 97,2 92,3 97,0 84,6 61,2 44,7 98,2

2015 100 100 100 100 100 100 100

Indtcateur : Proportion d'ecoliers achevant Ia clnquieme annee du primaire en Afrique du Nord

~;~:_I_;:o_J .;;_J_:::___L~~;. L_.__1~~ ____L~~~ L_;~~J_ -. I .._", .-
Indlcateur : Taux d'alphabetlsation des jeunes adultes iges de 15 a24 ans en Afrique du Nord (2)

2000 89.0 69,8
,

96,5 67,4 48,9 77,2 93,4 77,5 84,6

2015 100 100 100
,

100 100 100 100 100 100

OBJECTIF 3 : PROMOUVOlR L'EGALlTE DES SEXES ET L' AUTONOMlSATION DES FEMMES

Cible 4: Eliminer les disparites entre les sexes au primaire et au secondaire d'ici a2005 et areus Ies niveaux en 2015

Indicateu r : Rapport lilleslgar~onsdans l'ensefgnemeut prima ire et secondaire en Afrique du Nord (1) .

1999 91.5 87,7 99,6 77,9 90,1 86,2 93,0
2005 100 100 100 100 100 100 100

Indicatear : Rapport fdlesfgar~onsdans I'eeselgnement superieur en Afrique du Nord (1) .

1998 -- --- 103 75 --- 89 97

201S -- -- 100 100 --- 100 100

lndicateur : Taut d'alphabettsation des [euaes femmes,(lS a24 aus) par rapport aux hommes en Afrique du Nord (2)

2000 90 82 93 77 71 86 92 84 91

I 2015 100 100 100 100 100 100 100 100 100

OBJECTlF 4: REDUIRE LA MORTALITE INFANTILE....

Cible 5 : Reduire de deux tiers, entre 1990 et 2015. le taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans

Indicateur : Taus: de mortalite de! enfants de motns de 5 ans en Afrique du Nord (pour 1000 naissanees vtvantes) (1)

1990 55,0 85,0 42,0 83,0 172** 125,0 52,0 87,7 112,0 (4)
2000 39,0 52,2 31,5 59,6 163,6 108 30,2 69,0 89.0
20lS 18,7 28,3 14,2 28,2 58,4 42,5 17,6 29,8 38,0

Indicateur: Taut de mortalite infantile en Afrique du Nord (pour 1000 netesenees-vtventes) (1)

1990 46,0 67,8 32,8 65,8 112,0 97,6 37,3 65,6 71,0
2000 33,3 41,8 26,2 46,6 100,6 81) 25,8 50,8 61,0
2015 15,6 23,0 ll.l 22,3 38,0 33,1 12,6 22,3 24.1

Objectif5:Ameliorer la SaDte maternelle .

Cible 6 : Reduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, Ie taux de mortalitc matemdJe

Indicateur : Tau de mortalite maternelle en Afrique du Nord {pour 100 000 naissances vivantes) (2)

1895-99 220 170 75 230 550 550 70,0 266,4
201S 55 425 18,7 57,5 137,5 137,5 17,5 66,6

(/) Source: hap://devdolO.worldbankol'g - (2)Sallrce.' PNUD, Rapport mondial SlIr Ie developpemeru
humain, 2002. - (3)Source: Union Inter - Parlementaire, www.ipu.org - (4)Source: PNUD, Rapport
mondial sur le developpement humuin, 1992 - *'0:=; J990. *' '* "'" 1995 .
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(d. QU ELQlJES IN DICATElJ I~S SOCIAUX, 2001-2002

260. Durant cette periode, la situation sociale des pays de la sous region s'est
caracterisee par la persistance des tendances positives observees dans les
principaux indicateurs d'acces it I'cducation et it la sante, lesquelles ont ete
renforcees par les recentes reformes introduites dans Ie secteur de I'education
comme sous I'impulsion des programmes de developpement de I'infrastructure de
base, surtout dans les zones rurales.

261. II est important de souligner aussi que des efforts ont ete entrepris par les Etats
Membres pour la consolidation et la publication des bases de donnees statistiques
du secteur social, qui dans beaucoup de cas sont maintenant disponibles sur
I'internet. Des efforts d' actualisation des donnees ont aussi ete entrepris, surtout it
travers les enquetes sur les conditions socio-econorniques des menages qui ont ete
menees recemment, En plus, les pays de la sous region ont pris des initiatives pour
integrer de nouvelles donnees au systerne des statistiques nationales, notamment
celles qui portent sur les conditions des femmes, la violence it leur egard, sur la
mortalite maternelle ainsi que sur la nuptialite et les divorces.

A. Education

262. En Afrique du Nord, l'acces de tous les enfants au primaire est presque generale
dans la plupart des pays et Ie differentiel entre les filles et les garcons, en termes
d'acces a I'education it tous les niveaux, commence it etre resorbe, Cependant, la
persistance de taux eleves d'analphabetes entre les femmes adultes, entre les
jeunes ages de IS it 24 ans (surtout les filles) et entre les populations des zones
rurales, est preoccupante vu ses implications, d'une part sur Ie bien-etre des
femmes et de leur famille et sur Ie developpement des ressources humaines des
femmes et des hommes, d'autre part, et ceci dans un contexte soumis aux
pressions de la mise it niveau dans tous les domaines qu' exige Ie processus
d'ouverture des economies nationales it son environnement regional et
international. Les taux eleves d'abandons et de redoublements commencent it
perccr comme de nouvelles questions auxquelles il faudra faire face.

263. En 2001 et 2002, les efforts de I' Algerie dans Ie secteur de I'education se sont
principalement orientes vers la poursuite de I'efficacite et de la rentabilite du
systeme educatif, notamment it travers Ie developpement d'indicateurs de suivi du
rcndement du systeme educatif. En vue de mieux comprendre les facteurs et les
rapports tres divers qui determinent les resultats de I'enseignement, un ensemble
d'indicateurs du systeme educatif algerien a ete publie en 2001, faisant ainsi suite
it une premiere evaluation qui s'est effectuee en 1999.

264. L'analyse des donnees durant ces 2 dernieres annees fait ressortir que Ie taux de
scolarisation des enfants ages de 6 ans avoisine actuellement 100%, que la
majorite des enfants ages de 6 it 15 ans sont scolarises dans l'enseignement
fondamental, que la part des filles dans I' enseignement fondamental est
equivalente it celie des garcons et que dans J'enseignement secondaire, elles sont
plus nombreuses que les garcons (56,0%). Malgre la mobilisation d'un
investissement considerable, Ie probleme des abandons scolaires et des
redoublements qui sont assez importants reste it resoudre (Voir Tableau N°8) Ces
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taux sont beaucoup plus eleves pour les garcons et pour les eleves du secondaire.
La lutte contre la deperdition scolaire est done devenue une autre priorite du
Gouvemement algerien et des mesures ont ete prises pour l'attenuer. Une etude a
ete lancee sur ce sujet avec la cooperation de I'UNICEF. Des actions de soutien il
la scolarisation ont ete renforcees, notamment dans les zones desheritees. En 200 I,
l'enveloppe budgetaire allouee aux cantines a ete augmentee de plus de 160% ce
qui a permis d'ouvrir de nouvelles cantines et d'augmenter Ie nombre de
beneficiaires qui est passe de 600 434 en 199912000 ill 050000 en 2000/2001. En
Novembre 2000, un programme triennal de promotion de la sante en milieu
scolaire a ete mis en place et une enveloppe de 800 Millions de dinars a ete
debloquee en 2001.

TableauN°8
Taux de redoublements et d 'abandons al 'issue

du primaire et du secondaire, Algerie, 200012001

Source: Ministere de I education nutionale, 2003.

Filles % Garcons % Total %
Redoublants 499443 13.40 727053 18.25 1226496 15.90
Abandons 182045 4.88 244579 6.14 426624 5.53

"'

Tableau N°9:
Recente evolution du systeme educatif, Algerie

1999/2000 2000/2001 Variation %
Effectifs du primaire et secondaire 7661023 7712182 0,66
dont filles 3689735 3728237 1,04

% filles 48,16 48,7

% filles 56,02 56,15

Nombre de cantines 4589 5608

Eleves beneficiaires 600434 911815

% des beneficiaires 12.40 19.31

Eleves boursiers de I'enseignement 15 152 16472
rfondamental 70714 118630

Eleves boursiers de I'enseignement 27622 32592
'I secondaire 52650 61431

"'Source: Ministere de / education no/zonate, 2003.

265. En Libye, Ie taux de scolarisation en 2001 etait de 97% au primaire et de 83% au
secondaire. Le taux d'analphabetisme se situait il 14,4%, dont 20,4% pour les
femmes et 5,28% pour les hommes.

266. Le rapport pub lie en 2002 par Ie Gouvernement Marocain sur les politiques
sociales au Maroc, a dresse un bilan des politiques sociales menees au cours des
dernieres annees. II a souligne que Ie deficit important au niveau des indicateurs de
I'education et de I'alphabetisation, fait de la generalisation de I'enseignement un
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des plus importants chantiers sociaux actuels. Ce secteur fait actuellement l'objet
d'une reforme qui est regie par la Charte de l'Education-Formation adoptee en
janvier 2000, et qui devrait aboutir a la generalisation de l'enseignement des
enfants de 6 ans en 2003. En 2002, Ie Maroc a adopte un Plan d'action national en
vue de faire reculer l'analphabetisme de 48 % a 35% a fin 2004 puis 20 % en 2010
et son eradication a I'horizon 2015. Quatre programmes prioritaires ont ete mis en
oeuvre au titre de l'annee 2003 qui ciblent les tranches d'age entre 5 et 45 ans avec
nne priorite pour les femmes et la population des zones rurales. II convient de
souligner que 400.000 personnes beneficient actuellement de cours d'alphabetisation
a travers Ie territoire national.

Tableau N"10
Recente evolution du systeme educatif, Maroc

Source: Ministere de l'education. 2003.

2000-2001 2001-2002
Enseiznement primaire 3842000 4029112
% Filles 45,6 ---

Public 3664404 3832356
Prive 177 596 196756
Enseignement collegial I 043343 1095621
% Filles 42,9 ---
Public 1027719 I 077 264

Prive 15624 18357
Enseiznement secondaire 483720 515 132
% Filles 45,6 ---
Public 452365 484422
Prive 31 355 30710..

267. En 2002, la Mauritanie cornptait 379.519 ecoliers dont 48% sont des filles et
l'enseignement secondaire comptait 75.000 eleves dont 43% sont des filles. La
Mauritanie fait partie d'un groupe de 18 pays seiectionnes par la Banque mondiale et
des pays donateurs pour participer a nne phase pilote du projet "Education pour tous"
qui vise a ouvrir les portes de l'ecole primaire a taus les enfants en age de scolarite
dans Ie monde d'ici 2015. Pour beneficier de ce financernent international pour la
scolarisation des enfants, les pays selectionnes doivent avoir adopte nne strategie
particuliere favorisant l'education parallelement a leur progranune de reduction de la
pauvrete qui leur garantit deja des soutiens de la Banque mondiale et du Fonds
monetaire international.

Tableau N°11:
Recente evolution du systeme educatif, Mauritanie

1998/1999 199912000
Nombre d'eleves dans Ie prirnaire 346222 355 822
% filles 48,4 48,4
Nombre d'eleves dans le secondaire 61663 63735
% filles 41, I 42,0
Nombre d'etudiants dans le superieur 10473 ---..

Source: Ministere de J'enseignement, 2003.
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268. En 2002, la Tunisie a adopte Ie Xeme Plan national de developpement pour la
periode 2002-2006, avec pour priorite, notamment de renforcer les acquis sociaux
a travers la reduction du taux danalphabetisme de 24,7% en 2001 a 16% en
2006 et l'augmentation du taux de scolarisation dans le superieur de 23 a 30% en
2006.

Tableau N°12
Recente evolution du systeme educatif, Tunisie

2000-2001 2001-2002 2002-2003
ler cycle de l'enseignement de base
Seeteur nublic
Nombre d'eleves I 363393 1314836 1 265462
Seeteur orive
Nombre d'eleves 10511 10871 II 662
Zeme cycle de I'enseignement de base

et enseignement secondaire

Secteur nublie
Nombre d'eleves 962985 I 027812 1057233
Seeteur nrive
Nombre d'eleves 53 OIl 46579 45321

Source: Ministere de I 'education, 2003.

Tableau N°13
Recente evolution du raux d'analphabetisme ell Tunisie

1999 2000 2001
10 it 29 ans
Ensemble 9.1 7.8 7.0
Masculin 4.7 3.7 3.3
Feminin 13.6 11.9 10.8
10ans et nlus
Ensemble 27.0 25.6 24.7
Masculin 17.7 16.5 15.4
Feminin 36.3 34.7 33.9

Source: Ministere de 1'education, 2003.

B. Sante

269. Sur Ie plan de la sante, des taux relativement eleves de mortalite infantile et
matemelle continuent amobiliser I'action des Etats Membres.

270. En Algerie, le Ministere de la sante a publie le premier rapport national sur l'etat
de la sante des Algeriennes et des Algeriens en 2000. Selon I'enquete sur la mere
et I'enfant menee cette meme annee, Ie taux de mortalite infantile etait estime a39
pour mille et le taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans a48 pour mille (33
pour la ville et 44 pour la campagne). Ce demier est encore largement dornine par
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la mortalite infantile, it savoir celie qui affecte les enfants de moins d'un an vu que
Ie taux de mortalite des enfants entre I et 4 ans est estimee it 3 pour mille. En
2000, on estimait que l'esperance de vie etait de 70,3 ans, 72,8 pour les femmes et
71,5 pour les hommes. Un Plan strategique national de lutte contre les MST/SIDA
a ete elabore en 2002.

271. Au Maroc, la priorite a ete accordee it la problematique du financement de l'acces
aux soins. De maniere it etendre la couverture medicale de base, une Loi cadre a
ete adoptee par Ie Parlement pour la creation de deux systemes d'assurance
maladie : un regime d' assurance maladie destine it couvrir les salaries des secteurs
public et prive et des titulaires de pension ainsi que leurs ayants-droit, et un regime
d'assistance medicale couvrant les populations defavorisees. D'importants
programmes damelioration des conditions de vie, tant en milieu rural qu'en
milieu urbain, ont ete lances ces dernieres annees surtout en milieu rural, ou Ie
taux d'acces it l'eau potable est passe de 48% en 2001 contre respectivement 14%
en 1995. En 2001 et 2002, Ie Gouvemement Marocain a aussi donne priorite it la
lutte contre l'habitat insalubre en milieu urbain. Une nouvelle strategie a ete
elaboree en 2002 pour faire face it l'ampleur des deficits dans ce domaine au profit
de 630.000 menages, grace au partenariat renforce entre l'Etat, les Collectivites
Locales et les beneficiaires et sera realisee sur une periode de dix ans.

272. En Mauritanie, Ie Gouvemement a foumi des efforts particuliers en vue de
reduire les taux de mortalite matemelle et infantile. Une enquete demographique et
de sante de la Mauritanie a ete lancee en 2001 et l'on espere que les donnees
collectees permettront la prise de mesures ciblees pour I'amelioration des
conditions de vie des populations, notamment pour reduire Ie taux de mortalite
infantile qui etait de 74 pour mille en 2001 et celui des enfants de moins de 5 ans
qui etait de 116 pour mille en 2001. Selon Ie Gouvemement Mauritanien, le taux
de mortalite maternelle est estime it 747 pour 100 000 naissances vivantes. Parmi
l'ensemble des deces de femmes en age de procreation (15 it 49 ans), pres de deux
deces sur cinq sont dus ades causes liees ala maternite. Pour y faire face, Ie projet
«Maternite sans Risque» a ete lance au niveau de plusieurs zones du pays venant
ainsi s'ajouter it J'experience pilote lancee depuis 1998 dans la wilaya de
Nouakchott et dans celle de Gorgol,en avril 2001, et qui visait areduire de 50% la
mortalite matemelle au niveau de ces deux wilaya. L'experience de Nouakchott a
permis a la Mauritanie d'etre retenue parmi les 5 pays africains ou l'initiative
«Matemite a moindre risque» est en cours depuis 2001. Ce projet est axe sur la
mobilisation sociale, la formation du personnel, l'equipement des formations
sanitaires, la recherche, la creation d'un bloc operatoire it Sebkha et la mise en
place du forfait obstetrical base sur la solidarite et l'equite,

273. En 2003 s'est tenue la revue annuelle de concertation entre Ie Gouvemement et les
partenaires pour I'adoption du Plan operationnel 2003 du Secteur de la Sante et des
Affaires Sociales (MSAS) qui intervient a la fin du Plan Directeur de la Sante et
des Affaires Sociales pour la periode 1998-2002 et s'inscrit dans Ie cadre des
orientations socio - sanitaires tracees dans Ie Cadre Strategique de lutte contre la
Pauvrete aMoyen Terme pour la periode 2002-2004 et des Objectifs du millenaire
pour Ie developpement, Le Cadre Strategique de lutte contre la Pauvrete 2002
2004 a assigne au Secteur de la Sante et des Affaires Sociales trois objectifs
essentiels a savoir ameliorer les indicateurs de sante de la population avec un
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accent particulier sur les groupes les plus pauvres, limiter l'irnpact des depenses de
sante sur Ie revenu des plus pauvres et adopter une methode participative
permettant aux populations la participation effective dans la gestion du systeme de
sante et aux associations de la societe civile de participer aux activites socio 
sanitaires. Au cours de l'annee 2002, un ensemble de reformes ont donc etc
introduites au secteur de la sante, notamment la revision du decret sur Ie systeme
de recouvrement des couts pour garantir l'acccssibilite financiere et de renforcer la
participation des populations dans la gestion du systeme de sante. En plus, en
2002, des plans et des cadres strategiques essentiels ont ete adoptes en vue de
lutter contre Ie SIDA et Ie Paludisme. Dans cette optique I'action du
Gouvernement a pris une nouvelle dimension marquee par une approche
multisectorielle concretisee par la creation du Cornite National de lutte contre Ie
SIDA, preside par Monsieur Ie Premier Ministre, cela en plus de l'elaboration du
Plan Strategique de la Sante de la Reproduction, qui sera valide en 2003.
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2eme PARTIE:

ETUDE DU SECTEUR PRIVE
DANS LES PAYS D'AFRIQUE DU NORD

La presente etude a pour objet I 'examen de la situation du seeteur prive,

atravers son evolution, ses caracteristiques et sa place dans les pays de

la sous region. Elle donne egalement un aperyu de L'environnement

actuel dans lequel le secteur prive opere. Pour cela, le Bureau a cherche

areeueillir les points de vue des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Cette etude comporte deux sections:

• Section I:

• Section II:

Vue d'ensemble,

Apercu du secteur prive par pays.
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SECTION I: VUE D'ENSEMBLE

274. Cette vue d'ensemble sur la situation generale et les perspectives du secteur prive
a ete elaboree, bien entendu, a partir de I'etude realisee pour chacun des sept pays.
Bien sur, dans la majorite des pays de la sous region des travaux
d'approfondissement restent a entreprendre pour la connaissance des facteurs qui
soutiennent l'ernergence et Ie developpement du secteur prive afin que ce demier
puisse (i) jouer pleinement son role de moteur pour la croissance et Ie
developpernent economiques et (ii) assumer entierement sa place dans les
strategies mises en ceuvre pour l'elimination de la pauvrete, A cet egard, il faut
noter que les nombreuses etudes realisees sur Ie secteur prive sont anciennes. On
espere done que la presente etude si modeste soit-elle contribuera au moins a
susciter aupres des gouvemements et des operateurs du secteur prive J'interet
d'entreprendre des etudes specifiques pour Ie developpement du secteur prive aux
niveaux national et sous regional.

1.1 EVOLUTION UU SECTEliR PRIVE

275. Un bref rappel historique du developpernent des secteurs public et prive montre
que les pays de la sous region sont passes par differentes phases allant de la
nationalisation des activites du secteur prive au debut des independances a la
privatisation des activites et entreprises de production du secteur publique. Les
pays ont suivi presque les memes chemins avec parfois une legere difference
d'approche quant au degre de participation dans l'un ou I'autre secteur ; ce qui suit
represente les grandes phases par lesquelles les pays sont passes.

I. la nationalisation des debuts de l'independance ou le controle
des entreprises etrangeres entrain ant dans la plupart des cas
une rapide et large extension du secteur public dans plusieurs
activites de I'economie etait accompagnee d'une proliferation
de systemes de controles gouvemementaux ;

2. les efforts de transformation du statut d'entreprises etrangercs
en statut d'entreprises nationales et de creation d'entreprises
privees nationales, constituent la phase appelee
« nationalisation » ;

3. les efforts d'ouverture partielle des economies pour attirer les
investisseurs etrangers deja mal en poing par les
nationalisations massives signalees plus haut fut une autre
phase ou certains gouvemements continuaient a detenir des
parts strategiques ;

4. la privatisation limitative dans Ie cadre des programmes de
reforme econornique de chaque pays base sur la loi du marche,

RJlPPORTSI/R LES COND/'lmNS £C'(}NmIlQl IES ET SOC/ALES EN ,-IFA'/{JlfE DUNORD 2001-2002- PI1G""E 63



276. Quant aux caracteristiques specifiques du secteur prive dans les pays de I' Afrique
du Nord, on constate qu'il y a encore beaucoup a ameliorer. De nombreux
etablissements du secteur prive dans les pays de la sous-region peuvent etre
consideres comme petites et moyennes entreprises, ils ont tendance ase consacrer
ades activites afaible niveau de technologie telles que les industries alimentaires.

277. Ceci, bien sure, ne constitue pas Ie probleme majeur en tant que tel si ces petites et
moyennes entreprises peuvent assurer une certaine competitivite au niveau
mondial. Neanmoins, il est evident que dans Ie contexte de la liberalisation et la
mondialisation actuelle, il reste beaucoup afaire pour restructurer les activites du
secteur prive afin de les hisser aun niveau de competition mondiale. Par exemple,
il y a possibilite d'etablir de larges corporations au niveau de la sous region dans
Ie contexte general de I' integration regionale, En outre, les capacites de creation
d'entreprises doivent etre renforcees pour explorer de nouvelles technologies et
pouvoir rivaliser au niveau mondial.

278. En depit de la lente evolution des caracteristiques du secteur prive, il apparait de
toutes les etudes realisees sur la place du secteur prive dans I' ensemble des
economies de I' Afrique du Nord que la contribution de ce secteur aux. activites
economiques devient de plus en plus importante et significative. Dans I'ensemble,
la place du secteur prive dans les economies nationales a augmente dans un
nombre considerable de domaines dont les plus importants sont brievement notes
ci-dessous :

• la contribution au Produit interieur brut a augmente et atteint
jusqu'a 65% dans certains pays,

• la generation d'emplois est maintenant largement dependante du
secteur prive etant donne que Ie secteur public a atteint des niveaux
de saturation et se reduit en dimension,

• l'allegement de la pauvrete atravers la foumiture du minimum vital
pour une large proportion de la population exercant specialement
les activites informelles,

• les niveaux de l'investissement interieur devront continuellement
dependre du niveau de croissance de l'investissement du secteur
prive,

• I'attraction de I'investissement direct etranger est de plus en plus
vitale pour la croissance,

• la reussite de la competitivite dependra largement du succes des
activites du secteur prive lorsque celles-ci deviendront
mondialement competitives,

1.2 PI~RSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU
SECTEUR PRIVE

279. En ce qui conceme les perspectives du secteur prive I'analyse fait ressortir atitre
indicatif quatre principaux elements, notarnment :

• une vision amoyen et long termes que se sont fixee les pays de la
sous region pour favoriser Ie developpement du secteur prive,
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• la creation d'un environnernent en merne temps propice et defiant
dans lequel il evolue,

• la consolidation des reformes entreprises par les autorites nationales
pour encourager I'afflux des investissements prives et

• les atouts dont beneficie Ie secteur prive devant lui permettre de
jouer pleinement son role de traction de l'economie nationale a
travers la production et la creation d' emplois.

A. Vision amoyen terme

280. Des plans de developpement socioeconornique nationaux avec un accent
particulier sur Ie secteur prive ont ete elabores par les pays de la sous region; tous
pronent l'encouragement des investissements prives nationaux et etrangers,
l'ouverture du secteur public au prive, I'adoption du partenariat pour des activites
ciblees. Dans ce cadre des mesures institutionnelles, legislatives et financieres ont
ete prises, il s'agit entre autres de :

.• la formation technique et professionnelle

• I'esprit d' entreprenariat,
• la promotion de l'investissement prive,
• la creation d'un environnement propice au developpement du

secteur prive et,

• la cornpetitivite.

281. D'autres mesures incitatives et de gestion transparente des affaires ont ete prises
au niveau international, on peut citer I'adhesion a l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), la ratification de la convention de New York sur I'arbitrage
international et celie de la convention de Vienne sur Ie droit des affaires.

282. II faut aussi signaler Ie developpernent d 'une « troisieme voie » mise en ceuvre en
Libye; a cheval sur Ie secteur public et Ie secteur prive, cette voie se definie
comme une forme de liaison communautaire libre avec toutefois des mesures
representant des gardes fous permettant de rester dans la vision d'une philosophie
de developpernent socioeconornique choisi par Ie pays. Les investissements prives
sont acceptes mais canalises dans une logique centree sur une analyse prealable
des populations concernees.

283. Au niveau sous regional, la perspective d'une integration economique et
commerciale retenue par l'ensemble des pays notamment au sein de I'UMA et du
COMESA peut se traduire dans l'avenir par :

*
•
•

•

Sur Ie plan economique :

assurer la libre circulation des personnes, et des biens,
prevoir la mise en ceuvre de politiques communes pour le
developpement industriel, agricole, commercial et social;
realiser des projets communs et elaborer des programmes,
notamment entre les prives de chaque pays dans la sous region.
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*
•

•
•
•

Sur Ie plan commercial, par :

la mise en place des regles de demantelement des droits de douane
et des taxes d'effet equivalent;
I'abaissement graduel des barrieres non tarifaires ;
la condamnation du Dumping et des subventions aI' importation;
I' adoption du principe de la concurrence loyale.

284. Sur Ie plan de la reglementation des investissements, mettre en place des regles
communes en matiere de non-discrimination, d'egalite de traitement et de
liberalisation des exportations.

285. La multiplication des echanges entre les pays de la sons-region par 5 procurera un
accroissement supplementaire de pres de 2% du PID des pays nord africains. Ce
revenu supplementaire est estime apres de 3 milliards de dollars US. Cette valeur
est loin d'etre negligeable si on considere qu'elle represente pres de 10% de la
FBCF totale du groupe UMA.

286. Ce montant s'il est utilise correctement en investissements par exemple
moyennant des politiques et des mesures adequates pourrait mettre Ies economies
de la sous region sur Ie cercIe vertueux de I'acceleration de la croissance.

287. Cette croissance pourrait ainsi atteindre amoyen terme 6% au lieu des 4% realises
actuellement par ces pays si on retient les valeurs de I'ICOR observes.

B. Renforcement des reformes

288. Les differentes reformes economiques, financieres et administratives entreprises
dans les pays de la sous region ont ete detaillees dans une etude effectuee par Ie
Bureau de la CEA en Afrique du Nord39

.

289. Les efforts fournis pour reformer Ie cadre reglementaire et juridique pour le
developpement du secteur prive remontent aux politiques dites de «Porte
Ouverte » datant des annees 1970 pour certains et 1980 pour d'autres. Les efforts
reels entrepris dans le cadre de la reforme de I'environnement reglementaire n' ant
commence que quelques annees plus tard, au debut des annees 1990 pour 50%
d' entre eux lorsque les gouvernements de ces pays ant abandonne I'economie
planifiee pour introduire une nouvelle legislation appropriee a une economie de
marche dynamique pilote par Ie secteur prive,

Reformes macroeconomigues

290. La premiere etape du programme des reformes macroeconomiques visait
essentiellement la suppression des distorsions profondement enracinees dans 1es
economies nationales. En effet, Ie secteur prive a beneficie de ces reformes qui ant

19 Voir elude des Conditions economiques et sociales en Afrique du Nord. 2000-2001
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engendre un environnement macro-econornique plus sain pour le developpement
des activites du secteur prive. La veritable amelioration dans ce sens est mise en
evidence par les changements observes dans les differents indicateurs tels que la
baisse de I'inflation, des deficits budgetaires moins importants et la stabilite des
monnaies nationales vis it vis du dollar des Etats Unis.

Reformes financieres

291. Certains des principaux elements comprennent principalement Ie cadre legislatif
des activites baneaires qui a ete remanie pour encourager la concurrence entre les
banques privees, la privatisation des banques commerciales publiques, la
determination des taux d'interet par Ie marche, un systeme de credit reforme pour
donner plus de liberte aux banques dans la determination des niveaux et de la
repartition des credits ainsi que les changements apportes aux lois regissant les
marches des capitaux. Mais, ces reformes ne sont mises en ceuvre it un rythme
soutenu si fait que dans nombre de pays de la sous region on reIeve un certain
dephasage entre Ie desir des autorites d'encourager les nationaux et les etrangers
d'investir dans Ie secteur prive et la lourdeur des formalites administratives et
financieres ; dans 30% des pays on note I'absence de credit it long terme, dans
25% des cas on se plaint du manque de protection legale des investissements. Par
ailleurs, meme si la situation n'est pas generale dans la sous region, il faut
souligner que l'instabilite politique demeure un facteur qui handicape I'incitation it
investir dans Ie secteur prive aussi bien de la part des nationaux que de I'exterieur.

Modernisation des infrastructures

292. Les infrastructures publiques dans la majorite des pays de I'Afrique du nord
supportant les activites du secteur prive ont evolue de maniere reguliere vers une
position contribuant au developpernent rapide du secteur prive, Les reseaux
routiers, ceux des chemins de fer et de I'alimentation en eau ne constituent plus
une contrainte; ils ont tous acquit la capacite de croitre pour s'adapter it toute
expansion des moyens de transport due it la croissance du rendement du secteur
prive, De plus, dans 75% des pays, les communications connaissent nne grande
croissance en particulier avec I'avenement des nouvelles technologies de
l'information accornpagne d'une tres forte implication sur la productivite accrue
du secteur prive. Cependant, certains secteurs des services publics montrent des
signes de pression dus it la croissance du secteur prive. Ceci concerne notamment
Ie secteur de I'eau et de l'irrigation, l'alimentation en energie dans les zones
urbaines et les equipements portuaires. Dans certains pays on constate la creation
de nouvelles villes pour alleger une partie de ces pressions qu'engendre la tres
grande concentration de population dans quelques centres urbains.

c. Delis et Atouts

Entreprenariat et niveau de qualification de la main d'ceuvre

293. Dans les domaines de la creation et de la gestion d'entreprises ainsi que la
production, la non competitivite des societes et entreprises privees aussi bien it
l'interieur qu'a l'exterieur des pays de la sous region, est continuellement
soulignee par les operateurs et partenaires du secteur prive dans tous les pays de la
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sous region; elle serait due a une inadequation entre la formation et Ie besoin des
employeurs; en effet, les niveaux et les types de formation ne suivent pas
l'evolution des exigences en matiere de creation d'entreprises et d'utilisation de
nouvelles techniques de gestion et de production. La main d'ceuvre disponible ne
repond pas aces criteres d'adaptabilite et entraine au fil du temps une situation de
chomage dont Ie taux augmente regulierement dans les centres urbains. Pour
resoudre ce problerne il faudrait une capacite constante de readaptation et
d' anticipation de la part des centres de formation et de recyclage pour pennettre au
secteur prive de jouer son role en matiere creation d'emploi (en Egypte il est
suggere 600.000 embauches par an par Ie secteur prive),

Solvabilite

294. Dans 60% des pays de la sous region Ie secteur prive souffre du non paiement des
arrieres de la part de ces potentiels clients, ce phenomene est constate tant du cote
du gouvemement que des particuliers, ce qui limite considerablement la marge de
manoeuvre financiere des operateurs prives et peut leur etre prejudiciable a long
tenne : (i) difficulte dacces au credit bancaire puisque ne pouvant pas honorer les
echeances de remboursement et (ii) difficulte au niveau des foumisseurs de
matieres premieres, etc.

Revenu des menages

295. L'equilibre macroeconomique bien qu'il soit l'une des priorites de tous les
gouvemements des pays de la sous region cornme signale plus haut, revele jusqu'a
present une faiblesse du niveau de revenu des menages, ce qui entraine une
insuffisance de I'epargne dans 40% des pays; par contre, dans 20% des pays on
constate une certaine propension a epargner, mais la aussi I'absence de politique
adequate de mobilisation de l'epargne ne favorise pas non plus I'afflux
d'investissements prives nationaux.

Proximite

296. La position geographique de I'ensemble des pays de la sous region, a savoir quatre
avec ceux de la mediterranee, et deux avec ceux du Moyen orient, represente un
atout considerable pour leur developpement economique ; mais cette proximite
semble jouer dans Ie seul domaine des transferts courants d'une partie des revenus
de leurs ressortissants travaillant dans ces pays alors que les pays d'origine de ces
populations en profiteraient davantage si ces transferts etaient des transferts de
facteurs de production (equipements, technologie et methodes modemes de
gestion). L'adhesion de la majorite des pays dans la zone europeenne de libre
echange et ['accession a l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont de
raisons d'esperer la continuation et la consolidation du processus de liberalisation
entame par ces pays et obligeraient en meme temps Ie secteur prive a plus d'esprit
de competitivite, car l'element essentiel du principe de libre echange il faut Ie
rappeler, est la levee des barrieres douanieres de part et d'autres des frontieres,
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Domaines d'activite

297. L'aptitude it orienter les ressources econorniques vers des activites plus rentables
est l'une des caracteristiques des economies it croissance rapide comme ce fut Ie
cas des pays de I'Afrique du Nord; la structure de leurs economies est restee en
grande partie stable depuis pres de vingt ans etant donne que les activites non
agricoles ri'ont pas beaucoup progresse, Les schemas de production sont restes
inchanges dans des activites comme le commerce, les industries agroaJimentaires
et manufacturieres, les industries des textiles, Ie transport terrestre et la
construction: methode de gestion statique, utilisation des memes techniques
d'administration du personnel, de production et d'ecoulcment des produits. Bien
que leur apport it la croissance economique soit significatif it certains egards ces
activites, it long terme ne favorisent pas Ie developpement economique reel des
pays.

298. Quant aux services de pointe telles que les NIlC, la proxirnite signalee plus haut
(Europe et Moyen Orient), pourrait etre un environnement favorable it I'expansion
de cette activite et pour cela, I'ensemble des pays de la sous region devrait mettre
au point une strategic qui se resume ainsi :

• acceleration de la transition it la liberalisation des activites des
telecommunications

• elimination du monopole de la television
• coordination dans I'etablissernent d'un cadre d'affaires /

reglementaire pour Ie commerce electronique
• developpement du capital-risque
• ciblage des marches des NIlC europecns et du moyen Orient.

299. Aces activites s'ajoute Ie tourisme dans la plupart des pays de I'Afrique du Nord
ou il represente un atout non negligeable etant donne Ie niveau appreciable
croissant de sa contribution dans la formation du Produit interieur brut de ces pays.
Leur potentiel touristique recele une multitude d'attraits (sites culturels et naturels,
stations touristiques, etc.) qui attirent differents types de touristes. Des efforts sont
neanmoins entrepris par les differents gouvemements concernes au point de vue
infrastructures et surtout stabilite politique pour que cette activite continue
d'apporter une participation notable directe ou indirecte au developpement
economique.

Point de vue des operateurs economiques

300. Mais en depit de ces reformes lancees dans les annees 1990 et suivantes pour
ouvrir l'economie au secteur prive, il convient de noter la persistance d'un certain
nombre d'aspects bureaucratiques et juridiques dus aux differents contr61es
gouvemementaux que les hommes d'affaires nationaux et etrangers et les experts
juridiques souhaiteraient voir changes. Leurs principales preoccupations
concement les points suivants :

• Les lois complexes sur Ie travail qui entravent Ie developpernent
des affaires et constituent un obstacle pour les acteurs du secteur ;
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• Le cadre juridique est fortement restrictif par rapport il la propriete
qui peut etre hypothequee; de meme l'identite des beneficiaires
peut limiter la possibilite des entrepreneurs il mobiliser des prets;

• Le systeme commercial et juridique rend les litiges lourds et
onereux ;

• Les nombreuses directives et dispositions qui caracterisent Ie
systeme juridique de la majeure partie de ces pays entrainent
souvent une «sur reglernentation», des regles d'entree prohibitives
et des couts trap importants, rendant difficiles la constitution et
I'imrnatriculation des societes et entravant en demier lieu
I' evolution des activites, etc.

• La repartition des terres bien intentionnee mais tout de meme
bureaucratique obligeant les investisseurs il investir dans les
«nouvelles villes»,
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SECTION II : APER<;U DU SECTEUR PRIVE PAR PAYS

2.1 ALGERIE

A. Bref historique du seeteur prlve

301. Depuis son accession a l'independance, en 1962, l'economie algerienne a ete
fondamentalement determinee par l'Etat. Ce demier, en octroyant la priorite a la
creation d'une base industrielle etatique, a marginalise Ie secteur prive, qui s'est
vu limite dans sa croissance et restreint aux seules activites des petits metiers, de
la distribution, du textile, et de I'agro-alimentaire, essentiellement au sein d'unites
de petite taille. Historiquement, le secteur prive algerien a done evolue
principalement dans une economie relativement fermee et fortement regulee par
l'Etat.

302. Cependant, la place du secteur prive dans I'economic algerienne a change durant
ces dernieres annees, lentement d'abord, durant les annees 1980, et ensuite
rapidement, apartir des annees 1990.

303. Cette evolution a commence tout d'abord au debut des annees 1980. En effet, en
reponse aux fortes contraintes exterieures et aux performances lirnitees de
l'econornie, pour la premiere fois dans I'histoire independante de I'Algerie, I'Etat
octroie un role au secteur prive. Le Code des investissements de 1982 l'autorise
ainsi ajouer un role complementaire au secteur public dans le secteur agricole et
dans les activites aval de transformation et de distribution. Ce Code introduit
cependant des restrictions qui portent sur la taille des investissements, Ie degre de
concentration et les secteurs d'activites du secteur prive. En plus, Ie monopole du
commerce exterieur a continue aetre exerce par l'Etat.

304. Vers Ie debut des annecs 1990, une autre etape de I'evolution du secteur prive est
ouverte. Cette etape est ainscrire dans Ie cadre de la mise en oeuvre du programme
d'ajustement structurel qui affectera de maniere progressive, mais fondamentale,
Ie mode de regulation de l'economie algerienne et done le role du secteur prive.
Ces reformes, qui se poursuivent jusqu'a present, ont eu un impact sur les marches
des biens et de services, les marches rnonetaires et financiers et les relations de
travail. Cette etape s'est caracterisee surtout par la fin du monopole de l'Etat sur Ie
commerce exterieur, Ie desengagement progressif de I'Etat et I'ouverture de toutes
les activites economiques (sauf les hydrocarbures) au secteur prive sans plafond
d'investissement pour les capitaux nationaux et etrangers ainsi que publics et
prives, sans aucune distinction.

305. Une etape de consolidation des reformes et du processus de promotion du secteur
prive a ete ouverte en 2001.

306. Aujourd'hui, Ie secteur prive a commence it prendre la releve du secteur public
dans la plupart des activites economiques et le secteur public (hors hydrocarbures),
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qui a dornine tous les secteurs de l'economie jusqu'en 1989, ne I'est plus encore
que dans Ie secteur industriel (essentiellement, la siderurgie et la mecanique),

307. II est important de mettre en relief que ce processus n'a pas Iineaire car, comme
tout processus de changement, il genere des resistances et des craintes legitimes,
surtout au vu de ses implications sociales.

B. Caracteristiques generales

308. II est important de souligner que pour des raisons historiques, Ie secteur prive
algerien est peu connu. Cependant, selon Ie Ministere des PME-PMI, Ie secteur
prive se caracterise par la predominance des entreprises de petites tailles, autour de
200 000 entreprises, dont 25000 dans Ie secteur industriel (2001). En plus des
activites traditionnelles (voir para 266), les entreprises du secteur prive ont
commence it investir de nouvelles activites comme I' agriculture, Ie transport
aerien, la banque, la promotion immobiiiere, les produits pharmaceutiques, Ie
transport et les mines. II est important de souligner que les entreprises privees
algeriennes sont plutot orientees vers le marche interieur car on denornbre, d'apres
le Ministre du Commerce, pres de 40000 importateurs prives contre 400
exportateurs prives seulement. Quant it I'investissement etranger, celui-ci
s' effectue en grande partie dans Ie secteur des hydrocarbures et les banques.

309. Depuis I'ouverture economique et la Iiberalisation du marche, Ie marche informel
a aussi pris de I'ampleur au point de se substituer parfois au marche formel. Bien
que difficilement quantifiable, il represente de 15 it 30 % du PIB national et
emploi, selon Ie Ministere du Commerce, plus de 100 000 personnes. Dans ce
secteur, I' emploi feminin est eleve car il atteint un taux de 38,61% ou presque
deux femmes occupees sur cinq. Les activites du secteur informel se developpent
en particulier dans les services. Ce secteur a pris de I'ampleur a la suite des
licenciements massifs auxquels a donne lieu Ie programme d'ajustement structurel
et notamment, la restructuration des entreprises publiques.

C. La place du secteur prive

310. Le Tableau N°14 indique bien que le secteur prive occupe une place de plus en
plus importante dans I' economie algerienne vu que contribution it la valeur ajoutee
(tous secteurs compris) est arrivee it depasser celie du secteur etatique en 1999 ;
que le secteur prive domine presque tous les secteurs economiques, il part les
hydrocarbures et I'industrie ; et que sa croissance a ete rapide durant ces dernieres
annees, notamment sous I'influence d'une plus grande presence du secteur prive
dans Ie secteur des industries (une croissance de 104%) et des transports et
telecommunications (une croissance de 35%).
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Tableau N° /4:
Participation du secteur prive ala valeur ajoutee, Algerie (en %)

Secteur 1994 1999
Agriculture 99.1 99.6 ,

Hydrocarbures 0.4 5.0

Constructions en relation hydrocarbures 0.0 0.0
Industries (excl. hydrocarbures) 16.5 33.6

Construction (excl. hydrocarbures.) 60.7 68.0
Transport et telecommunications. 53.9 72.8

Commerce (detail) 84.2 97.0
Services . 85.3 89.1
Tous secteurs 46.6 51.8

Tous secteurs (excl. hydrocarbures.) 64.8 76.6
Source: The Economist Intelligence Una. Country Report: A/gena, November 2001.

311. La contribution du secteur prive it la formation brute de capital fixe interieur [hors
hydrocarbures] a aussi connu la merne tendance ascendante vu qu' elle est passee
de 67,4% en 1980 it 72,5% en 19974°.On estime aussi qu'en 1999, Ie secteur prive
a contribue it 74 % de la production des BTP, 62% des industries alimentaires,
29% des materiaux de construction et 25% de la chimie et para - chimie.

D. L'environnement pour Ie developpement du secteur prive

312. Avant tout il est important de souligner que I' Algerie a vecu un processus de
reforme structurelle continu depuis les annees 1980, qui s' est accelere durant les
annees 1990, et se poursuit jusqu'a present. Ces reformes ont ete particulierement
rcnforcees it partir de 2001. Durant toutes ces annees, I'Etat a engage des reformes
importantes, notamment dans Ie domaine de la justice, des finances et des
banques, des douanes, de l'education et de la formation professionnelle. Ces
reformes ont aussi contribue a transformer I' environnement au sein duquel
evoluent les entreprises privees. La stabilisation du cadre macro-economique, suite
it la mise en ceuvre du programme d'ajustement structurel, a aussi contribue it
transformer cet environnement. L'Etat a ete l' agent principal de ces reformes,
mais le secteur prive y a aussi contribue, notamment it travers Ie renforcement de
ses organisations. II est important de souligner l' apport octroye par les
organisations de cooperation multilaterales comme la Banque Mondiale, l'Union
Europeenne et les Nations Unies.

313. L'environnement du secteur prive s'est trans forme avant tout sous I'impulsion des
mesures qui ont ete prises par 1'Etat algerien pour la promotion de
I'investissernent, d'une part, et pour I'ouverture du secteur public sur le secteur
prive, d'autre part.

40 Banque Mondiale. Le Devetoppement au seutl du XXfe siecle: Rapport sur le developpement dans te monde, 1999
2000. publie par 1aBanque mondiale. Editions ESKA. /999.
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314. Les principales dispositions qui ant ete prises pour la promotion des
investissements sont contenues dans le Code des investissements 2001. En plus
des exonerations fiscales et parafiscales qui ant deja ete introduites par Ie Code
des investissements de 1993, Ie Code des investissements de 2001, a mis sur pied
un nouveau cadre institutionnel avec pour objectif prioritaire de reduire Ie poids
des contraintes administratives sur I'investissement. En effet, un mecanisme
institutionnel national unique, I'Agence nationale du developpement des
investissements (ANDI), a ete creee avec pour mission de faciliter les procedures
d'investissement et l'octroie des facilites fiscales aux investisseurs. Un Guichet
Unique a aussi ete cree au sein de cette institution, pour regrouper les
administrations et les organismes charges de I'investissement. La decentralisation
de l'ANDI et du Guichet Unique au niveau local est envisagee de maniere a
contribuer au rapprochement de l'investisseur a I'organe charge du developpement
et du suivi de l'investissement, et notamment comme un mecanisme d'acces aux
assiettes foncieres destinees a I'investissement. En plus, un Conseil national des
investissements a ete cree en 200I, preside par Ie Chef du Gouvemement, avec
pour mission de definir les priorites sectorielles en termes d'investissement et les
mesures incitatives a prendre pour y repondre. Un Fonds d'appui a
l'investissement sera cree pour permettra a I' ANDI de couvrir la quote-part de
l'Etat dans les depenses que necessiteront les investissements en termes
d'infrastructures et de travaux d'amenagemcnt.

315. Les mesures prises pour l'ouverture du secteur public au secteur prive ont ete
prises au cours de la periode 1995-1998 et ont commence a etre effectives a partir
de 1998. Ces mesures ont tout d' abord permis la restructuration des entreprises
publiques qui a mene a la liquidation de plusieurs d'entre elles, a fa vente de
certaines aux employes (ce qui a permis la creation de plusieurs petites et
moyennes entreprises, surtout dans Ie secteur de la construction), a la reduction de
leur taille et a la constitution de holdings publics. Suite a la fermeture de plus de
1000 entreprises, on estime que plus de 400 000 travailleurs ant ete Iicencies,

316. En 2001, des changements ont ete introduits au cadre legal et institutionnel de la
privatisation. Son champ est desormais ouvert it toutes les activites economiqucs et
sa forme peut aller de l'ouverture du capital a la cession d'unites de production. La
responsabilite des operations de privatisation est octroyee au Ministere de la
participation et de la promotion de l'investissement, seule entite responsable du
processus de privatisation, et ceci sous Ie controle du Conseil des Participations de
l'Etat (CPE).

317. A quelques exceptions pres, en Algerie, la privatisation concerne tous les secteurs
de l'economie algerienne, notarnment le secteur celui de l'energie et du
gaz, l'agriculture, l'industrie, la construction, des mines, du commerce exterieur,
des transports et des telecommunications, le transport aerien et les aeroports,
Cependant, jusqu'a ce jour, aucune privatisation n'a ete realisee sous Ie regime de
la loi de 1995 et seuls quatre projets de partenariat ont ete conclus avec des
etrangers.

318. Quant au secteur financier, Ie desengagement de l'Etat s'est effectue a partir de
1989 avec la transformation des banques publiques en societes par actions,
soumises aux regles du Code du Commerce, et avec l'adoption, en 1990, de la Loi
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relative a. la Monnaie et au Credit, laquelle va constituer Ie fondement du nouveau
systeme financier algerien et annoncer le debut d'un processus de
dereglernentation tres profond. Le rnarche des capitaux, qui a ete mis en place en
1996, est operationnel depuis septembre 1999.

319. Durant ces dernieres annees, le secteur prive s'est attele a. mieux s'organiser au
sein d'une multitude d'institutions de dialogue et de coordination telles que la
Confederation Algerienne du Patronat, la Confederation Generale des operateurs
econorniques algeriens, la Confederation nationale du patronat, le forum des chefs
d'entreprises, I' Association des investisseurs dans les entreprises artisanales et
I'Union des cornmercants et des artisans algeriens, Les organisations patronales
sont regies par la Loi 90 - 14 relative au droit syndical. Les PMEs et PMIs sont
pluto; organisees au sein d'une quarantaine d'associations professionnelles, dont 4
de femmes chefs d'entreprises. De creation recente ce mouvement associatif est en
phase d'organisation, de prospection, de mobilisation et de restructuration.

320. De maniere a. etre a. I'ecoute des entrepreneurs, Ie Ministere de la petite et
moyenne industrie s'est dote d'une structure de concertation et de suivi du
mouvementassociatif des PMEIPMl. En plus, a. partir de 2001, une taxe para 
fiscale a ete introduite dans la loi des finances pour Ie financement de la Chambre
algerienne de commerce et d'industrie (CACI).

2.2 EGYPTE

A. Bref historique du secteur prive

321. II y seulement une dizaine d'annees, l'Egypte etait une economie planifiee, placee
principalement sous Ie controle de l'Etat. Les activites economiques etaient ainsi
dominees et controlees par Ie secteur public. La majorite des entreprises privees
qui avaient ete creees avant l'independance de I'Egypte en 1956 ont ete
nationalisees entre 1960 et 1964. La planification centrale etait tres peu tolerante
vis-a-vis des initiatives du secteur prive meme dans Ie cas du secteur agricole qui
etait sujet aux controles des achats de cultures et de la fixation des prix.
Cependant, depuis des annees 60, iJ y a eu deux tentatives historiques en faveur de
reformes politiques qui ont affecte I'evolution du secteur prive,

322. La premiere tentative a e16 de courte duree datant de 1973-1974 lorsque le
President Anouar Sadate avait initie la politique dite de «Porte Ouverte» avec des
mesures moins restrictives pour les investisseurs etrangers, une implication plus
importante des societes etrangeres dans les affaires egyptiennes et un
encouragement timide du secteur prive, Mais, cette tentative dite de «Porte
Ouverte» n' etait pas accompagnee de vastes programmes de reformes, Elle se
focalisait en grande partie sur Jes revisions des lois qui regulaient lourdement une
economie centralement planifiee afin d'apporter plus de souplesse et encourager
les investissements prives. Ces divers amendements aux lois existantes n'ont pas
entraine un reel changement dans I'environnement juridique et administratif qui
aurait pu fortement stimuler la croissance du secteur prive, D'ailleurs, cette
tentative n'a guere affecte le developpement du secteur prive dans I'ensemble du
pays.
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323. La seconde tentative cornmenca en 1991 lorsque l'Egypte adopta et s'engagea a
poursuivre serieusement un vaste programme de reforme econornique qui avait
pour objectif de mettre en place une economie de marche ouverte et decentralisee,
Ce programme cornprenait des reformes specifiques visant I'encouragement de
I'investissement etranger direct et de l'investissement du secteur prive national,
l'integration de l'Egypte dans l'economie rnondiale par l'acces aux marches
etrangers et l'elargissement de la base des capitaux, y compris l'activation du
marche des capitaux.

324. Les principales etapes du programme avaient toutes influe sur Ie developpernent
du secteur prive comme Ie demontrent clairement les composantes de chaque
etape :

• La phase I se concentrait sur les principaux facteurs macro
economiques comme hi stabilisation de l'econornie en ameliorant les
finances publiques par la reduction du deficit budgetaire et la
rationalisation des subventions, la dereglementation des prix, des
marches et de I'investissement, la liberalisation du cours de change de
la livre egyptienne et Ie renforcement des politiques monetaires,

• La phase II portait sur la reforrne des secteurs ala fois financier et prive
impliquant la reduction du role de l' etat dans la croissance et Ie
developpement et la liberalisation des lois regissant Ie systeme
bancaire,

• La phase III avait pour but de stimuler le processus de privatisation et
la suppression progressive des participations publiques dans les
domaines de la production et de la fabrication, d' encourager les
investissements du secteur prive dans les secteurs traditionnellement
controles par Ie gouvernement tels que l'infrastructure et les
equipements, Ie developpement du marche obligataire et du marche des
capitaux, la promotion de l'investissement etranger direct, les
exportations et la promotion des accords commerciaux,

325. Les resultats de l'application des diverses etapes du programme ont ete en general
tres positifs. D'ailleurs, I'environnement global du secteur prive en Egypte a
fortement change et a engendre I' expansion de toutes sortes d' activites dans Ie
dornaine du secteur prive qui auraient ete pratiquement impossibles a envisager
avant Ie lancement de ce programme. Ce nouvel environnement est detaille dans la
section 4 de ce rapport.

B. Caracteristiques generales

326. Les donnees concernant Ie secteur prive montrent qu'il represente un total de
277960 etablissements en 1996 compare aux 1918 institutions publiques avec des
activites de production comparables. En termes de PIB, Ie secteur contribue a60%
de la valeur ajoutee du pays qui s'elevait en 2001 a 50.1 milliards de dollars. En
termes d'emploi, ce secteur emploie environ 70% de la main-d'oeuvre du rnarche
de l'emploi formel, soit directement en termes de salaires formels ou dans le
secteur informel. La distribution sectorielle montre que 95% des entreprises non
agricoles du secteur prive sont concentrees dans tres peu de secteurs notarnment le
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commerce, l'hotellerie, la restauration, la fabrication et les services personnels. II
faut egalement noter une tendance importante concernant les petites entreprises
qui sont de plus en plus absorbees par les grandes entreprises, notamment dans Ie
secteur alimentaire ainsi que celui de I'habillement, du batiment et du commerce
en gros.

327. II est apparent que en Egypte, la distinction entre « grande et petite entreprise» est
mise en evidence dans la politique des reformes; dans Ie cas des grandes
entreprises, elJes semblent etre plus directement affectees par la politique macro
economique alors que les petites entreprises subissent en grande partie la
contrainte des controles micro-economiques locaux. A la difference des
entreprises publiques dont la taille varie entre de vastes entites publiques et des
petites «autorites », les entreprises du secteur prive sont composees pour la
plupart de petites et micro entreprises. En effet, on estime qu'environ 98% des
institutions privees non agricoles sont des petites et moyennes entreprises.

C. La place du secteur prive dans Peconomle

328. En depit de la predominance historique du secteur public en Egypte, Ie role du
secteur prive dans I'economie egyptienne dans son ensemble est loin d'etre
insignifiant. Par exemple :

• Lors des 10 dernieres annees precedent les reformes de 1991, le
secteur prive investissait autant que Ie secteur public;

• La valeur ajoutee du pays provient principalement des petites et
moyennes entreprises du secteur prive ;

• Le secteur prive est Ie plus grand employeur generant environ 2/3
des emplois.

329. Jusqu'au milieu des annees 80, I'investissement public global en Egypte etait tres
significatif, allant jusqu'a 22% du PIB. Ce taux relativement important
representait presque 75% de I'investissement national brut annuel. Cela signifie
qu'avant les reformes de 1991, Ie secteur prive - etranger et national - contribuait
seulement a 25% des investissements totaux en Egypte. A cause de ce
desequilibre, on estime que vers 1991, lorsque Ie processus de privatisation a ete
lance, Ie secteur public egyptien representait environ 70% des investissements de
capitaux fixes dans Ie pays'". L'importance de I'investissement dans Ie secteur
prive peut egalement etre une consequence des investissements etrangers directs
qui ont les caracteristiques suivantes : les investissements communs s'elevaient a
132.2 milliards de livres egyptiennes vers la fin de septembre 2001, soulignant une
croissance de 31.9%; en ce qui conceme les «joint ventures », la part egyptienne
est passee de 91.4 milliards it 101.8 milliards de livres egyptiennes, enregistrant
de ce fait une croissance de 11.5%.

330. En termes d'emplois, il convient de noter que deja en 1996, la main-d'oeuvre
employee par Ie secteur prive industriel depassait celie du secteur public industrieI.
Cela denotait deux tendances paralleles, Ie declin du nombre d'etablissements du

4/ Estimations figurant dans "Strategies pour /es Investissements Prives dans i'lnfrastructure en Egypte ": discours par
SE Dr Nawal El Tatawi, Ministre de I 'Economie et de to Cooperation Intemationale. Repubtique Arabe d 'Egypte.
tstamboul. Turquie. Octobre /996
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secteur public au cours de la decennie 1986-1996 au profit d'un nombre croissant
d'etablissements prive.

D. L'environnement pour Ie developpement du secteur prive

331. Les efforts foumis pour reformer Ie cadre reglementaire et juridique pour Ie
developpement du secteur prive remontent aux politiques dites de «Porte
Ouverte » datant des annees 1973-1974. Les efforts reels entrepris dans Ie cadre de
la reforme de !'environnement reglementaire n'ont commence qu'une vingtaine
d'annees plus tard, en 1991 plus precisement, lorsque Ie gouvernement a
abandonne l' economie planifiee et a introduit nne nouvelJe legislation appropriee a
une economic de marche dynamique pilote par le secteur prive.

332. Mais en depit des reformes lancees en 1991 pour ouvrir I'economie au secteur
prive, il convient de noter la persistance d'un certain nombre d' aspects
bureaucratiques et juridiques dus aux differents controles gouvernementaux que
les hommes d' affaires egyptiens et etrangers et les experts juridiques
souhaiteraient voir changes. Leurs principales preoccupations concernent les
points suivants :

• Les lois complexes sur Ie travail qui entravent le developpement des
affaires en Egypte et constituent un obstacle pour les acteurs du
secteur ;

• Le cadre juridique relatif a la titrisation est fortement restrictif par
rapport ala propriete qui peut etre hypothequee; de merne l'identite des
beneficiaires peut limiter la possibilite des entrepreneurs a mobiliser
des prets;

• Le systeme commercial et juridique rend les litiges lourds et onereux ;
• Les nombreuses directives et dispositions qui caracterisent le systerne

juridique egyptien entrainent souvent une «sur-reglementation», des
regles d'entree prohibitives et des coflts trop importants, rendant
difficiles la constitution et l'immatriculation des societes et entravant en
dernier lieu I'evolution des activites, etc;

• La repartition des terres bien intentionnee mais tout de meme
bureaucratique obligeant les investisseurs a investir dans les «nouvelles
villes»,

333. Toute strategic visant a mieux renforcer le secteur prive au-dela du ERSP II doit
tout d'abord faire le point sur l'experience ERSP II. Un rapport devaluation
elabore par Price Waterhouse Coopers42 sur ce sujet donne lieu a une estimation
du processus de privatisation tel qu'il est decrit plus bas:

• Apres une periode d' environ 10 annee du processus de privatisation des
314 societes qui tombaient sous la loi 203 de 1991,37% de I'ensemble
des societes ont ete en fait privatisees et reprises par Ie secteur prive
alors qu'aucune action identifiable n'avait ete entreprise pour 49% des
societes ; 6% des societes ont ete proposees pour une privatisation
minoritaire ; 4% supprimees de la liste des societes a privatiser; 2%

4:' les resuhatsdu rapportsont resumes dans Ie Bulletin Economique de la BanqueNationale d 'Egypte. VolLlIi N°J,
2000
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cedees ou vendues aune autre entite publique et les 2% restants ont ete
cedes sous forme de credit-bail au management.

• Les societes qui enregistrent un faible niveau de performance (par
exemple, perte ou faible rentabilite), sont ininteressantes car selon Ie
point de vue du secteur prive, Ie fait de les acquerir n'est pas aussi
rentable que la creation d'entites nouvelles, d'ou la necessite, pour
gouvernement, de trouver des moyens de 'en delester;

• Le secteur prive veut une finalisation rapide du processus de
privatisation des 314 societes tombant sous la loi 203 pour accelerer Ie
developpement d'un secteur prive cornpetitif

334. De I'examen des resultats du processus de privatisation lance en 1991, il
apparaitrait que I'Egypte devrait maintenant parvenir a une strategie claire qui
cherche, non seulement apromouvoir Ie secteur prive de maniere quantitative en
termes de taille mais egalement qualitativement de maniere a rendre Ie secteur
prive plus competitif au niveau international. C'est done cet objectif strategique
qui doit emerger du pays'".

2.3 L1BYE

A. Bref historique du secteur prrve

335. L'evolution historique du secteur prive en Libye s'est caracterisee par 4 phases
essentielles.

336. La premiere phase,. qui commence a partir de 1969, apres la revolution, a ete
marquee par une generalisation du controle des societes etrangeres ce qui a eu
pour consequence de renforcer le role du secteur public. Cette periode a ete
egalement marquee par la nationalisation des participations des etrangers dans les
banques et par I'interdiction de l'activite economique aux non libyens.

337. La deuxieme phase qui debute en 1975, est caracterisee par la substitution du
secteur public au secteur prive dans les secteurs industriels, artisanaux,
commerciaux et agricoles et en poussant a une consommation accrue des
populations en vue de permettre Ie developpement des secteurs de production
controles par Ie secteur public. Ainsi, les parts du secteur public et du secteur prive
dans l'investissement total etaient entre 1976 et 1980 de 86,6% et 13,4%
respectivement. Dans les investissements agricoles ces parts etaient au cours de la
meme periode respectivement de 93, I% et 6,9%, dans les investissements
industriels de 97,7% et 2,3%.

338. La troisieme phase qui debute en 1986 est marquee par l'encouragement du
secteur prive a prendre I'initiative sous forme cooperative ou collective. Ainsi,
cette periode a vu la prise de decisions concernant la passation des unites de
production publiques au secteur prive et cooperatif,

4J un avant-projet sur Ie developpement des petites et moyennes en/reprises etabore par Ie Minis/ere de t'Economie en
/998 devrait voir Iejour mats cela n '0 pas encore ele confirme dans Ie cadre de la strategie nationale pour le
developpement du secleur prive.
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339. La quatrieme phase qui a debute en 1997 et a abouti it la publication du plan
d'investissement 2002-2006, se caracterise par la volonte des pouvoirs publics de
reviser la politique economique sur la base de l'experience acquise depuis 1973 et
compte tenu des evolutions mondiales marquees par la rnontee de la
mondialisation et de la competitivite. En consequence, Ie secteur industriel libyen
connait en effet, depuis 1997, nne orientation vers I'economie de rnarche. Mais Ie
retrait du secteur public ne s' est pas accornpagne par une prise en main des
activites productives par le secteur prive qui ne s'est pas encore impregne de la
culture du marche et de ses fonctionnements.

340. La levee de I'embargo sur la Libye a cependant entraine une certaine dynamique
engendree par des societes europeennes et japonaises qui essayent d'intervenir en
Libye. Une etude est en cours de realisation en partenariat avec Ie Japon sur les
opportunites de I'ouverture du marche libyen aux entreprisesjaponaises.

B. Caracteristlques generales

341. La population occupee dans Ie secteur prive etait lors du recensement de 1995 de
I'ordre de 210670 dont 153276 independants, 43139 aides familiaux et seulement
14254 employes.

342. Si on considere que la production dans Ie secteur de I'agriculture qui est
essentiellement faite par les independants et les aides familiaux occupait 111915
actifs soit 53%, Ie secteur prive non agricole ne representerait plus que moins de
47 % de la population active employee dans Ie secteur prive.

C. La place du secteur prive dans I'economie

343. Actuellement Ie secteur prive joue un role tres limite dans Ie systeme de
production libyenne et la reforme entamee n'a pas encore donne des resultats
jusqu' it present.

344. Le secteur prive non agricole n' occupe que moins de II % de la population active.
Cette part est tres faible en comparaison avec les statistiques des pays de la sous
region. Au Maroc par exemple cette proportion atteint 41%.

345. L'intervention du secteur prive dans Ie financement de I'habitat est estimee it 23%.
Si on ajoute it cette proportion les financements par credits bancaires de 22,6%, on
peut en conclure que la part non realisee par I'Etat sur son budget est estimee it
45,6% du total des constructions de logements entre 1970et 1995.

346. En matiere d'investissements directs etrangers, les effets de I'embargo se sont
nettement manifestes. Sur les 7 pays de la sous region, la Libye est Ie seul pays it
enregistrer des flux negatifs d'investissements directs etrangers de 152 et 128
millions de $US respectivement en 1998 et 1999. En 2000, probablement sous
l'effet de la revision de la politique economique et de la levee de l'embargo sur la
Libye, les flux des IDE ont cesse d' etre negatifs.
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D. L'environnement pour Ie developpement du secteur prlve

347. Des reformes organisationnelles et legislatives sont en cours de preparation pour
permettre un afflux plus grand des IDE et une plus grande participation du secteur
prive national et etranger it l'activite dans les secteurs de production.

348. Depuis la levee de I'embargo en 1999 sur la Libye, un changement dattitude
envers les investissements etrangers semble s'csquisser. En effet, en novembre
2000 Tripoli avait accueiIIi une grande conference sur les IDE au cours de laquelle
des ministres ant exprirne leur accord pour attirer des IDE dans des secteurs cles
comme les hydrocarbures, I' energie, les communications et Ie tourisme

349. De plus en plus, avec la demarcation de I'Etat de certains secteurs, on attend
I'intervention du secteur prive, Les secteurs de l'industrie, du tourisme et des
transports sont tous des secteurs qui connaissent actuellement une ouverture au
secteur prive. L'ouverture d'autres secteurs serait en cours d'etude sous des
formes cooperatives ou autres, notarnment les secteurs sanitaires et de I'habitat.

350. Au niveau de Iiberalisation du commerce exterieur les barrieres douanieres ont ete
abolies d'une maniere unilaterale pour les pays de I'UMA. On peut noter
cependant que depuis la levee de I'embargo les reserves de la Libye en devises se
sont accrues d'une maniere significative passant de 7,3 milliards de $US en
decernbre 1999 it 14,8 milliards de $US en juin 2001 niveau ou elles se sont
stabilisees au cours de 2002.

351. En 1997, la loi sur I'investissement en Libye a accorde des avantages fiscaux pour
les projets qui repondent aux criteres suivants :

•

•

•
•

produire des biens pour 1'exportation ou contribuer it la promotion de
tels produits ;
creer des opportunites d'emplois pour la main d' ccuvre libyenne; former
et permettre it certains d'acquerir une experience technique et un savoir
faire ;
utiliser la technologie moderne et les matieres premieres locales;
contribuer it la croissance et au developpement des regions eloignees ou
sous-developpees,

352. Les projets repondant aux criteres rnentionnes ci-dessus:

•

•

•

•

Ne peuvent etre nationalise, saisis, exproprie ou geles sauf en cas de
force de loi ;
Ne sont pas enregistres dans le registre commercial ni dans Ie registre
des importateurs et exportateurs ;
Sont exoneres de droits et taxes de douanes pour l'equipernent
necessaire it l'execution du projet (machines, pieces de rechanges,
matieres premieres );
Beneficient d'exoneration de taxes de revenus sur ses activites pour
une periode de 5 ans, laquelle peut etre prolongee.
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353. Ces privileges et exonerations ne s'appliquent cependant pas aux capitaux
etrangers investis dans des projets petroliers,

204 MAROC

A. Bref hlstorique du secteur prlve

354. L'analyse des faits economiques au Maroc, depuis Ie debut du siecle demier,
revele que Ie secteur prive etait generalement au centre de la dynamique
econornique et ce malgre l'importance des entreprises publiques qui exercaient
dans differentes branches d'activite economique. On retient chronologiquement :

• de 1956 it 1976 fut creee et consolidec « I'Union Marocaine de Commerce,
de l'Industrie et de l'Artisanat »(UMCIA); cette structure a proceder it la
constitution d'un certain nombre d' Unions Regionales et d'Unions
Locales. En 1958, fut prornulgue un texte de loi formant Ie statut des
Chambres de Commerce et d'Industrie du Maroc.

• de 1977 it 1996, constatant l'evolution economique et sociale de
I'environnement externe, Ie statut des Chambres de commerce et
d'industrie de 1958 a ete revise pour etre mieux adapte aux nouvelles
conditions et suite it la marocanisation, un nouveau statut des structures
representatives du secteur prive fut adopte toujours dans Ie souci constant
(i) de Ie dynamiser et (ii) de preserver ses interets pour assurer son
epanouissement. C'est en avril 1988 que Ie principe de transfert de societes
publiques au secteur prive a ete mis en ceuvre avec une liste de 114
entreprises privatisables (ces entreprises representaient environ 40% du
portefeuille de I'Etat. Les premieres operations importantes ont debute en
1993 avec notarnment la privatisation de la Compagnie des Transports
Marocains (CTM), de la Cimenterie Orientale (CIOR) et de SHELL
Maroc. En 1995 ce fut le tour de la Banque Marocaine du Commerce
Exterieur, Ce mouvement a ainsi continue regulierernent pendant toute
cette periode.

• au plan international, Ie Maroc, membre de I'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), dont il a vu la naissance sur son sol en avril 1994,
adhere de ce fait aux principes du libre-echange sur la base de la
reciprocite et du benefice de la clause de la nation la plus favorisee. En
outre, il a signe un accord d'association avec I'Union Europeenne Ie 26
fevrier 1996.

355. Le mouvement appele marocanisation a entraine un developpement du « Grand
patronat anonyme » marocain. II a consiste (i) it transferer une partie de la
propriete etrangere it des nationaux surtout dans les branches d'activite secondaire
et tertiaire, (ii) it redistribuer les terres de colonisation et (iii) it instituer
particulierement d'une zone exclusive de peche.

356. Les nouvelles donnes de I'environnement international des affaires et les
difficultes de gestion des entreprises etatiques ont fait naitre un mouvement
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important qui a marque Ie paysage economique et social du Maroc: Ie
desengagement de l'Etat de certaines de ses unites de production de biens et
services et la creation de zones de libre echange,

357. Tout un travail de revision des textes legislatifs et reglernentaires concernant le
domaine des affaires fut donc entrepris pour aboutir a la promulgation de
nouveaux textes regissant la fiscalite, Ie code de commerce, Ie droit des societes,
etc. : parallelement it un vaste programme de privatisation des entreprises
publiques touchait 112 unites dont une trentaine avaient deja ete privati sees avant
fin 96. Le montant total des cessions aurait atteint environ un milliard de dollars
des Etats-Unis. II s'agissait de diverses branches d'activite notamment les
entreprises industrielles, les banques, I'hctellerie, Ie transport, la communication et
la distribution.

358. En resume, trois grands mouvements ont mis en evidence la volonte des autorites
marocaines a developper Ie secteur prive afin qu'il puisse jouer pleinement son
role de moteur relance et de soutient de la croissance de l'econornic nationale; il
s'agit (i) de la mise en place de structures representatives, (ii) de la marocanisation
et (iii) de l'adoption du PAS (desengagement de l'Etat).

B. Caracteristiques generales

359. L'enquete realisee en 1988 par la Direction de la Statistique sur les entreprises non
structurees avait porte sur les branches tels que les industries de transformation, Ie
commerce de detail et les services. Cette enquete, donnait une certaine
connaissance de cette couche d'operateurs econorniques que d'aucuns qualifiaient
« d'economie informelle ». En realite la plupart de ces unites etaient bien
localisees et avaient atteint une certaine rnaturite dans la gestion des affaires et de
leur suivi par des techniques modernes telle que I'utilisation de la comptabilite,

360. D'apres cette meme enquete, Ie nombre de ces entreprises non structurees
localisees s'elevait pour l'annee 1988 it 245.000 unites environ degageant une
valeur ajoutee de 20 milliards de DH, soit 11,5% du PIB. Ce taux, calcule sur la
base de l'ensemble des branches couvertes par l'enquete, serait de 26% du PIB.
Les branches les plus importantes en matiere de production ont assure plus de 70%
de cet agregat,

361. La population occupee dans ce secteur en 1988 se chiffrait a pres de 316.600
personnes dont 39 % dans l'industrie soit 46.800 personnes; 66,8 % dans Ie
commerce (177.600 personnes) et 48,4% dans les services (91.200 personnes). A
l'epoque, on avait retenu comme critere principal Ie seuil de 200 employes pour
determiner une PME.

362. Mais l'analyse de la structure de la production montre que l'activite du secteur
prive est beaucoup plus axee sur I'agriculture malgre I'existence d'un grand
potentiel dans d'autres domaines tels que Ie tourisme qui en depit de sa faible
participation au PIB (4,7% en 1998), represente la deuxieme source de devises
apres les transferts des marocains residents a l'etranger (MRE).
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C. La place du secteur prlve dans I'economie

363. Une decennie de stabilisation macroeconomique reussie, de liberalisation et
dereglementation economiques progressives, ainsi que Ie lancement du
programme de privatisation, ont cree des conditions favorables au developpement
du secteur prive (DSP). En outre, des reformes sectorielles specifiques ont aussi
cree un climat propice au secteur jusqu'en 1997. En consequence, la contribution
du secteur prive dans Ie PIB est passee de 64 it 73% entre 1985 et 1997, et sa part
dans Ie total des exportations a augrnente de 60 it 75% entre 1985 et 1995.

364. Bien que suppose createur d'emplois, Ie secteur prive a longtemps souffert de
penurie de main d'ceuvre qualifiee. Un taux de chomage de 25% parmi les
diplomes de l'universite revele que Ie probleme principal tient au fait que les
cornpetences des diplornes ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Par
l'intermediaire de I'Office de la formation professionnelle et de la promotion du
travail (OFPPT), Ie Gouvernement a lance une serie de mesures pour harmoniser
la formation professionnelle et les besoins des entreprises. Parallelement, on note
que la restructuration entrainee par Ie souci de rentabilite et de competitivite s'est
traduite par de nombreux licenciements.

365. Les zones urbaines ont connu un flux important de migrants ruraux it la suite des
differentes secheresses et l'annee ou Ie record a ete observe fut 1995 avec 23% ; il
y a eu certes un retour progressif dans les campagnes mais, ce retour s' est effectue
it un rythme tres lent portant ainsi Ie chomage urbain it un taux annuel moyen de
18% depuis 1997. La population active urbaine continue d'augmenter au rythme
de 5% alors que dans Ie meme temps, l'emploi urbain ne progresse que de 4%, ce
second desequilibre, aussi minime qu' il soit, pousse une bonne partie de la
population urbaine dans I' exercice d' activites informelles (I'etude effectuee par la
banque mondiale en 1998 a revele qu'il faudrait une croissance economique
soutenue de I' ordre de 7 it 8% en moyenne sur les dix prochaines annees pour faire
passer Ie chomage urbain au dessous de la barre des 10% aux environs de 2010.

366. Par ailleurs, la croissance de I'investissement est freinee par la faiblesse de
l'epargne interieure brute, environ 15% du PIB et egalement par la politique
d'austerite budgetaire adoptee par les autorites marocaines qui se traduit par des
reductions importantes des depenses d'investissemenl. Quant it I'investissemenr
direct etranger (IDE), il a sensiblement augmente au cours des dernieres annees
bien que la part de l'ensemble du secteur prive, national et etranger soit derneuree
inferieure it 60% de I'investissement total.

367. Le commerce interieur en general joue d'ordinaire un rille majeur et indispensable
de liaison entre la production et la consommation finale. Sa valeur ajoutee
representait en moyenne 13% du PIB. L'ensemble de la population commercante
(urbaine et rurale) s'elevait alors it 927.190 personnes, soit 19% de la population
active totale. A rappeler que dans les resultats de I'enquete effectuee sur les
entreprises non structurees localisees, Ie nombre d'employeurs et associes dans Ie
commerce de detail non structure s'elevait en 1988 it 134.362 personnes.
Concernant Ie commerce de gros structure, Ie nombre d'entreprises en activite
atteignait 3.098 unites en 1990.
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D. L'environnement pour Ie developpement du secteur prive

368. Les resultats denquetes realisees aupres des chefs d'entreprises ont revele un
certain nombre de preoccupations qui handicapent I'epanouissernent du secteur
prive, On note:

• la main d'ceuvre, Ie manque de travailleurs qualifies est un probleme
frequernment mentionne en particulier par les chefs des grandes
entreprises; ici, la penurie n'est pas limitee aux domaines techniques,
elle est constatee egalement parmi les cadres de gestion oil certains ont
des difficultes d'adaptation it l'evolution de I'environnement; en
d'autres termes il s'agit done it la fois d'un problerne qualitatif et
quantitatif de main d'ceuvre;

• les arrieres de paiement, Ie retard ou parfois Ie non paiement des
arrieres par les clients prives et les organismes publics constitueraient
un autre grand problerne du secteur, ce phenomene entraine nne
limitation de ressources financieres empechant du cout les chefs
d'entreprises de payer leurs dettes en temps voulu ;

• Ie cout des ressources financieres et l'acces limite aux ressources it
moyen et longs termes sont aussi cites par les chefs d'entreprises
comme facteurs de blocage au developpemcnt de leurs activites ;

• la fiscalite continue de representer un lourd fardeau principalement par
les petites entreprises ;

• les infrastructures de base sont rmses en cause par certains
entrepreneurs (obtention de terrains, tarifs d'electricite, qualite des
services portuaires).

2.5 MAURITANIE

A. Bref bistorique du secteur prive

369. De l'independance du pays au debut des annees 90, le secteur prive mauritanien
etait caracterise par une predominance des activites informelles de commerce,
d' agriculture, d' elevage, de peche, d'artisanat et de services de transport. Ces
activites sont exercees en majeure partie par une population rurale et contribuent
en moyenne pour 20% dans la formation du produit interieur brut.

370. Un programme de reformes economiques et sociales a ete applique it partir de
1992. II a permis d' assainir Ie cadre rnacroeconomique et d' entamer Ie
desengagement de I'Etat des filieres marchandes. Ce demier a alors pour missions
la regulation, la redistribution des revenus et Ie maintien de la cohesion sociale, le
developpement des infrastructures de base et des services vitaux tels que I'acces it
I'eau potable, it I'education et it la sante. L'exercice de ce nouveau role de l'Etat
ouvrit de reelles perspectives pour Ie developpement du secteur prive.

371. Le gouvemement mauritanien, fort de l'appui de ses partenaires au
deveioppement, a elabore et mis en oeuvre depuis 1998 un vaste programme de
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reformes destine iI renforcer la croissance econornique, iI stimuler I' investissement
prive tant national qu'etranger et iI reduire la pauvrete,

372. On constate une certaine dichotomie caracterisee d'un cote par Ie degre eleve de
representativite demographique du secteur prive mauritanien et de l'autre cote par
la faible participation de ce dernier iI la creation de richesses nationales. Ce
phenornene s'explique aisement par Ie fait que s'agissant generalcment de
population rurale, sedentaire etlou nomade, la faiblesse du niveau de ses
investissements est etroiternent liee au niveau de son revenu ou de son desir de
changer de methode de production; ceci reduit logiquement tout ce secteur iI nne
activite d' economic de subsistance.

373. L'utilisation des methodes modernes de production, surtout de l'elevage, se fait
ponctuellement par une tres faible minorite de sedentaires; elle aboutit certes iI nne
amelioration de la productivite mais sans impact reel sur la production nationale
en raison de I'etroitesse de la filiere des produits derives resultant du faible rapport
benefice/caul.

374. II faut cependant noter que I'adhesion successive de la Mauritanie aux ensembles
econorniques sous regionaux et regionaux ainsi que son ouverture aux instances
financieres et monetaires internationales refletent la volonte du Gouvernement de
moderniser ses structures de base de production, d'instaurer la transparence dans
la gestion des affaires et d'inciter iI un changement de rnentalite de ses operateurs
economiques. Ces efforts ont entraine progressivement certains de ses operateurs
economiques iI s'orienter vers des activites de plus en plus organisees et de grande
envergure. On a ainsi vu I'emergence de grandes societes de transport, de
communication, d'eau et d'energie.

B. La place du secteur prive dans I'economie

375. Du fait d'une proportion elevee de la population exercant dans ce secteur, les
autorites mauritaniennes ont vite compris Ie role de relance et de soutient qu'il
puisse jouer dans Ie developpement du pays par la creation d'emplois ainsi que par
la generation de richesses.

376. Le secteur prive a vu son role dans Ie dcveloppement consacre par les autorites
mauritaniennes, parce qu'il emploie une part importante de la population active
d'une part et contribue fortement iI la creation de richesses, d' autre part; celles-ci
profitent au gouvemement sous forme de recettes fiscales et iI la population en
general par I' amelioration des conditions de vie des employes et de leurs familles.

377. L'autre role important du secteur est la mise en place d'une politique de formation
adequate capable de repondre aux besoins du marche de l'emploi qui est en
constante mutation.

378. Sur Ie plan externe, Ie pays devra s'adapter aux nouvelles donnes internationales
oil la rentabilite, la competitivite et I'aptitude iI suivre les evolutions constantes du
monde des affaires sont les seuls mots d'ordre.
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379. La satisfaction de ces conditions est conditionnee a la fois par les ressources
naturelles et humaines du pays et aux contraintes auxquelles il fait face.

2.6 SOUDAN

A. Bref historique du secteur prive

380. Comme pour la plupart des pays, il y a des phases identifiables dans le
developpernent du secteur prive au Soudan. Les analystes'" considerent la periode
1950-1969 comme la Periode initiale du secteur prive soudanais. Cette periode
s'est caracterisee par une production et un commerce traditionnel des produits
agricoles, en particulier I'extraction d'huile comestible, les produits laitiers, Ie
tissage et I'artisanat traditionnel.: Ce secteur prive rudimentaire etait informel,
domine par les femmes et avait tendance ase concentrer autour de la famille.

381. La Periode Intermediaire du secteur prive soudanais a eu lieu pendant la periode
1970-1990. Du fait qu'une economie dirigee etait en place pendant la majeure
partie de cette periode, Ie secteur prive ne pouvait pas se developper comme cela
aurait pu etre possible ou souhaitable. Pendant la premiere partie de cette periode,
les entreprises ont ete confisquees et nationalisees ce qui, parallelement ad'autres
facteurs defavorables, a decourage Ie secteur prive. Cette periode a done connu un
ralentissement assez important de la contribution du secteur prive, a la fois
national et etranger, a la partie non agricole de l'economie du Soudan qui, par
consequent, a continue a decliner de maniere significative. La croissance limitee
que Ie secteur prive a connue durant cette periode s' est realisee principalement
dans les industries legeres, plus particulierement I'industrie alimentaire et la
conserverie, la construction, Ie batiment et I'ameublement.

382. La Periode qui a suivi, de 1990 anos jours, s'est caracterisee par une lutte pour la
survie du secteur prive soudanais. Elle marque egalement I'emergence potentielle
du secteur prive apartir des nombreuses difficultes subies au Soudan, par Ie pays
en general et par l'economie en particulier. Durant cette periode, il y a eu jusque
la, deux programmes specifiques axes sur la privatisation couvrant les periodes
1992-1997 et 1998 anos jours.

B. Caracterlstiques generales

383. Le secteur prive soudanais comportait et comporte encore un secteur informel
important dans un certain nombre de domaines, en particulier I'agriculture et Ie
commerce. Cependant, aucune donnee n'est disponible pour pouvoir mesurer Ii la
fois Ie secteur prive formel et informel. Cependant, apartir de I'observation des
faits sur Ie terrain, on sait que les conditions economiques difficiles qui ont
predomine dans Ie pays comme l'absence de paix et l'isolement economique ont
naturellement accru l'importance relative du secteur prive informel dans
l'ensemble de l'economie.

U Voir par exempte. Dr. Musa AI Kha/ifa. "Le seaeur prive soudanais et ienvironnement" dans Rio+10 Review Report

R"IPPORTSUR LES CONDITIONS £CONOII/IQ[fES ETSOC/ALES EN IiFN/Q[IE DUNORD 2001-2002- P/1GE8 7



384. Alors qu'aucun chiffre concret n'est actuellement disponible sur les
caracteristiques sectorielles du secteur prive au Soudan, des indications peuvent
etre formulees it partir de quelques tendances comme (i) les concentrations
historiques des activites du secteur prive dans les industries familiales agricoles
(industrie alimentaire, elevage, textile) et Ie commerce national et exterieur des
animaux, des produits importes, etc.; ainsi que (ii) les parts sectorielles des
entreprises nationalisees, dans la premiere periode de nationalisation de 57
entreprises, se presentaient comme suit: 28% agriculture; 25% industrie; 21%
commerce; 19% transport, communication et tourisme; et 7% energie.

C. L'environnement pour Ie developpement du secteur prive

385. Comme nous l'avons mentionne precedemment, l'environnement du
developpement du secteur prive s'est avere difficile pratiquement depuis
l'independance. Comme nous l'avons signale ci-dessus, cet environnement s'est
caracterise durant les decennies allant de la fin des annees 70 it la premiere moitie
des annees 90 par une situation securitaire interne difficile; une structure macro
economique au sein de laquelle il etait impossible de gerer efficacement et done
encore moins entreprendre des activites privees et un environnement international
hostile generalement peu enclin it faire des affaires au Soudan.

386. Le gouvernement du Soudan a montre sa volonte d'augmenter les activites du
secteur prive lorsqu'il a adopte le programme de privatisation de 1992-1997.
Cependant, c'est principalement dans la deuxierne rnoitie des annees 90 que
I'environnement du developpement du secteur prive a commence it montrer
quelques signes concrets de possible amelioration. La strategic de reprise
economique de 1997-98 du gouvernement, sous l'egide du FMI, a genere quelques
resultats notables. comme la diminution des desequilibres financiers, Ie
renforcement du systeme fiscal, une meilleure gestion des depenses publiques,
l'augmentation de l'importance des circuits financiers, I'unification du taux de
change, la liberalisation du commerce exterieur et la privatisation. Cette strategie a
ete poursuivie par Ie programme it moyen tenne de 1999-2001 dont l'objectif etait
de jeter les bases solides d'une croissance economique durable par Ie biais d'une
amelioration de la situation macro-economique soutenue par la mise en place de
reformes structurelles pour ameliorer I'allocation des ressources et encourager
I' activite du secteur prive. Durant cette phase, un deuxieme programme de
privatisation a ete adopte pour couvrir 14 institutions du secteur public.

387. Actuellement, les espoirs et les questions immediates qui concernent Ie secteur
prive ont ete clairement exprimes par la Federation des Hommes d'affaires et
Employeurs Soudanais." Ces questions incluent, entre autres, I' espoir que, Ie
Soudan etant maintenant un pays exportateur de petrole, l'investisseur ne sera plus
accable par de lourdes taxes, frais et autres droits necessaires au fonctionnement
de la machine de I'Etat; le souci relatif it divers problemes de taxation rencontres
par le secteur prive comrne par exemple : la base d'estimation de la valeur des
produits exportes; I' evaluation du prix des importations; de meme que les soucis
relatifs aux questions administratives comme les decisions administratives prises

d Voir site web www.sudbiz.com
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par des parties non autorisees et toute nne serie de problemes dans I'administration
des taxes.

388. A ce jour, I'intention la plus claire du gouvemement de creer un environnement
favorable au developpement du secteur prive reside dans "La Loi sur
(I'Encouragement de) l'Investissement, 1999" modifiee en 2000. Cette Loi vise iJ.
encourager les investissements dans des projets susceptibles de realiser I'objet des
plans de developpement et des initiatives d'investissement du secteur prive, du
secteur cooperatif, commun et public soudanais et non soudanais; et sans
prejudice du contexte general des elements precedents, elle vise iJ. encourager les
investissements dans des projets relevant de tous les domaines cites dans la section
7 et les projets de rehabilitation. La Loi encourage egalement les investissements
dans les domaines de I'agriculture, I' elevage, I' industrie, I'energie, les mines, Ie
transport, la communication, Ie tourisme, I'environnement, Ie stockage, Ie
logement, I'immobilier, l'infrastructure de base, les services economiques, les
services administratifs, consultatifs et de la technologie de l'information,
I'education, la sante, I' eau, les services culturels et d'information et tout autre
domaine specific par Ie conseil des Ministres. Finalement, la Loi accorde un
nombre d'incitations iJ. I'investissement comme Ie fait d' exempter les projets de
taxes et de droits; d'accorder aux projets Ie privilege d'attribution de terrains et le
Calcul de l'Arnortissement; des Garanties d'Investissement y compris:

•

•

•

•

La non-nationalisation ou perte par confiscation du projet
d'investissement et la non-acquisition des biens fonciers que ce soit
totalement ou partiellement, ou de investissement pour l'interet
general.

La non-saisie, expropriation, blocage, perte par confiscation,
detention des biens du projet ou mise sous sequestre de ces biens
sauf en cas d'ordonnance judiciaire.

Re-transfert des fonds investis, en cas de non-execution du projet,
liquidation ou cession de celui-ci d'une quelconque maniere,
totalement ou partiellement, dans la devise des fonds importes, sous
reserve de la satisfaction de toutes les obligations imposees par la loi.
En cas de non-execution du projet initial, les machines,
l'equipement, les appareils, les moyens de transport et les autres
elements requis qui ont ete importes pour Ie projet peuvent etre
exportes iJ. nouveau sous certaines conditions.

Transfert des benefices et des capitaux ou emprunts exterieurs, dans
la rneme devise dans laquelle Ie capital ou I'emprunt ont ete importes
initialement.

2.7. TUNISIE

A. Bref historique du secteur prive

389. Depuis son independance, la Tunisie a connu une premiere phase marquee par Ie
developpernent des infrastructures et par l'installation d'unites productives par Ie
secteur public. Le secteur prive n'a pas connu un grand developpement au niveau
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de I'activite productive fonnelIe, I'accroissement des unites infonnelles de
production dans Ie secteur prive est ainsi une caracteristique de I'economie
tunisienne d'apres I'independance.

390. La deuxieme phase qui a marque la Tunisie est l'application en 1987 d'une
reforme de son economic visant de I'assainir et de Ie restructurer. La recherche
d'un cadre macro economique viable a ete I'objectif essentiel de cette reforme qui
a ete atteint et consolide par la suite.

391. La Tunisie a engage apres Ie programme d'ajustement structurel (1987-1993)
plusieurs reformes en VIle de preparer son tissu productif a l'etablissement de la
ZLE avec I'Union Europeenne. Ces reformes de fond qui visent it eliminer les
distorsions entravant la liberalisation des initiatives, ont concerne, tour it tour, les
prix, Ie commerce, la fiscalite, Ie systeme d'incitation a I'investissement, Ie secteur
bancaire, Ie marche boursier et des capitaux auxquels il faut ajouter la
restructuration des entreprises publiques et l'engagement d'un important
programme de privatisation et de reforme administrative.

392. Le programme de privatisation a demarre en 1987 et a pennis la passation de 136
unites du secteur public au secteur prive pour une recette totale de 1340 MTND.
70% de ces recettes ont ete realisees par des ventes d'actions et 20% par des
ventes d'elements d'actif. L'investissement direct etranger a contribue it pres de
67% de ces produits.

393. Le programme de privatisation de 2001 retient 41 unites publiques ou it
participation publique dont 5 en Agriculture et Agro-alimentaire, 16 en industries
de transformation et 20 en services. On estime que ce programme une fois realise
pourrait generer 18~7 MTND.

B. Caracteristiques generales

394. En 1996, sur les 87326 entreprises recensees, 15342 soit 17.6% ont plus de 6
employes, 10,7% plus de 10 employes, 6,2% plus de 20 employes, 3% plus de 50
employes et 1,6% plus de 100 employes. 82% des entreprises privees en Tunisie
ont done moins de 6 employes et 1400 comptent plus de 100 employes.

395. Le secteur industriel de la Tunisie compte 9300 entreprises dont 20% sont
totalement exportatrices. Les entreprises de textile representent 42% des
entreprises industrielles tunisiennes dont I'effectif est superieur it 10, les
entreprises d'agro alimentaire en representent 14% et celles de l'industrie
mecanique 9%. Celles de l'industrie plastique et papier 9% et celles des rnateriaux
de construction, ceramique et verre 8%.

396. Par secteur de production, la part du secteur prive dans la valeur ajoutee du secteur
«Agriculture et peche » a ete de 98,1% entre 1992 et 1995. Cette part a ete de
72,7% dans l'industrie manufacturiere et de 45,7% dans Ie reste du secteur
industriel. Dans Ie secteur des services (non compris Ie secteur financier), cette
part a ete de 73,1%.
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397. Le tissu industriel de la Tunisie compte 5 065 entreprises ayant un effectif
superieur ou egal it 10 dont 2 179 sont totalement exportatrices. Leur ventilation
par sous secteur industriel de production se presente dans Ie tableau qui suit.

398. Le nombre d'entreprises it participation etrangere est de I 556 dont plus de la
moitie (852) sont it capitaux 100 % etrangers. I 294 entreprises, soit 83,2% des
entreprises en partenariat, sont totalement exportatrices

399. D'apres des estimations de 1996 (source: INS et CNSS), le secteur informel en
Tunisie est compose de pres de 340000 entreprises non enregistrees

Tableau N°15
Les entreprises industrielles

Seeteurs TE' ATE' Totat

Agro-alimentaire 85 675 760

Materiaux de Construction, Ceramique et Verre 13 381 394

Mecanique et Metallurgique 41 392 433

Electrique, Electronique et Electromenager 115 126 241

Chirnie 43 348 39\

Textile et Habillement 1640 447 2087

Bois, Liege et Ameublement 20 177 197

Cuir et Chaussures 177 120 297

%

15

8

8

5

8

41

4

6

Divers (papier, impression et divers) 45 220 265 5
Total 2179 2886 5065 100

* : TE : Totalement exportatnces. ATE: Autres que totalement exportatrices.
Source: Agence de Promotion de l'Industrie

C. La place du secteur prrve dans Peconomle

400. Le Pacte national tunisien stipule que: « La dynamisation de I'action de
developpemcnt exige un certain nombre de conditions. II s'agit notamment de
realiser un equilibre entre le secteur public qui assume un role essentiel dans les
grandes industries et les services vitaux, et Ie secteur prive qui permet it la
communaute nationale d'exploiter le capital interieur et de tirer profit de l'activite
et de I'initiative des entrepreneurs ainsi que de leurs capacites en matiere de
creativite et de gestion ».

40 I. En 1996 la part de la valeur ajoutee en Tunisie generee par Ie secteur privee
equivalait it 64,6% du PIB dont 23,5% par des entreprises privees comptant plus
de 10 employes.

402. La structure des investissements par operateur montre que la part des
investissements prives durant la periode 1960-1994 a ete de pres de 49%.
Cependant, une lenteur semble caracteriser les investissements prives en
agriculture durant les annees 90 malgre les encouragements de l'initiative privee.
Cette lenteur qui s' exprime it des degres variables selon les sous-secteurs serait
due en general it un environnement peu favorable et peu competitif, allant de la
rigidite de l'octroi des credits bancaires, aux couts eleves du capital et du travail.
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403. Les investissements directs etrangers, hors investissements de portefeuilles ont
atteint plus de 1000 Millions de Dinars Tunisiens soit 15% de la formation brute
de capital fixe. Ainsi le montant des IDE a, compare a 1999, double en l'an 2000.
Toutefois cet accroissement est dfi a des privatisations plutot qu'a des
investissements nouveaux Le secteur de I'energie a contribue de 320 millions de
dinars grace ala vente des participations, alors que la cession de deux cimenteries
a ramene 362 millions de dinars

404. La main d'eeuvre utilisee dans l'industrie manufacturiere'" en 1994 se composait
de diplomes de l'enseignement superieur pour 5%, de l'enseignement secondaire
pour 41%, de I'enseignement primaire pour 46% et de non scolarises pour 7%.
Ces proportions varient d'un secteur industriel aI'autre, le secteur chimie utilise la
main d'oeuvre la plus qualifiee (l0% formes au superieur), pendant que le textile
utilise la main d'oeuvre la moins qualifiee (l % seulement formes au superieur).
Les entreprises industrielles dont l'effectif est superieur ou egal a 10 occupent
actuellement 418 200 personnes. Les entreprises totalement exportatrices en
occupent 239 800 personnes, soit 57% du total.

405. Les entreprises privees en Tunisie emploient un effectif total estime a 870000
personnes (non compris Ie secteur informel).

406. L'enseignement prive a connu en Tunisie au cours de Ia derniere decennie un
interet particulier de la part des pouvoirs publics qui s' est concretise
essentiellement dans I'elaboration des reglements legislatifs relatifs a la creation
des institutions educatives privees, leur organisation, gestion et aux precedes de
recrutement et de detachement des enseignants.

407. L'importance du secteur prive dans le domaine sanitaire a ete renforce au cours de
la decennie 90 pour atteindre en 1999, 3254 cabinets de libre pratique, 67
c1iniques totalisant plus de 2000 lits, 50 centres de dialyse et 20 entreprises
d'ambulance. Ce secteur employait en 1999, 3254 medecins, 928 medecins
dentistes et 1350 pharmaciens. Le Plan 1997-200 I avait preconise de renforcer la
coordination entre les secteurs public et prive dans ce domaine.

408. En 1991, les investissements du secteur prive dans ce domaine etaient de pres de
Imillion de Dinars contre 33 millions de Dinars d'investissements publics soit 3%.
En 1996, le secteur prive a investi 5 millions de Dinars dans la recherche contre 62
milliards investis par le secteur public atteignant ainsi 7,5% comme part des
investissements dans ce domaine. II est attendu que ces rythmes de croissances de
l'investissement en recherche et developpement continuent dans I'avenir pour
permettre une plus grande contribution du secteur prive a la recherche et pour
relever Ie pourcentage des depenses qui lui sont affectees par rapport au PIB qui
n'etait en 1996 que de 0,35%, pour atteindre 1% aI'horizon 2004.

46 voir tableau page 1/ du rapport de Lahouel sus mentionne.
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D. L'environnement pour Ie developpernent du secteur prive

409. Sur Ie plan institutionnel, la Tunisie a consolide le role de l' API (Agence de
Promotion Industrielle) chargee de faciliter les procedures d'installation des
investisseurs etrangers, notamment par I'institution du guichet unique.

410. Le role de I'APIE (Agence pour la Promotion des Investissements Exterieurs) a
ete developpe, il consiste a promouvoir la Tunisie en tant que lieu
d'investissement aupres des investisseurs etrangers par Ie moyen de Forums de
contacts al'interieur et al'exterieur.

411. De plus, la Commission Superieure de l'Investissement est toujours active mais
son autorisation n'est necessaire que pour certaines activites, notamment celles qui
ne sont pas totalement exportatrices et celles dont les investissements sont formes
aplus de 51 % par des apports etrangers.

412. Par ailleurs, les differentes reformes realisees ou en cours en Tunisie en faveur du
developpernent du secteur prive concernent I' acces a de nouveaux marches
nationaux, la liberalisation du commerce exterieur et la reforme des systemes
financier et fiscal.

413. Ainsi, Ie code d'incitations aux investissements en vigueur en Tunisie couvre tous
les secteurs d'activite a I'exception des mines, de l'energie, du secteur financier et
du commerce interieur regis par des lois specifiques, Toutefois, le programme de
concession a permis I'introduction du secteur prive dans la production d'energie
electrique avec la passation d'un contrat pour une centrale electrique.

414. Dans Ie domaine du developpement des exportations un programme de
developpement des exportations (PDE) a debute en l'an 2000. II est constitue du
fonds FAMEX qui offre aux entreprises des credits pour l'elaboration et
l'application de plans de marketing, du fonds FGEAE qui facilite aux PME
l'obtention de garanties pour des credits bancaires et d'une action de facilitation
ou le «Centre serveur Iiasse unique» consistant en la mise en reseau des
differents intervenants en matiere de commerce exterieur,

415. En 200I, prend fin Ie demantelernent tarifaire pour les importations de produits
semi finis et intrants, Ie demantelement pour les produits finis se terrninera en
2007 et Ie demantelement tarifaire pour les produits fabriques localement se
terrninera en 2008.

416. La liberalisation du commerce exterieur imposee par les echeances ci dessus a
impose une reorientation de l' economic vers la competitivite. Dans la perspective
d'une perte de competitivite des produits textiles avec la fin des accords
multifibres en 2005, les pouvoirs publics ont opte pour Ie devcloppement d'autres
creneaux porteurs (electronique, mecanique et inforrnatique en particuIier). Cette
reorientation s'appuie sur Ie PMN (Programme de Mise a Niveau). Le
gouvernement tunisien realise, en effet, un programme de mise aniveau dans le
secteur industriel pour 2000 entreprises qui doivent atteindre les standards
internationaux en matiere de qualite et de cout. Jusqu'a fin decembre 2000, 1624
entreprises ont adhere ace programme pour un cout global de 1609 MTND.
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417. Apres la privatisation de la bourse et l'institution du CMF (Conseil du Marche
Financier), la reforme du systerne bancaire en Tunisie a connu it partir de 1997 un
programme de modernisation poussee permettant cette fois sa mise it niveau
effective par I'amelioration de la qualite de ses prestations et pour Ie preparer it
l'ouverture de I'econornie sur l'exterieur. La Tunisie47 a precede it une reforme
fiscale importante qui a conceme essentiellement l'imp6t unique sur les revenus
des personnes physiques et sur les societes, la TVA, la reduction de I'application
de la Taxe de consommation it un nombre limite de produits et Ie prograrmne de
demantelement tarifaire applique depuis 1996, pour les produits industriels
europeens et quelques pays africains en vue d'instaurer la zone de libre echange en
2008.

418. Les besoins exprimes des entrepreneurs sont indiques dans une etude'" faite aupres
des entreprises des secteurs textiles comme illustration. Ces patrons ont exprime Ie
besoin de formation et d'information supplementaires, de main d'oeuvre qualifiee,
d' acceder aux techniques nouvelles de production et d' avoir une certaine
flexibilite des contrats de travail qui permettrait d'avoir une main d'oeuvre plus
disciplinee et plus ponctuelle.

,41 Selon te document fa Tunisieune economie competitive du Ministere tunisien de fa Cooperation tntemationaie et de
I'lnvestissement exterieur.
18 L'industrie du textile-habitlement en Tunisie: les besoins des chefs d'entreprise et les conditions
de travail desfemmes dans les PME
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