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Resumo

o sector privado constitui um dos motores fundamentais do desenvolvi

mento económico e, por tal facto , também de luta contra a pobreza nos paíse s em

desenvolvimento. No entanto, apesar de alguns casos de inegável sucesso, na

maior parte dos países, em especial nos da África sub-Sahariana, o desenvolvi

mento do sector privado é ainda hoje bloqueado por obstáculos de ordem múltipla
que os impede de se dotarem de tecidos empresariais modernos que lhes permitiria
enfrentar com sucesso os desafios do desenvolvimento e da globalização. Para

fazer frente a estas situações de bloqueio ao desenvolvimento em África. é neces
sário adaptar os quadros de análise, os instrum entos e as modalidades de inter

venção às especificidades socio culturais e estruturais africanas. Para tal, é

necessário ir para lá da simples aplicação dos instrumentos e das receitas macro
económicas; por outro lado, há que ultrapassar os limites das reformas políticas e

institucionais, as quais, ainda que indispensáveis, são insuficientes para mobili

zar as iniciativas privadas e desenvolver o espírito e as capacidade s empresariais

no contin ente africano. Uma das principais linhas de força deste artigo está pre

cisamente no facto de que nos propõe uma abordagem simultaneamente integrada

e participativa dos programas de apoio ao desenvolvimento do sector privado nos
países ACP. Esta abordagem visa não apenas agir sobre os quadros institucionais

1 Les opini ons exprirnécs dans cet article sont personnelles et ne peu vent en aucune façon être
considérées comme une position officielle des institutions ou I'auteur travaille.
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e económicos de funcionamento empresarial, mas também responder às necessi

dades concretas de apoio aos empresários e às empresas. São também acentuadas

dilas dimensões fundamentais: o desenvolvimento das capacidades dos empresá

rios locais e a criação de uma cooperação de proximidade que permita mobilizar

e [armar os actores da mudança e do desenvolvimento que são os empresários.

Palavras-chave: sector privado, pobreza, desenvolvimento, política de coopera

ção, África, Caraíbas, Pacífico.

Resumé

Le secteur privé constitue un des moteurs fondamentaux du développement

économique et, de ce fait, aussi de lutte contre la pauvreté dans les pays en

développement. Toutefois, malgré quelques cas de réussites indéniables, dans la

plupart de ces pays, sourtout dans ceux de l'Afrique subsaharienne, le

d éveloppement du secteur privé est aujourd'hui encore bloqué par des obstacles

d'ordre multiple qui les empêchent de se doter de tissus d'entreprises modernes

leur permettant d'affronter avec succês les défis du développement et de la

mondialisation. Pour faire face à ces situations de blocage du développement des

entreprises en Afrique, ii est nécessaire d'adapter les cadres d'analyse , les

instruments et les modalités d'intervention aux spécificités socioculturelles et

structurelles africaines. Pour cela, iI nous faut aller au-delà de la simple application

d 'outils et de recettes macro-économiques ,. il convient en outre de dépasser les

limites d es réformes politiques et institutuionelles, lesquelles, bien

qu 'ind ispensables, sont insuffisantes pour pouvoir mobiliser les initiatives

individuelles et développer l'esprit et les capacités d'entreprise dans les pays du

continent africain. Une des pricipalesforces de cet article rés ide précisement dans

le fait qu 'il nous propose une approche à la fois integr ée et participative des

programmes d'appui au développement du secteur privé dans les pays ACP. Cette

approche vise non seulement à agir sur les cadres institutionnels et économiques de

[onctionnement des entreprises mais aussi à répondre aux besoins concrets de soutien

aux entrepeneurs et aux entreprises. Elle met également I'accent sur deux dimensions

fondamentales : le développement des capacités des entrepreneurs locaux et la mise

en oeuvre d 'une coopération de proximité permettant de mobiliser et de fonner les

acteurs de changement et de développement que sont les entrepeneurs.

Mots-clé: secteur privé, pauvreté, développement, politique de coopération, Afrique,
Caraibes, Pacifique.
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Abstract
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Private sector is one fundamental motor for economic development and,

therefore, for fighting against poverty ln underdeveloped countries. Howevet; in

spite ofsome undeniable successes, in the majority of these countries, in particu

lar in those ofsub-Saharan Africa, private sector development is still blocked by

multiple obstacles, whicli prevents them to be endowed with tissues of modem

firms, capable to face development and globalisation successfully. To face these

blocking situations in Africa, one needs to adapt analytical [rameworks, tools

and intervention modalities to African sociocultural specificities. To do that, one

needs to go behind macroeconomic tools and recipes; it's also suitable to pass the

limits of politicai and institutional reforms, which despite the fa ct of being of

vital importance, are insufficient to mobilise individual initiatives anel to develop

the spirit and capacities ofAfrican firms. One main point in this article stresses

the needed approach, both integrated and participated, for the development

programs to support the private sector in ACP countries. This approach aim s to

reacli not only the institutional and economic frameworks of the firms but also

answer to the con crete needs of both managers and firms. It also points to two

fundamental dimensions : the development of local entrepreneurs capacities anel

the training of those actors of change and development which are these same

entrepreneurs.

Keywords: private sector, poverty, development, co-operation policy, Africa,

Caraibes, Pacifico

1. L'importance du secteur privé pour le développement des pays ACP

A la suite de leur accession à l' índ épendance, etjusqu'au milieu des années

80, la majorité des États du groupe Afrique-Caraíbes-Pacifique (ACP) ont mis en
oeuvre des politiques axées sur le rôle central de I'État en matíêre de planification

et de gestion du développement éconornique. Ils ont pris appui sur la création

d'entreprises publiques et parfois même sur des formules de gestion collectiviste

de I'éconornie.

On connait le bilan largement négatif de ces politiques: mauvaise gestion

macro-économique, instabilité politique chronique, mauvai se adrninistration, man

que de chefs d' entreprises et de cadres qualifiés, faible compétitivité des structures

économiques, conduisant à des blocages de la croissance économique et dcs

processus d 'industrialisation. L'inexistence de tissus d'entreprises privées bien
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gérées et compétitives a entrainé la perte de positions compétitives et à un

effondrement de la part des exportations des pays ACP sur les marchés mondiaux

qui est passée, malgré l'élargissement du groupe des ACP, de 3% en 1974 à 1,5%

en 1992. La tendance est la même sur les marchés de l'Union européenne sur
lesquels (bien que bénéficiant d'un accês commercial préférentiel) la part des

exportations en provenance des pays ACP, dans l'ensemble des importations ex
tra-communautaires, est passée de 6,7% en 1976 à 3,7% en 1992 et 3,8% en

1995, alors que pendant la même période la part des exportations de I' Asie
augmentait de 4,2% en 1976 à 13,6% en 1992 et 18,1% en 1995 (cf. tableau 1).

Tableau 1
Part des différentes régions en développement
dans les importations de l'Union européenne

1976 1980 1985 1990 1992 1994 1995

ACP 6,7 7,2 6,7 4,7 3,7 3,4 3,8

Asie 4,2 5,9 6,5 11,0 13,6 15,5 18,1

Amérique latine 5,1 5,0 6,4 5,5 5,0 4,9 5,7

Méditerranée 6,1 6,1 8,1 6,5 6,2 5,7 6,3

Tous pays en 44,8 42,4 34,7 32,2 30,8 30,5 34,2

développement
-

Extra-UE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Souree : Eurostat database.

Force est donc de constater que la majorité des pays les moins avancés et

les moins compétitifs du monde en développement font partie des Etats ACP.
Dans la plupart des économies de ces pays, particuliêrement en Afrique

subsaharienne, le poids du secteur primaire de I' économie reste encore prédominant

: agriculture traditionnelle de subsistance, matieres prerniêres - cultures de vente

et extraction de minéraux - essentiellement destinées à l'exportation, industrie
limitée. Le secteur manufacturier, qui avait stagné à environ 10% du PIB entre

1965 et 1990, n' a cessé de décliner depuis cette date, surtout en Afrique, alors que
pendant la même période iI augmentait d'environ 5% (pour atteindre 28% du PIB
en Asie et 23% en Amérique latine).

Face à la prise de conscience que ce constat de la défaillance des politiques

économiques étatistes a provoqué, une approche différente doit désormais être
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proposée. Elle doit mettre un accent renforcé d'une part sur I'importance des

initiatives privées, du développement des entreprises et de la liberté du marché

comme moteurs de la croissance économique, d'autre part sur la nécessité pour

les États de se désengager de la gestion directe des secteurs productifs et de

libéraliser leurs éconornies, d 'une façon nécessairement contrôlée, étant donné les

contraintes structurelles de ces mêmes éconornies.

Parrni les conditions indispensables pour la réalisation de I'objectif d'un

développement éconornique durable pour les pays ACP, de nombreux travaux de

recherche et d 'évaluation faits dans le cadre communautaire (dont les conclusions
ont été largement prises en compte dans la Convention de Lomé r évisée en 1995 et

dans le Livre Vert sur les relations entre l'Union européenne et les pays ACP à

l'aube du Zl êrne siêcle) traduisent la prise de conscience du fait que seul un

environnement politique et économique libéralisé, acceptant et soutenant les

initiatives individuelles et le déveioppement des entreprises privées, peut permettre

un tel développement durable. De même, les pays ACP ont tout à gagner à devenir

des sociétés plus ouvertes, libérales et à éconornie de marché, capables de s'intégrer

progressivement dans une éconornie mondiale de plus en plus ouverte et globalisée.

Tout en assurant, bien sür, un cadre étatique et institutionnel fort et efficace,

mais qui doit se limiter à remplir des fonctions de régulation et de production des

services publiques essentiels.

On doit souligner également que, face aux contraintes structurelles

susmentionnées, le secteur privé, les initiatives privées peuvent aussi constituer

un des vecteurs essentiels de lutte contre la pauvreté dans les pays ACP.

Pour ce qui concerne I' Afrique Sub-saharienne, partie considérable de

I'espace ACP, soulignons un autre argument incontournable qui démontre à

l'évidence l'importance du secteur privé pour le proche avenir du continent.

II s' agit du fait que la population sub-saharienne va doubler en une génération

(570 rnillions d'habitants en 1990, et plus de 1.200 millions pr évus en 2020). Pour

faire face à leur explosion démographique, les pays sub-sahariens doivent faire

passer la part des investissements dans leur PIB de 15% à 25%. I1sn'y parviendront

que grâce à une forte contribution privée. En effet, les sources d'investissements

autres que le secteur privé y sont extrêmement incertaines.

Les finances publiques restent beaucoup plus fragiles en Afrique que dans

le reste du monde en développement. L' épargne des ménages y est modeste. Quant

à I' APD (aide publique intemationale), dont I'Afrique est la premiêre bénéficiaire,

elle tend à diminuer en termes de pourcentages du PIB des bailleurs d'aide (voire,

pour certains, en valeur absolue). On ne peut même plus exclure, de la part des

institutions multilatérales, le risque de flux nets négatifs, vis-à-vis de plusieurs

pays africains.
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Face à I' ampleur des besoins de ressources financiêres nécessaires au

développement des pays ACP et aux moyens budgétaires limités que l'Union

européenne peut mobiliser en leur faveur (alors qu'elle doit faire face à I' ouverture

à I' Est et se préparer à intégrer de nouveaux Etats membres), la nécessité d'un

plus vaste recours à l'investissement privé pour assurer ce même développement

est évidente.

Or cet investissement privé, aujourd'hui plus que jamais nécessaire, est,

globalement le "grand absent" de l' Afrique. Les investisseurs installés au Sud du

Sahara sont souvent, soit dans l'expectative, soit tentés par un redéploiement.

Quant aux investisseurs privés potentiels, ils se dirigent vers d'autres continents.

L' Afrique sub-saharienne fait gravement exception à I' évolution positive du marché

intemational des capitaux envers le monde en développement. Contrairement à

l' Asie et, depuis une demi-douzaine d ' années, à I' Amérique latine, les pays sub

sahariens attirent toujours aussi peu, sauf exceptions, I'investissement privé.

Les flux globaux d'investissements intemationaux, y compris ceux en

provenance de l'Union européenne, ont augmenté massivement au cours de la

derni êre décennie. Les investissernents étrangers dans les pays en développement

et dans les économies en transition ont augmenté de 44 milliards de dollars en

1990 à 244 milliards de dol1ars en 1996, panni lesquels les investissements directs

sont passés de 25 milliards de dollars à 110 milliards de dollars. Les investissements

directs dans ces deu x groupes de pays correspondent maintenant à 50-60% du

total de ces investissements au niveau mondial.

Toutefois, três peu de ces investissements se sont dirigés vers les pays

ACP (seulement 3-4 milliards de dollars) dont la plupart se sont concentrés dans

les secteurs pétrolier et minier. Certains pays ACP, notamment de I' Afrique, ont

même enregistré, au cours de la derni êre décennie, des processus de désinves

tissement des capitaux étrangers dans les secteurs agricole et manufacturier.

Face à cette situation de marginalisation des pays de I'Afrique subsaharienne

dans le contexte de la dynamique des investissements intemationaux, tant les int érêts

économiques, à court et à moyen-tenne de I'Europe, que ceux de ces pays plaident

en faveur de la relance de I'investissement privé, un objectif dont I'importance était

déjà reconnue dans la Convention de Lomé IV dans laquelle figuraient déjà un nombre

considérable de dispositions visant la prornotion des investissements du secteur privé,

du développement industrieI et du développement des entreprises. Mais cet objectif

de promotion du secteur privé est en grande partie inaccessible sans I'existence de

stabilité politique, de sécurité civile dans les pays ni sans une profonde refonte de

l'environnement institutionnel et économique actueI dans ces mêmes pays.

C'est dans cetle perspective que doivent être mobilisés les outils , les

instrurnents de coopération et l'expérience acquise au fil des successives
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conventions de Lomé successives et surtout les orientations du récent accord de

partenariat signé à Cotonou pour prendre en compte le constat suivant: si ces
instruments, bases d'actions et de projets concrets mis en oeuvre dans un certain

nombre de pays peuvent être considérés comme des réussites, les études
d'évaluation faites par la Commission européenne mettent en évidence que, de

façon générale, les programmes indicatifs nationaux appliquant I'aide de I'UE aux
pays ACP souffrent d'un déficit global évident d'actions en faveur du secteur
privé et ce, jusqu'à nos jours.

Mais on doit nécessairement prendre en compte que l'ensemble des "pays
ACP" recouvre des disparités considérables de niveaux de développement et de

structures économiques entre zones géographiques, entre pays et à l'intérieur
même de chaque pays. Ce constat d'évidence explique que l'Union européenne
conformément aux objectifs indiqués dans le Traité d' Amsterdam (article 177)

doit d'aider ces pays à : s'intégrer d'une façon harmonieuse dans l'économie
mondiale, à réaliser un développement économique et social durable et lutter
contre la pauvreté - elle ne peut igúorer que, sans des programmes d'aide et des
mesures d 'accompagnement spécifiques visant à renforcer la capacité

entrepreneuriale des secteurs privés des pays ACP, l'ouverture des économies de

ces pays à la mondialisation, qui sera sans doute bénéfique aux économies de

certains d 'eux qui sont les p!us performantes, risque toutefois d'affaiblir encore
plus les moins avancés d'entre eux.

L'importance et les difficultés de ces enjeux montrent d'une façon évidente
la nécessité d'une nouvelle approche stratégique de coopération visant à promouvoir
d'une façon plus efficace que par le passé, le développement du secteur privé
dans les pays ACP.

Etant donné que pour l'Europe, le développement de ses partenaires des
pays ACP demeure une priorité géopolitique, c'est en tenant compte de I'ampleur
des besoins des ressources financiêres nécessaires à leur développement et aussi

des moyens budgétaires limités que I'Union européenne peut mobiliser en leur
faveur (alors qu'elle doit faire face à son élargissement aux pays de l'Europe de
l'Est, dans un contexte d'accélération de la concurrence mondiale), le moment

semble venu pour I'Union européenne de mettre en oeuvre une politique de
coopération, avec les pays ACP visant à permettre à ces pays de s'intégrer d'une

façon harmonieuse dans l'économie mondiale, tout en assurant à leur économie
un développement durable.

L'existence, dans les pays ACP, de tissus d'entreprises privées modemes et
capables d'affronter la compétition intemationale constitue un des vecteurs
fondamentaux de développement et aussi de réduction de la pauvreté dans ces
pays.
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Pour favoriser la création d'un tel tissu entrepreneurial, les politiques de

coopération des bailleurs de fonds internationaux, y compris l'Union européenne,
doivent nécessairement mettre en oeuvre des politiques efficaces adaptées à la
nature des enjeux structurels, internes et externes auxquels les pays ACP doivent

faire face.
Dans notre livre "Le secteur privé : moteur du développement des pays

ACP" (publié aux éditions L'Harmattan - Paris), nous avons proposé la mise en

oeuvre d'une approche intégrée et participative pour les interventions de coopération
ciblées sur l'appui au développement du secteur privé et des entreprises dans les
pays en développement. Une approche qui préconise la nécessité d'une articulation
des interventions aux trois niveaux structurels des économies : le niveau
macroéconomique, le niveau mesoéconomique (cadre sectoriel) et le niveau
microéconomique (entreprises).

Les trois niveaux de l'approche intégrée :

A - NIVEAU MACRO : AMÉLlORER L'ENVIRONEMENT DES AFFAIRES

La création d'un environement politique et réglamentaire favorable aux
entreprises est essentielle pour le développement du secteur privé, L'assistance
technique aux gouvcrnements pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de

soutien et de facilitation est d'importance capitale. Une analyse de I'environemcnt
des affaires est d' abord essentielle pour identifier et évaluer les contraintes au
développement des entreprises.

De plus, ii faut éliminer les contraintes imposées au développement du secteur
privé par les gouvernements et les autorités publiques aux différents niveaux .
Cette action a pour objectif d'éliminer une série d'obstacles :

• mauvaises politiques macro-économiques et budgétaires;
• cadres institutionnels et légaux innapropriés. Inneficacité de

I'administration publique;

• restrictions imposées sur les entreprises du secteur privé par les politiques
gouvernementales en matiêre monétaire, fiscale, du commerce, des
investissements ou des revenus;

• insuffisanccs des systêmes d'éducation et de formation professionnelle;
• contraintes sectorielles qui déterminent l'existence de structures rigides

qui limitent le dynamisme des entreprises;
• désavantages qui ont comme origine le rationnement des ressources par

les gouverncments ou une utilisation inappropriée des subsides;
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• production, réglementation et consommation excessives de la part du

gouvernement, tous ces éléments ont un effet de "crowding out" des

entreprises privées et créent un climat d'incertitude économique, qui a

des mauvaises conséquences sur la croissance;

• goulets d'étranglement au niveau des infrastructures, y compris les

systêmes des communications et des transports et des fournitures en

électricité et en eau;

• faiblesse des services sociaux qui ont un impact direct sur le

fonctionnement du secteur privé, tels que santé, instruction et logement.

B - NIVEAU INTERMEDIAlRE: RENFORCER LES ORGANISATIONS

INTERMEDIAIRES Y ÇOMPRIS LES lNSTlTUTIONS FINANCIERES ET LEURS

INSTlTUTIONS RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

HUMAlNES

Le développement et renforcement du rôle des intermédiaires financiers et

non financiers est crucial pour I'expansion de I'économie en général et du secteur

privé en particulier.

Dans ce contexte, le soutien de la Commission européenne se concentre

sur la création de capacités, dans les domaines suivants :

• développement du systêrne bancaire et des marchés de capitaux ;

• la capacité des associations professionnelles et des chambres de

commerce et industrie de fournir services de soutien et de jouer leur rôle

de représentation ;

• la capacité des intermédiaires financiers nationaux à mobiliser I' épargne
locale et les ressources étrangêres ;

• Ia capacité des institutions nationales de réaliser programmes de R & O

et de promouvoir le transfert de technologie vers les entreprises de

production des pays ACP;

• la capacité des institutions de formation de faire face aux besoins des

entreprises ACP, notamment dans le domaine de la gestion et de la

formation professionnelle pour les PME;

• le développement de sociétés de services du secteur privé ;

• la promotion d'organisations volontaires priveés au niveau national et
international (OVP).
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c - NIVEAU ENTREPRISE : PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAlRES,

NOTAMMENT POUR LES PME, LES ME ET LES ENTREPRISES ARTlSANALES

La création de nouvelles PME, ME ou entreprises artisanales, ou I'expansion
des entreprises existantes, est vitale pour le développement social et éconornique
des pays ACP, en raison de leur capacité de créer de I'emploi, d'augmenter les
exportation et de générer des revenus. De plus, ces entreprises offrent la possibilité
de devenir entrepreneurs aux femmes et à ceux qui ont perdu leur emploi à la suite
de programmes de privatisation ou de redressement.

Les programmes et projets de soutien aux PME, ME ou entreprises artisanales
présentent un certain nombre d'éléments :

• une définition des objectifs et des priorités du programme ou projet ;

• une définition des groupes cibles d'entreprises (PME, ME ou entreprises
artisanales);

• une combinaison de stratégies d'intervention en mesure de foumir un
mélange approprié d'instruments financiers (prêts ou capital à risqueI
"venture capital"), assistance technique (pour améliorer les différents
domaines de la gestion), et formation;

• une évaluation et une sélection des intermédiaires/partenaires - dont le
type est étroitement lié à la nature du groupe cible - pour la réalisation du
programme/projet ; si nécessaire, iI faut prévoir une unité autonome ;

• l'identification des activités possibles pour la constitution de capacités
chez les intermédiaires/partenaires ;

• la création de mécanismes institutionnels pour faciliter les relations de
travail entre intermédiaires/partenaires, centres de formation, centres de
pouvoir et bailleurs de fonds;

• la définition d'une stratégie de projet cohérente en termes d'activités de
soutien: à la production, au marketing, au financement, au développement
de ressources humaines, des groupes cibles d'entreprises ;

• identification des conditions essentielles à remplir par les gouvemements
pour la mise en place des réformes nécessaires et pour l'élirnination des
obstacles dans I' environement des affaires et le cadre institutionnel.

C'est à ces défis et à ces enjeux que les articles concemant le secteur privé
inscrits dans le nouvel accord de partenariat entre les pays ACP et l'Union
européenne, signé l'année derniêre à Cotonou, essayent d'apporter une réponse
efficace et conséquente.
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2. La place du secteur privé dans Ie nouveI accord de partenariat
ACP-UE

123

Le texte du nouvel accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000

met I'accent surl'importance de foumir, à travers la mise en oeuvre d'une politique

conséquente d' appui au secteur privé et le développement de vraies relations de

partenariat entre investisseurs locaux et européens, un facteur de contrepoids

indispensable permettant de contrecarrer l' influence dans certains pays

d'institutions publiques trop souvent éloignées du marché et des affaires. Car,

comme nou s venons de montrer dans le chapitre antérieur, en favori sant le

développement du secteur privé et de I'investissement, les Etats ACP peuvent

augmenter demani êre significative les chances d 'une croissance économique à la

fois plus rapide et durable et ayant des effets positifs sur les conditions sociales de

leurs populations.

Mais le changement le plus significatif de I' accord concemant le secteur

privé réside dans le fait que I'appui au déveIoppement du secteur privé n'est plus

aujourd'hui considéré simplement comme un th êrne "de plus " dans le cadre de la

coopération entre la Communauté et les pays ACP. C'est en effet un thême trans

versal, qui devra être pris en compte dans la majorité des secteurs de la coopération

ou le secteur privé peut jouer un rôle important et qui , dans certain cas , mérite que

I'on y accorde une attention spécifique traduite par des programmes d ' intervention

adaptés à l'importance de ces enjeux.

Ainsi , pour la prerniêre fois , le nouveI accord précise non seulement une

série de principes de base, mais aussi les mécani smes et les criteres permettant

l'articulation entre ces principes et leur mise en oeuvre.

Le premier de ces principes part d'un constat partagé aujourd'hui par toutes

les parties impliquées dans la coopération au développement : le secteur privé ne

peut se développer sans la mise en oeuvre de politiques intégrées adéquates visant

à assurer une stabilité macro- économique, la mise en place d'un partenariat

conséquent entre secteur public et privé, et mettre en oeuvre des stratégies

cohérentes aux trois niveaux possibles d'intervention: au niveau rnacro-éconornique,

au niveau intermédiaire (parfois aussi appelé niveau m éso-), permettant d'agir

avec et sur les instances intermédiaires financi êres et non financi êres), et aussi au

niveau micro- de l'entreprise proprement dite, via un appui direct, financier ou

technique, aux entreprises, petites ou moyennes, du secteur formeI ou informeJ2.

Le second principe, qui n'est pas limité aux actions visant le secteur privé,

réside dans la nécessité de pouvoir faire intervenir I' ensemble des acteu rs concemés

2 Voir les encadrés sur I' approche intégrée présentés dans Je chapitre antérieur.
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(entreprises, institutions financi êres, organismes représentatifs du secteur privé,

etc. ) dans la conception et la rnise en oeuvre des actions qui pourraient être lancées.

En d 'autres termes, c'est une reconnaissance de la nécessité de prévoir des

interventions basées sur la demande formulée par le sec teu r privé et les entreprises

elles-rnêmes, en fonction de leurs besoins, au contraire de trop d 'actions passées.

Ceci représente également une des nouveautés fondamentales de cet acord, car ii

consacre la nécessité de mettre en oeuvre de maniêre continue et soutenue un

véritable dialogue mettant en présence le secteur public des pays ACP, le secteur

privé - tant dans les pays ACP qu 'en Europe - et les institutions communautaires.

Enfin, le troisi êrne et demier principe que I'on peut mettre en exergue, est

j ustement I' importance reconnue à la nécessité d' appuyer Ies flux d' investissements

privés, domestiques ou étrangers, afin, notamment, de pouvoir combler la baisse

de I' aide publique au développement.

Sur ce demier point, et même si Ies précédents accords de Lomé mettaient

déjà en évidence la nécessité et I'utilité d' actions de promotion des investissements,

de protection des investissements et de financements, ii faut reconnaitre que le

texte du nouvel accord tente à présent d 'apporter davantage de cohérence et de

logique d'intervention pour faire face à cette problématique.

Le nouvel accord envisage en effet d'apporter un soutien sous quatre angles,

intimement liés : le renforcement de la promotion des investissernents au niveau national

et régional, la définition de lignes directrices permettant d 'aider les pays ACP et de

I'Union européenne à négocier des accords de protection des investissements qui

devraient pouvoir avoir des troncs communs, un soutien adapté aux organismes

publics ou privés intermédiaires agissant dans le secteur de la garantie aux

investissements privés, et enfin, lastbutnot least, la rnise à disposition des investisseurs

potentiels des financernents nécessaires pour leurs projets d'investissements, à travers

des ressources de type bancaires (prêts, prises de participations, garanties, etc.).

Au-delà de ces principes, Ies Etats signataires du nouvel accord ont reconnu

égalernent I'importance de renforcer significativement les ressources qui seront

utilisées pour la rnise en oeuvre de ce qui s'annonce comme un véritable plan

d'action à long terme. L'enveloppe de développement à long terme servira ainsi à

financer I' ensemble des initiatives qui seront élaborées afin de répondre aux besoins

au niveau macro-éconornique, au niveau intermédiaire et au niveau des entreprises.

On peut ainsi citer, san s que cette liste soit exhaustive, I'appui aux processus de

réformes institutionnelles et économiques, à la promotion des investissements, au

renforcement de la compétitivité des entreprises, à la structuration du dialogue

entre secteurs publics et privés et entre investisseurs européens et ceux des ACP.

Le financement des investi ssements sera quant à lui assuré via un nouve! instrument

spécifique : la facilité d 'investissement.
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Sans pour cela rentrer dans les détails, ii est également utile de mentionner,

au plan institutionnel, quelques aspects qui guideront la mise en oeuvre de toutes

ces actions. La Commission européenne devra se charger de la mise en oeuvre

des opérations financées sur I' enveloppe à long terme, alors que la Banque

Européenne d'lnvestissement sera chargée de la gestion de la facilité

d 'investissement prévue dans I' accord (voir le chapitre 3). II est évident, cependant

que ces deu x institutions devront agir de commun accord dans la mise en oeuvre

de ces instruments, et de maniêre coordonnée.

Quant au Centre pour le Développement de l'lndustrie (CDI), et qui devra

aussi, à I'avenir, travailler de mani êre encare plus étroite que par le passé avec la

Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEl), le texte

de l'accord prévoit une refonte profonde du Centre, de son mandat (élargi à
l'ensemble des secteurs d'activité économique), et son action sur le terrain. Cet

organisme, qui s'appellera dorénavant le Centre pour le Développement de

I'Entreprise (CDE), continuera à agir au niveau de I' entreprise par le biais d' appuis

et d 'assistance non-financiêre,
Sur l'ensemble de ces points, de nouvelles modalités op érationnelles de

collaboration et de gestion sont actuellement à I'étude pour permettre une mise en

oeuvre optimale du nouvel accord de partenariat.

3. Le financement des investissements : un des dispositifs majeurs
du nouvel accord

L'importance d'un instrument tel que la facilité d'investissement mérite

peut-être que I'on y apporte quelques précisions supplémentaires, tant sur sa portée

et que sur les principes qui régiront sa mise en oeuvre.

Le nouvel accord prévoit une refonte en profondeur des opérations

de capitaux à risques menées précédemment. Par le biais de la création d 'une

enveloppe financiêre spécifique, la facilité d'investissement, des finance

ments pourront être accordés, sous forme d'emprunts ou de capitaux à ris

ques , mais sur base de principes plus conformes au marché et aux besoins

du secteur privé. La facilité d'investissement fonctionnera, et c'est une modifi

cation majeure par rapport aux opérations du passé, sous la forme d'un fonds

renouvelable, offrant ainsi une "sécurisation" de I' enveloppe financiêre disponible

en faveur du développement à court, moyen et long terme du secteur privé dans

ces pays. La facilité interviendra donc sur base de cri teres précis de rentabilité

financiêre, à la fois pour des opérations du secteur privé mais aussi dans le domaine

publico
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Bien que les conditions d'octroi des financements par la facilité seront

essentiellernent basées sur les conditions du marché financier local, afin de ne pas

exercer de distorsions trop importantes sur ce marché, les négociateurs ont prévu

un certain degré de concessionalité pour certaines opérations qui ont, soit par leur

nature (c'est le cas de certains projets publics, ou de projets - même privés - ayant

un impact important sur le plan social ou environnemental), soit par leur localisation

(dans des pays sortant de crises ) toutes les raisons pour bénéficier de taux plus

favorables .

Comme I' on peut le constater, les dispositions concemant le secteur privé

du nouvel accord ont permis de mieux structurer et de mettre en évidence

l'importance d'une véritable strat égie d'appui au d éveloppement de ce secteur

dans les pays ACP, qui constitue un moteur essentiel du développement économique

de ces pays. Le défi qui se présente à présent à I' ensemble des partenaires,

publics et privés, est de taille. II présuppose une flexibilité toute particuliêre dans

la mise en oeuvre de cette stratégie, basée sur la demande formulée par les

partenaires des pays ACP, mais, surtout, une nouvelle approche de coopération

entre les opérateurs publics et les opérateurs privé s qui se doit d'être basée sur

une compréhension et un entendement mutuei, dans une ligne de renforcement et

d'approfondissement des principes du partenariat qui unit depuis déjà quelques

décennies l'Union européenne au groupe des pays ACP.
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