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AVANT-PROPOS 

En 1993, j'ai effectué un premier voyage sur le continent africain lors d'un stage de 

solidarité internationale. C'est de ce moment que date mon intérêt marqué pour les sociétés 

africaines et le dévdoppement de l'&que. C'est a la suite d'un deuxième séjour en Afiique, en 

1995, que j'ai eu I'idée d'entreprendre cette recherche sur le thème des politiques canadiennes en 

matière d'aide au développement à l'égard des pays francophones dYi\fiique de l'Ouest. 

En premier lieu, je désire remercier Jeunesse du Monde, I'organisme de solidarité 

internationale grâce auquel j'ai pu entreprendre ces deux voyages en -que, ainsi que Nkole 

Riberdy, la présidente de Jemesse du Monde. Je voudrais également remercier Richard Jones qui 

a bien voulu me superviser pour cette maîtrise et qui m'a encouragé tout au long de ces deux 

années. Mes remerciements aussi à l'endroit de Bogumil Koss qui a bien accepté d'être le lecteur 

préalable de mon mémoire. 



Dans ce mémoire, nous étudierons Ies politiques canadiennes en matière d'aide publique au 

développement à I'égard des pays fiancophones d'Afrique de l'ouest pendant la décennie 1980. 

Nous poursuivrons plusieurs objectifs lors de cette recherche. En premier Geu, nous chercherons à 

dégager les objectifs recherchés par le gouvernement canadien par le biais de son programme 

d'aide au développement. Ensuite, nous nous efforcerons de faire ressortir queIs ont été les 

principaux bénéficiaires de I'aide canadienne parmi les neuf pays francophones d'-que de 

I'Ouest au cours de la période considérée. Nous chercherons également à vérifier si les 

engagements contractés par le gouvernement canadien en ce qui a trait au volume de l'aide ont été 

respectés. Finalement, nous ferons Ia démonstration de l'utilisation qui a été faite, par Ie 

gouvernexnent canadien, du programme d'aide a des fins commerciales, plus particulièrement par 

le biais de la politique de I'aide liée. 
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INTRODUCTION 

La décennie 1960 a w l'accession à l'indépendance de plusieurs États ahicains, tant au 

sein du domaine colonial britannique que dans celui de la France. Pour ces nouveaux États, deux 

questions devenaient prioritaires avec I'accession à l'indépendance: celle de I'aflhation de la 

souveraineté nationde et celle du développement économique. Devant i'immensité de la tâche à 

accomplir au point de vue du développement économique et Ies limites de Ieurs moyens, ces 

nouveaux États n'ont guère eu d'autre choix que de se tourner vers Ieurs anciennes métropoles 

afin de réclamer leur assistance économique. Mais le besoin d'afkner leur indépendance nationale 

face aux anciennes puissances colonides les obligea également à diversifier leurs sources en ce qui 

concerne l'aide économique dont ils avaient besoin. 

C'est à ce moment que le Canada a pu faire son entrée en scène dans Ie domaine de l'aide 

au développement envers les pays aiiicains. En fait, des 1958 le Canada avait commencé à fournir 

une assistance économique aux colonies africaines membres du Commonwealth. L'appartenance 

commune à cette organisation avait permis au Canada de prendre des initiatives envers ces pays 

avant même leur accession à l'indépendance. Mais en ce qui concerne les pays francophones 

d'=que, il a fallu attendre leur indépendance effective. Les programmes d'assistance à ces pays 

débutèrent en 1961. Lors des premières années, ces programmes ne furent pas vraiment 

substantiels. C'est à partir de 1968, alors que le Bureau de l'aide extérieure est transformé en 

Agence canadienne de développement international (ACDI), qu'ils prendront leur essor. 



Depuis cette époque, la part du budget de I'aide publique au développement (MD) 

consacrée à I'Afiique n'a cesse de croître. L'importance même de I'aide au développement au sein 

de la politique étrangère canadienne, en regard de l'ensemble des pays du tiers-monde de façon 

générale mais plus particuherement en regard de l7Afkique, justifie que l'on s'intéresse à 

l'évolution des politiques d'aide. En effet, l'aide au développement a été l'une des premières 

manifestations tangibles d'une présence canadienne en Afiique subsaharienne, particulièrement 

dans les pays fiancophones. On pourrait presque aiErmer que les relations canado-africaines ont 

débuté par I'aide au développement pour s'étendre dans d'autres directions par la suite. 

Dans ce mémoire, il sera justement question des politiques canadiennes d'aide au 

développement à l'égard des pays fiancophones d'Mique de l'Ouest au cours de la décennie 

1980. C'est au cours de cette décennie que l'on assiste à un changement important dans 

l'orientation des politiques d'aide. En effet, les années 1980 voient les politiques canadiennes en 

matière d'aide au développement être de plus en plus liées à des considérations économiques et 

commerciales. C'est aussi lors des années 1980 que l'on verra s'opérer les premières coupures 

dans les budgets consacrés à I'aide au développement. 

Face a cette orientation plus ccéconomique'' de l'aide canadienne, nous nous sommes 

demandé quels étaient les objectifs poursuivis par le gouvernement canadien à travers son 

programme d'aide publique au développement. Les liens de plus en plus étroits entre I'aide et les 

activités commerciales tendent à démontrer que le gouvernement canadien utilise son programme 

d'aide afin d'ouvrir de nouveaux marchés aux exportations canadiennes. Quoiqu'il en soit, 

d'mres objectifs sont poursuivis parallèlement à cet objectif économique. 



L'Afique de l'Ouest fiancophone étant la région à laquelle nous nous intéressons plus 

particulièrement, nous avons été amené à nous demander si, dans un tel contexte, les pays de la 

région présentant un potentiel commercial plus intéressant n'auraient pas été privilégiés par 

rapport aux autres. En tel cas, cela tendrait à démontrer que Ies intérêts commerciaux ont eu 

préséance sur les autres objectifs de l'aide canadienne. En cas contraire, si les principaux 

bénéficiaires de l'aide avaient été les pays les plus pauvres, cela tendrait à minimiser l'importance 

accordé aux objectifs économiques, à tout le moins pour cette région du monde. Par ailIeurs, dans 

un contexte de restrictions budgétaires, nous sommes porté à nous questionner quant à la capacité 

du gouvernement canadien a faire face à ses engagements internationaux en matière d'aide 

publique au développement. 

Outre le fait que les neuf pays francophones d'Afrique de L'Ouest aient reçu la plus grande 

partie des fonds de I'aide consacrés à lYAfnque fiancophone, I'existence dans les structures 

arganisatiomelIes de I'ACDI, au cours des années 1980, d'une division Atnque fiancophone de 

I'Ouest au sein de la direction Afrique francophone justifie le choix de ces neuf pays pour cette 

étude. Sans compter que I'Atiique de l'Ouest est la région du continent ou l'on retrouve le plus 

grand nombre de pays francophones. Ces trois motifs constituent les raisons qui justifient notre 

choix des neuf pays francophones dYAfnque de l'Ouest comme sujet pour notre étude. 

Les ob-iectifs de recherche 

Les objectifs poursuivis lors de cette recherche sont triples. D'abord, il s'agit de déterminer 

les fondements de la politique canadienne d'aide au développement en direction des neuf pays 



francophones dYA.f+ique de l'Ouest. Pour cela, nous allons tenter de dégager les objectifs 

recherchés par le gouvernement canadien par Ie biais de son programme d'aide au développement. 

Nous verrons que ces objectifs sont essentiellement de trois ordres: humanitaires, politiques et 

économiques. Ensuite, nous ferons état de l'évolution institutionnelIe de l'aide canadienne aux 

pays en voie de développement. 

Le second objectif de notre recherche est de faire ressortir quels ont été les principaux 

bénéficiaires de l'aide canadienne au sein du groupe des neuf pays tiancophones dYAfnque de 

l'Ouest pendant des années 1980. La liste des plus importants bénéficiaires devrait nous permettre 

de discerner queIs objectifs poursuivis par Ie gouvernement canadien a travers ses politiques d'aide 

ont été privilégiés. Il s'agit égaiement de vérifier si les engagements contractés par le 

gouvernement du Canada en ce qui concerne le volume de I'aide ont été respectés. 

Finalement, nous avons l'intention de démontrer que le gouvernement canadien utilise son 

programme d'aide publique au développement afin de stimuIer les exportations canadiennes vers 

les pays en voie de développement, notamment vers les pays africains. Les moyens utilisés pour y 

parvenir font appel à I'aide Liée et à la pratique du cofinancernent (ou créait mixte). 

Historiographie 

Malgré que le thème général du développement des pays sous-développés, ou celui des 

relations de ces pays avec Ies pays industrialisés, ait fait couler beaucoup d'encre; le thème de 

l'aide catladierme aux pays du tiers-monde n'a pas donné lieu a une vaste Littérature. En fait, il 



n'existe pratiquement pas d'ouvrages s'y consacrant. Bien entendu, les politiques canadiennes en 

matière d'aide au développement ont fait l'objet de critiques de la part de ceux que la politique 

étrangère canadienne intéresse, mais cela a surtout donné lieu à des articles dans certains 

périodiques spécialisés dans le domaine politique ou d'autres périodiques plus généraux. 

L'historiographie en ce qui concerne I'aide canadienne au développement est donc plutôt réduite. 

Dans sa thèse de doctorat, Michel Houndjahoué s'est intéressé spécifiquement à la 

coopération bilatérale entre le Canada et les pays francophones dYAfiique de l'Ouest de 1960 à 

1975'. À notre connaissance, la thèse de Houndjahoué constitue la première étude d'envergure 

publiée par un historien sur le thème de la coopération entre le Canada et les pays francophones 

d'Afrique. Houndjahoué s'est d'abord intéressé aux finalités de la coopération internationale et à 

l'impact du contexte socio-économique au Canada et en Afiique sur le programme d'aide à 

l'*que francophone. Son traitement de l'organisation de l'aide aux pays hncophones d'=que 

de l'Ouest fait d'abord ressortir l'historique de l'aide canadienne depuis le Plan de Colombo 

jusqu'à la création de I'ACDI. Cette partie nous aura été fort utile pour situer les différentes 

étapes de l'évolution du cadre institutionnel de I'aide canadienne au développement. 

Houndjahoué s'est ensuite penché sur la répartition de I'aide canadienne aux neuf pays 

francophones d'-que de I'ûuest. Contrairement à ce que nous ferons' il ne s'est pas soucié de 

faire ressortir le volume de I'aide canadienne pour chacune des filières. Il a plutôt opté pour ne 

faire ressortir que les volumes de I'aide bilatérale. Ses conclusions sont à l'effet que I'aide 

' Michel Houndjahoué. «Une étude de la coopération bilatérale entre le Canada et les pays francophones de 
l'Afrique de l'Ouest: 1960-1975 », Thèse de doctorat histoire, Université Laval. 1981. 3 10 p. 



canadienne, pour sa période, donne la prionté aux liens politiques et représente une faible partie de 

l'aide totale reçue par les bénéficiaires. 

Maurice Honoré Mbeko s'est égaiement intéressé à la coopération bilatérale entre le 

Canada et les pays fiancophones d'-que dans son mémoire de maîtrise2. Toutefois, dans son cas 

son intérêt portait sur l'ensemble des pays fiancophones d'Af3que et non pas seulement sur ceux 

d'Afrique de l'ouest. Mbeko a été fortement influencé par l'idéologie marxiste. La première partie 

de son mémoire s'attache à exposer et exphciter les différentes théories économiques concernant 

le développement. Il s'agit presque d'un débat entre théories libérales et manristes ou néo- 

marxistes. De ce débat, il conclut que Ies théories libérales sont biaisées et, a l'instar des théories 

néo-mancistes, il rejette tout forme d'aide au développement, considérant que celle-ci ne fait que 

renforcer l'intégration des économies des pays sous-développés à ceIIes des pays développes selon 

une logique "centre-périphérie". 

Dans la deuxième partie de son mémoire, il fait I'analyse des fondements et des pratiques 

canadiennes en matière d'aide au développement à l'égard des pays fiancophones d'Mique de 

1961 a 1985. Il en ressort que l'aide canadienne aurait prioritairement répondu à des objectifs 

économiques et commerciaux. Dans la perspective manriste de son analyse, Mbeko conclut alors 

que l'aide canadienne est fondamentalement un moyen visant à permettre la reproduction et la 

valorisation du capital canaden à I 'échelle mondiale. 

' Maurice Honore Mbeko, « Analyse des fondements de la coopération bilatérale entre le Canada et les pays en voie 
de développement: Le cas de la coopération avec Ies ~tats francophones d'*que, 1961-1985 ». Mémoire de 
maitrise non publié, Université du Québec à Montréal, 1986,23 1 p. 



Dans son mémoire de maîtrise, John ~ a c ~ a r l a n e ~  s'est intéressé aux conséquences des 

tensions entre anglophones et fiancophones sur le programme canadien d'aide au développement 

pendant la période de 1968 i 1976. Trois aspects du programme d'aide ont fat  l'objet de son 

attention: l'aide canadienne envers 1'Afnque flancophone, les activités des organisations non 

gouvernementdes et les tentatives d'éducation des Canadiens en matière de développement. 

MacFarlane soutient que la poursuite d'impératifs culturels et linguistiques n'a pas seulement 

modifié et limité les objectifk développementaux du programme, mais que bien souvent elle a 

remplacé ceux-ci. Malgré la valeur intrinsèque du mémoire de MacFarlane, nous ne nous sommes 

pas beaucoup inspiré de celui-ci car ses préoccupations ne rejoignaient pas les nôtres. 

Dans le cadre d'une collaboration entre Partenariat Afnque Canada et l'Institut Nord-Sud, 

Andrew Clark a réalisé une étude portant sur la politique canadienne a l'égard de l'Afrique 

subsaharienne dans les années 1980'. Cette étude ne porte pas strictement sur les politiques d'aide 

au développement puisqu7elIe aborde aussi la question des liens commerciaux entre l7Af?ique et le 

Canada, celle de l'identité nationale canadienne et de la Francophonie et la politique canadienne en 

matière de paix et de sécurité en ce qui concerne les régions de la Corne et de l'Afrique australe. 

Cette étude constitue un bon survol de la politique africaine du gouvernement canadien pour la 

décennie 1980. Par contre, contrairement à ce que nous avons ['intention de faire avec les pays 

fiancophones d'Afrique de l'Ouest, Clark ne se livre pas à une étude approfondie des 

décaissements par %ère consentis à chaque pays. II ne cherche pas davantage a définir les 

- 

3 John MacFarlane. (( The Consequences of Bilingual and Bicuinual Tensions on the Canadian Aid Programme 
60m 1968 to 1976 f i ,  Mémoire de maîtrise, Université Lavai. 1990, 123 p. 

' Andrew CIark CoordonnPe ou improvisée?: La politique canadienne envers f Xfique saibsaharïenne dans les 
annPes 1980. Chwa,  Partenariat &que Canada et L'Institut Nord-Sud 199 1 . 6 6 ~ .  



objectifs poursuivis par le gouvernement canadien avec son programme d'aide au déveIoppement, 

ni a expliciter les conditions d'admissibité a I'aide canadienne. Finalement, bien qu'iI traite des 

liens commerciaux entre le Canada et 17A6que, il ne cherche pas à démontrer l'utilisation qui a été 

faite du programme d'aide à des fins commerciales. 

En plus des trois études dont nous venons de parler, plusieurs articles de péxiodiques ou 

d'ouvrages collectifs nous ont été utiles pour connaître notre sujet, apporter un complément aux 

sources et nous fournir un point de vue souvent critique sur les politiques d'aide au 

développement du Canada. Nous ne pourrons énumérer ici toutes les contributions, mais nous 

ferons un survol des plus importantes. 

Jean-Philippe   hé rien' et Kim Richard bIossa16 se sont plus particulièrement intéressés aux 

fondements de I'aide canadienne. Thérien part du p o d a t  que I'aide est avant tout un instrument 

servant des intérêts de politique étrangère. Selon lui, t'aide canadienne participerait à la promotion 

d'un ordre international particulier et permettrait du même souffle au Canada de poursuivre des 

intérêts strictement nationaux sur la scène internationale. De son côté, Nossal fait la démonstration 

de la diversité des intérêts et objectifs impliqués dans le programme canadien d'aide au 

développement. 

PIusieurs auteurs ont abordé le thème des Lens existant entre le programme d'aide au 

développement et les activités économiques. Dans ses articles 'Z'ouverture sur le marché africain" 

JeamPhilippe Therien Le Canada et le régime in~ernationai de I'aide n. Études infernationales. vol. 20. no 2. 
juin 1989. p.311-340. 

Kim Richard Nossal, a Mixed Motives Rewisited: Canada's interest in Development Assistance M. Canaaïan 
Journal of Political Science i Revue canadienne de science politique, voI. 2 1, no 1, mars 1988. p. 35-56. 



et The Effect of the World Crisis on Canada's Involvement in Afiica'', Linda Freeman cherche à 

démontrer que, face à la crise économique des années 1980 et à son grandissant problème 

d'endettement, le gouvernement canadien a cherché par tous les moyens à stimuler les 

exportations7. En ce sens, l'augmentation des exportations canadiennes sur les marchés africains 

n'est pas le M t  des seules initiatives du secteur privé, mais tient davantage aux efforts du 

gouvernement du Canada pour ouvrir ces marchés aux produits canadiens. Freeman fait ressortir 

que, dans ce contexte, les préoccupations commerciales ont pris le pas sur I'aide au 

développement. 

Un des moyens de promouvoir les exportations canadiennes a été de rendre I'aide 

conditionnelle à l'achat de biens ou services canadiens. C'est ce que l'on appelle la politique de 

I'aide liée. Richard C. Owens s'est intéressé a cette politique et à ses effets sur l'efficacité de 

l'aide8. Selon ses dires, I'aide liée ne profiterait à personne. II invoque une série d'arguments afin 

de démontrer que la pratique de I'aide liée est néfaste à long terme tant pour le Canada que pour 

les pays bénéficiaires. Selon lui, I'aide liée aurait tendance à se concentrer davantage dans les pays 

disposant de plus de moyens, ce qui est néfaste pour les plus pauvres; les pays bénéficiaires se 

verraient obligés d'acheter des biens mai adaptés à leurs besoins ou trop onéreux a entretenir; et 

les entreprises canadiennes, n'étant pas soumises à la compétition internationale, auraient tendance 

à ne pas adapter leurs produits aux besoins des pays en développement et à faire preuve d'un 

manque de compétitivité. 

' Linda Freeman. L'ouverture sur le marché africain: Le Canada et l'Afrique dans les années 80 W .  ~fudes  
Internationales, VOL 14. mars 1983, p. 103-129. et 
Linda Freeman. (i The Effect of the World Crisis on Canada's Involvement in Afiica », Studies in Pulin'cal 
Economy. vol. 17. été 1985, p. 107-139. 

8 Richard C. Owens. « For No One's Benefit: Canada's Use of Foreign Aid to Subndize Exports N. Universiry of 
Toronto Facdty o/Law Review. vol. 46, no 1, hiver 1988. p. 303-3 14. 



D'autres auteurs, rels Douglas G. A.ngling et Carolyn sharpLO, se sont intéressés aux 

coupures budgétaires dans les programmes d'aide au développement. An& tente de faire 

ressortir le lien entre ïidéologie politique du gouvernement conservateur au pouvoir à Ottawa à ce 

moment et la tendance de pIus en plus marquée à lier aide et commerce d'une part, et d'autre part, 

la série de coupures budgétaires qui s'abat alors sur le programme d'aide au développement. De 

son côté, Carolyn Sharp démontre dans son article l'effet des coupures budgétaires a I'aide au 

développement sur les relations entre les pays du Sud et le Canada. Elle nous fait alors remarquer 

que l'aide canadienne s'était jusqu'aiors démarquée de I'aide consentie par les grandes puissances, 

ce qui avait valu au Canada une réputation enviable auprès des pays du tiers-monde. Mais les 

coupures budgétaires et la tendance de plus en plus marquée a orienter I'aide en fonction 

d'objectifs économiques à court terme viennent ternir l'image du Canada à l'étranger. 

Les sources 

Après avoir pris connaissance de certains écrits dont nous avons su tirer profit au cours de 

nos recherches, il est temps de regarder de plus près les sources sur lesquelles repose notre travail. 

Celles-ci sont principalement composées de documents gouvernementaux, dont plusieurs 

proviennent de l'Agence canadienne de développement internationale. 

- 

9 Douglas G. Aoglin, « Cana& and Africa », Afica Conremporary Record 1985/86. no 18, 1987. p. A1 92-A 199. 

' O  Carol>n Sharp. Les plitiques canadiennes en matière d'aide internationale D, Relations. no 595. novembre 
1993, p. 260-26 1. 



En premier lieu, nous avons disposé de trois études portant spéczquement sur les 

politiques canadiennes en matière d'aide publique au développement11. Ces études sont le 6w du 

travail de comités spécialement mandatés pour étudier le programme d'aide au développement et 

présenter au gouvernement les recommandations qui s'imposent afin de le rendre plus efficace et 

davantage conforme am objectifs de la politique extérieure du Canada. Ces études examinent en 

profondeur les politiques d'aide au développement, en explicitent les objectifs fondamentaux, 

exposent la répartition de I'aide seIon les canaux et les filières privilégiées, définissent les critères 

d'admission pour les pays bénéficiaires, et traitent de sujets tels l'endettement, les droits humains, 

les activités commerciales et l'aide liée. Ces études ont avant tout pour objet de soumettre des 

recommandations au gouvernement concernant son programme d'aide publique au 

développement. 

En réponse a deux de ces études, le gouvernement canadien a publié deux documents ayant 

pour but de présenter sa réaction officielle aux principales recommandations qui lui ont été 

formu~ées'~. Si le premier document ne fait que présenter la réponse du gouvernement pour 

chacune des recommandations, Ie second y ajoute une présentation de la politique du Canada en 

" Canada. Groupe de travail parlementaire sur les relations Nord-Sud, Rapport à la Chambre des communes sur 
les relations entre pays déveioppés et pays en développement, Onawa. Ministre des appro\isiomements el senices. 
1980.92 p. 
Jean-Claude Desmarais. &de sur les politiques et f 'organisation de 1 'aide publique au développement du 
Canada: Rapport au ,Lfinisfre des relations exterieures, Hull, Agence canadienne de développement international. 
1986. 115 p. 
William Winegard Qui doit en profiter?: Rapport sur les politiques et programmes du Canada en matière d bide 
publique au développement. Comité permanent des affaires étrangères et du commerce extérieur, 0üau.a 1987. 
185 p. 

'' Cana&. Ministère des affaires ext&ïeures, Réponse du gouvernement au rapport du Groupe de travail 
parlementaire sur les relations Nord-Sud, Ottawa, 198 1 .  1 lp. 
ACDI. L'assistance canadenne au développement international: Pour bâtir un monde meilleur: Réponse du 
Gouvernement du Canada au rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce extérieur 
[intitulé] Qui doit en profiter?: Rapport sur les politiques et programmes du Canada en matière d'aide publique au 
ééveloppement, Hull septembre 1987, 116 p. 



matière de développement intemationa1. En effet, on y retrouve une présentation des liens entre la 

politique étrangère et le développement international, une description du milieu international ainsi 

que du contexte dans Iequel évolue l'aide canadienne, et finalement, un aperçu de la politique et 

des modalités régissant Ie programme canadien d'aide publique au déveioppement. 

Nous avons également eu recours à trois autres documents publiés par I'ACDI et ayant 

pour but de présenter le programme canadien d'aide au Ces trois documents 

présentent le programme d'aide de façon générale en traitant des thèmes tels: [es fondements de 

l'assistance canadienne, Ies mères par lesquelles l'aide est acheminée, les priorités sectorielles, les 

critères d'admissibilité, les divisions administratives au sein de l'Agence, les questions relatives aux 

droits de la personne et ceIIes ayant trait au commerce entre le Canada et les pays bénéficiaires. 

En 1987, I'ACDI a publié un document intitule: Purtageorzs notre avertir. Des 

changements importants avaient eu lieu au sein de l'Agence et ce document devait alors présenter 

la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement pour guider la politique d'aide publique au 

développement. Ce document définit de manière très complète les priorités du gouvernement en 

matière de développement international et tes politiques qu'il compte entreprendre afin d'atteindre 

ses objectifs. À l'origine, il devait servir de guide jusqu'a la £in du siècle, mais les difficultés 

budgétaires ont obligé Ottawa a revoir ses engagements à la baisse au début des années 1990. 

" ACDI. Ékments de la strarégie canadenne d'aidepublique au développement, 1984, Huü. 1984. 94 p. 
ACDI. Les Canadiens et le dateloppement international: Vue d'ensemble du programme canaden d'aide publique 
au développement, Hd. 1988. 14 p. 
ACDI. Le programme canaden d'aide publique au développement: Un aperçu, Hull. Direction générale des 
anaires publicpes. 1989. 152 p. 



À chaque année, 17ACDI publie un rapport annuel qui rend compte de ses activités. Les 

rapports annuels présentent une andyse compléte des décaissements effectués au titre de l'aide 

publique au développement pour chacun des pays bénéficiaires, selon les dfirentes a è r e s  et les 

différents secteurs d'intervention. Nous avons utilisé tous les rapports annuels de la décennie 

1980, à l'exception de celui de l'année bancière 1989-1990, qui n'a pas été disponible. 

Finalement, nous avons également ni recours à une étude publiée par le Fonds interÉglises 

pour le développement internationallu. Cette étude avait pour but d'analyser I'évolution du 

programme canadien d'aide au développement à la suite de la publication du Rapport Wiegard 

quatre ans plus tôt. Les Églises partent du point de vue selon lequel le but premier d'un 

programme d'aide est de répondre aux besoins des populations et des pays les plus pauvres et que 

la poursuite d'autres objectifs ne devrait pas contrecarrer celui-là. C'est à partir de ce point de vue 

que l'étude analyse les pratiques et les orientations de I'ACDI sous les quatre rubriques suivantes: 

l'ajustement stmcturel; le volume et la qualité de l'aide; les mécanismes mis en place en vue de 

rendre Partageons notre avenir opérationnel; et ['attention portée aux questions concernant les 

droits de la personnes. L'étude soutient que l'appui sans réserve de I'ACDI aux programmes 

d'ajustement structurel du FMI comme soIution i la pauvreté et au sous-développement l'éloigne 

radicalement de ses orientations antérieures. 

14 Fonds interÉglws pur le développement internationai. N o ~ e  avenir s 'assombrit: L YCDI, quatre ans après le 
rapport KTnegard: Rapport sur les derniers développements dans les orientations et la pratique de l'aide 
canadienne au développement, Conseil canadien & Églises. 199 1. 97 p. 



Les méthodes utilisées 

Lorsque vient le temps de déterminer les méthodes qui nous permettront de mener à bien 

une recherche, iI faut d'abord se souvenir que celles-ci doivent être choisies en fonction des 

objectifs de recherche poursuivis. Dans notre cas, nos objectifs sont d'abord de dégager les buts 

que cherche a atteindre le gouvernement canadien par le biais de son programme d'aide au 

développement; ensuite, de faire ressortir quels ont été les principaux bénéficiaires de l'aide 

canadienne parmi les neuf pays fiancophones d ' a q u e  de l'Ouest; et finalement, de démontrer 

que le gouvernement canadien utilise son programme d'aide publique au développement afin de 

stimuler les exportations canadiennes vers les pays en voie de développement. 

Nous avons principalement eu recours à des méthodes qualitatives afin d'atteindre le 

premier et le troisième objectifs. II s'agissait en fait de dépouiller nos sources et autres documents 

constituant notre corpus documentaire afm de procéder a une analyse de contenu et a une 

cueiilette des informations pertinentes. Ces informations ont dors été classées en catégories, selon 

le sujet traité. Il s'agissait en fait de récolter les informations nous permettant de confirmer nos 

hypothèses, à savoir que le programme canadien d'aide publique au développement obéit à des 

objectifs multiples et que le gouvernement se sert de l'aide dans certains cas afin de stimuler les 

exportations canadie~es. 

Nous avons fait appel a des méthodes quantitatives afin de déterminer les principaux 

bénéficiaires de l'aide canadienne parmi les pays francophones dYAfXque de l'Ouest au cours des 

années 1980. Pour ce fàire, nous avons utilisé les données statistiques contenues dans les rapports 



annuels de I'ACDI. Nous avons construit un tableau pour chacune des fiIieres considérées qui 

nous permettait de noter Ies fonds alloués pour chaque pays a chacune des années de la décennie. 

Ainsi, ces tableaux nous indiquent pour chaque fiIière non d e m e n t  les fonds ailoués a tel pays en 

telle année, mais également la somme des fonds doués a un pays pour l'ensmble de la décennie 

et la somme des fonds alloués en une année pour l'ensemble de ces pays. Bien entendu, le tableau 

nous indique aussi la somme des fonds pour tous Ies pays sur I'ensembIe de la décennie. 

Grâce à nos tableaux, nous avons pu faire ressortir pour chaque filière les pays ayant été 

les principaux bénéticiaires de I'aide canadienne. Nous en avons profité pour mesurer ce que 

représentait I'aide reçue par tes neuf pays francophones d'Afrique de 170uest par rapport a l'aide 

reçue par tous les pays francophones d7Afnque, par t'ensemble des pays africains et par l'ensemble 

des pays en voie de développernerit. Nous avons égaiement calculé ce que représentait l'aide 

reçue, au sein des neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest, par le groupe des pays les moins 

avancés et par celui forme des pays de concentration de I'aide canadienne. Ainsi, nous avons pu 

constater à quel groupe le Canada accordait le plus d'importance dans la répartition de son aide. 

Ceci est important si l'on tient compte du fait que des considérations d'ordre économique et 

politique entraient dans le choix des pays de concentration. Nous aurions également pu tenir 

compte du nombre d'habitants de chacun des pays concernés par cette étude afin d'établir un 

classement de l'aide reçue per capiia. Nous n'avons cependant pas retenu cette option, car notre 

objectif était de faire ressortir les principaux bénéficiaires de façon absolue et non pas relative. 

Notre interrogation première a trait aux objectifs poursuivis par Ottawa a travers son 

programme d'aide au développement. Ainsi donc, le premier chapitre de notre mémoire sera 



entièrement consacré aux fondements de I'aide canadienne à l'égard des pays francophones 

d'Afrique de ['Ouest. Nous chercherons alors a déterminer les raisons qui poussent le 

gouvernement canadien à maintenir un programme d'aide au développement, pour ensuite dresser 

un portrait de I'évoiution institutionnelle des programmes d'aide au développement depuis le Plan 

de Colombo jusqu'à la création de I'ACDI en 1968. 

La crise africaine des années 1980 sera l'objet de notre deuxième chapitre. Dans un 

premier temps, nous dons traiter sommairement des causes ayant concouru à la situation 

économique particulièrement Wcile qu'a connue le continent afncain lors des années 1980, pour 

ensuite aborder le thème de l'ajustement structurel. Au chapitre suivant, nous nous pencherons sur 

[es critères de sélection des pays bénéficiaires et les conditions d'admission à I'aide canadienne. 

Nous verrons que le gouvernement canadien a eu tendance à exiger la conduite d'une certaine 

politique macro-économique et l'adhésion aux programmes d'ajustement structurel du FMI 

comme condition préalable ii I'aide canadienne. 

Finalement, c'est dans le dernier chapitre que nous allons dresser le portrait de l'aide 

canadienne consentie aux neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest lors des années 1980. La 

première partie du chapitre sera consacrée aux décaissements de I'aide canadienne pour chacune 

des filières retenues, avec les constatations qui s'imposent en regard des principaux bénéficiaires. 

Enfin, c'est dans la seconde partie du chapitre que nous chercherons à mettre en évidence 

l'utilisation qui est faite de t'aide à des fins cornmerciaies. 



I- FONDEMENTS DE LA POLITIQUE CANADIENNE D'AIDE AU D~VELOPPEMENT 

L'aide au développement apportée par le Canada aux pays du tiers-monde est devenue, au 

fil des années, une composante de plus en plus importante des relations que le gouvernement 

canadien entretient avec le monde extérieur. En fait, l'aide internationale est devenue non 

seulement une des composantes importantes mais ausm un des instruments de la politique 

étrangère du Canada. On peut même afnmier que, en regard des nombreux pays composant le 

tiers-monde (la majorité des États du globe), l'aide au développement est apparue comme la 

principale voie par laquelle passent les échanges et les rapports directs entre le Canada et la 

plupart de ces pays. 

Dans un tel contexte, il apparaît donc opportun de se demander quels objectifs poursuit le 

Canada à travers ses politiques d'aide au développement. C'est ce que nous ferons dans la 

première partie de ce chapitre alors que nous passerons en revue les différents objectifs ayant 

motivé le gouvernement canadien dans i'élaboration de son programme d'aide publique au 

développement. Dans la deuxième partie, nous traiterons de l'évolution institutionnelle du 

programme canadien d'aide au développement. Il s'agira alors de dresser un portrait sommaire de 

I'organisation de l'aide canadienne aux pays en voie de développement depuis le Plan de Colombo 

au début des années 1950 jusqu'a la création de I'ACDI en 1968. 



I - Buts de 1' aide au dwelo~pement 

On divise généralement les diférents objectifs de l'aide au développement en trois 

catégories. Cette division est celle qui prévaut le plus souvent chez ceux qui étudient les politiques 

de coopération internationale, de même qu'elle est utilisée par ceux qui, au Canada, ont pour tâche 

d'élaborer ces politiques'5. Les objectifs se divisent donc comme suit: objectifs humanitaires, 

poIitiques et économiques. 

a- Objectifs humanitaires 

Les objectifs humanitaires sont ceux que les responsables de I'aide mentionnent le plus 

volontiers lorsqu'il s'agit de justifier auprès de l'opinion publique et de la communauté 

internationale I'aide fournie par le Canada aux pays en voie de développement. Les responsables 

sont bien avisés d'agir de la sorte, car ils savent pertinemment que l'appui du public canadien a 

toujours été davantage lié à des motifs humanitaires avant toute autre considération. Il existe bien 

sur d'autres motivations, mais les motifs humanitaires sont ceux qui donnent la meilleure image 

possible d'un pays qui a longtemps compté sur son statut de puissance moyenne et de nation 

exempte de passé colonial pour être perçu favorablement par les pays du tiers-monde. La 

- - - -  

' 5  C'est cette division qui est a€Eirmée dans certains documents publiés par le gouvernement canadien. Voir 
notamment: ACDI. É~émenfs de la stratégie cmacllenne d bide publique au développement, 1984. Hull. 1984. p. 8: 
et William Winegard, Q u /  doit en profiter?: Rapport ;Ur les politiques et programmes du Canada en matière 
d'aide publique au développement, Comitd permanent des Saires étrangères et du commerce exTérieur. Ottawa. 
1987. p. 9. 



perception du Canada en tant que pays pacifique et désintéressé auprès des nations du tiers-monde 

est ch&e au coeur des politiciens et responsables canadiens. 

A la lecture des rappom du Comité parlementaire sur I'aide extérieure ou des documents 

de I'ACDI étabiissant ses programmes, on voit des motifs très généreux être invoqués pour 

justifier l'aide aux pays en voie de développement. Par exemple, le rapport de 1980 du groupe de 

travail parlementaire sur les relations Nord-Sud met l'accent sur des idées voulant que I'aide n'a 

pas d'autre but que d'aider et que la principale justification se trouve dans les besoins importants, 

en matière de développement, des pays du Sud. Ceci sous-tend que les pays donateurs ne doivent 

pas laisser passer leurs intérêts en premier Leu, mais plutôt accorder la priorité à ceux des pays 

bénéficiaires. II y est afErmé: 

(( Le temps est venu, nous semble-t-il, de reconnaître que I'aide ne vise qu'a 
aider. Son but est de favoriser le développement économique et social et - 
d'alléger les souffrances d'une grande partie de so humanité'^. » 

Et un peu plus loin, il est ajoute: 

« Le Canada devrait aider les pays en développement parce que ces derniers en 
ont besoin, parce que c'est bien d'aider son prochain et parce qu'en dépit de 
tous les problèmes qui se sont posés à ce sujet au cours des trois dernières 
décennies, cette aide a entraîné des changements économiques et sociaux dans 
Ies pays en cause". » 

l6 Canada, Groupe de travail parlementaire sur les relations Nord-Sud. Rapport d l a  Chombre des communes sur 
les relations en& puys déve~opp~s et pays en développement, Ottawa. ~ i i s k e  des approvisionnements et services, 
1980, p. 39. 



Le discours des responsables de l'aide fait de la pauvreté l'ennemi numéro un. Ce discours 

décrit la situation des gens pauvres en des termes tels qu'il ne peut qu'être prioritaire pour 

quiconque est réellement motivé par des objectifs humanitaires d'y mettre fin. La pauvreté y est 

décrite en ces termes: 

« Être pauvre, c'est ne pas avoir de choix. C'est n'avoir accès ni à l'éducation, 
ni a l'emploi, ni 9 un revenu, ni aux services, ni ati moindre pouvoir de décision. 
Être pauvre, c'est ne pas avoir sa chance, ne pas pouvoir espérer sa part de 
richesse, c'est subir toute les injustices sociales. La pauvreté c'est le sous- 
dévetoppement du potentiel h~main '~ .  )) 

Conséquemment, le programme d'aide du Canada devrait surtout chercher a réduire la 

pauvreté et a permettre à tous de participer au progrès économique et social. Les responsables 

&ment que le programme doit viser en premier lieu les besoins des personnes les plus démunies, 

ainsi que de les amener a participer au développement. 

« Tout le programme d'assistance du Canada est fondé sur Ie principe selon 
lequel la population est à la fois le moyen et la fin du développement. Son 
objectif est d'accroître les ressources humaines qualifiées, de rejoindre les 
groupes non touchés par la croissance économique, et de répondre aux besoins 
humains essentiels pour améliorer la productivité du travail et le bien-être de la 
popula~ion dans son ensembleIg. D 

Plusieurs personnes doutent que les bonnes intentions &chées soient le véritable 

fondement des politiques de développement du Canada ou des autres pays donateurs. Certains 

croient même qu'il ne faut y voir rien d'autre qu'un camouflage idéologique ayant pour fonction 

de cacher les véritables intérêts des donateurs. À notre avis, cette perception des choses est un peu 

18 ACDI. Partageons notre avenir: L 'assistance canadienne au développement international, Huii. 1987. p. 23. 

'' ACDI, Développement: Afique, Hull, 1987. p. 49. 



exagérée. Il est exact, et même évident, qu'il existe d'autres objectifs qui motivent les pays du 

Nord à foumir une assistance a ceux du Sud. Ii est également vrai que ces objectifs, politiques et 

économiques, viennent à l'occasion en contradiction avec les objectifs humanitaires, et même 

qu'ils prennent parfois le pas sur eux; mais cela ne devrait pas nous faire nier l'existence des 

objectifs humanitaires. Voici ce que dit Kim Richard Nossal à ce sujet: 

(4 That state officials are inclined to use the rhetoric of humanitariankm in their 
forma1 pronouncements tends to support the argument that there is indeed an 
implicit recognition of moral obligation. [. ..] Vimiaiiy no evidence is offered to 
demonstrate that officials, particularly those with expenence in the Third World, 
do not have the same personal reactions as private citizens when confronted with 
evidence of human suffering in other parts of the w o r ~ d ~ ~ .  » 

On pourrait alors se demander pourquoi les responsables des politiques d'aide ne font pas 

primer les objectifs humanitaires sur toute autre considération. En effet, la population se 

représente souvent l'aide au développement comme avant tout une tâche humanitaire; s'ils 

ressentent les mêmes émotions que l'opinion publique a la vue de la souflciance humaine, les 

responsables pourraient alors être tentés de faire passer les considérations humanitaires au premier 

rang. Nossal explique que ce n'est pas possible en raison des limites imposées à l'altruisme par le 

mandat auquel sont soumis les responsables: 

« Organized groups of humans have mandates that are rutMessly exclusive, and 
their members generally have a well-developed sense of their obligations to the 
group. In particular, they are able and prone to distinguish between their 
personal sentiments and their positions as officiais of organizations. More 
irnportantly, their positions oblige them to liMt the organization' s altmism21. N 

" Nossai. p. 48-19. 

'' Ibid.. p. 19. 



b- Objectifs politiques 

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, les objectifs humanitaires ne sont pas les 

seuls à entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'aide au développement. Les pays donateurs 

poursuivent égaiement des objectifs de nature politique. Pour les grandes puissances, iI s'agit 

souvent de se tailler une sphère d'influence, une zone où elles entretiendraient des liens privilégiés 

avec les pays en question. Ce fut le cas, bien six, pour les États-unis qui furent très présents à 

divers points sur le globe, mais plus particulièrement en Amérique latine. On pourrait faire 

remonter la volonté d'hégémonie américaine en Amérique latine à la doctrine Monroe; mais plus 

particulièrement après la seconde guerre mondiale dors qu'il s'agissait de contrer l'influence du 

communisme dans leur "amère-cours", surtout que Cuba était devenu le premier État comunis~e 

d'Amérique latine a la suite de la révolution de 1959. 

L'Union soviétique en faisait autant de son côté. Elle se servait également de la 

coopération afin de gagner le plus grand nombre de pays du tiers-monde à sa cause. Les pays ou 

était présente la coopération soviétique étaient ceux ayant a leur tête un régime socialiste ou, à 

tout le moins, hostile au système capitaliste. La coopération française a ceci de particulier qu'elle 

est p~cipalernent dirigée vers ses anciennes colonies. Le maintien de tiens étroits avec ces pays 

donne à la France quelques avantages non négligeables, dont un soutien marqué en faveur de ses 

positions dans les institutions internationales- 

Le Canada, bien sûr, ne peut pas prétendre jouer un rôle semblable à celui des super- 

puissances ou d'un pays au passé colonial comme la France. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il 



ne peut retirer aucun profit politique de sa coopération avec les pays du tiers-monde. Au contraire, 

la coopération constitue souvent en fait un élément majeur de la diplomatie canadienne lorsqu'il 

s'agit de se gagner des appuis auprès des pays en développement dans les domaines où le Canada 

a des intérêts. L'aide au développement constitue donc un moyen d'avoir une certaine duence  

aupres des pays aidés. Mais ici l'on pourrait s'objecter que, dans la mesure ou le Canada ne 

dispose pas d'une zone d'influence exclusive, à l'instar des grands pays, l'aide canadienne ne 

constitue pour aucun pays bénéficiaire une part suf£isamment importante de I'aide reçue pour que 

le Canada puisse avoir une infiuence décisive. NossaI disait à ce sujet: 

« There is at least some evidence for the argument that Canadian officiais have 
an interest in aid in order to have a ready tool for the exercise of influence or 
power. [. ..] For there is little evidence that the Canadian goverment is seeking 
to concentrate its development assistance in such a fashion as to create the kinds 
of dependencies and vulnerabiIities that would enable Ottawa to wield such 
power over recipientsu. )) 

Les années suivant le dernier conflit mondial jusqu'au début des années 1990 sont 

marquées par la rivalité entre l'Est et l'Ouest. A un niveau plus général, l'engagement du Canada 

dans le développement des pays du tiers-monde peut prendre sa source dans la volonté de contrer 

le communisme. Le Canada étant un pays démocratique à économie de marché, il est raisonnable 

de dire qu'il était dans son intérêt de repousser la menace que pouvait représenter le cornrnunisme. 

Nous verrons plus loin qu'en fait ce motif était l'un des premiers ayant motivé le Canada a fournir 

son aide à certains pays d'Asie. Fournir ainsi de l'aide a des fins idéologiques a pu égaiement 

représenter l'occasion pour le Canada de bien marquer sa place au sein des pays démocratiques. 

,. - Ibid., p. 47. 



La pauvreté et la misére sont souvent des facteurs pouvant mener à l'instabilité dans les 

pays du tiers-monde. L'instabilité au sein d'une nation peut parfois déboucher sur des conflits 

civils désastreux pouvant dans certains cas se propager à toute une régiona. L'aide sert aussi les 

intérêts politiques des pays donateurs en ce qu'eue permet parfois une plus grande stabilité. Le 

raisonnement est le suivant: si la pauvreté est facteur d'instabilité, le développement économique 

en réduisant cette pauvreté réduit du même coup les risques d'instabilité. Pour les pays du Nord, il 

s'agit alors de contrer une menace éventueiie à leur propre sécurité, ou de faire l'économie d'une 

intervention en temtoire étranger, ou encore d'éviter de devoir faire face a une vague de réfugiés. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les responsables de l'aide canadienne tiennent 

beaucoup à ce que l'image du Canada sur la scène internationale soit la plus reluisante possible. Le 

prestige du pays sur la sckne mondiale est une de leurs préoccupations quand vient le temps de 

prendre des décisions concernant le programme d'aide publique au développement. Ce prestige est 

associé à la bonne tenue du pays sur la scène mondiale en regard des nonnes de comportement 

k é e s  pour la bonne marche du système. 

(( prestige is used] to refer to the interest officiais df have in their state's 
standing in the internationd community . Standing, particularly for a lesser 
power, d l  in large part depend on the degree to which it adheres to the noms 
and expectations of acceptable behaviour established for the system as a whole. 
Deveiopment assistance programmes, it rnight be argued, have evolved over the 
last 35 years from a means to secure limited political or econornic ends to being 
a sine qua non for rnembership in good standin in the international community 8 for a Western, industrialized, and wealthy state2 . » 

C'est le cas du conflit au Rwanda, en 1994, qui s'est propagé par la suite au Burundi et au Zaire. 

'4 Nossai. p. 50. 



Si l'on cherche à identifier spécifiquement un objectifpolitique sur lequel le Canada appuie 

sa coopération en AtÏique francophone, on peut le trouver dans la défense de sa souveraineté et la 

promotion de son identité nationale. C'est ce que prétend Michel ~oundjahoué~  Ionqu'il &me 

que le gouvernement canadien cherche, par son assistance en Afrique fkncophone, a promouvoir 

la dualité culturelle et linguistique du Canada @uisqu7iI était déja présent dans les pays afticains 

membres du Commonwealth) et a bien faire sentir, face à Ia percée du Québec sur la scène 

internationale, que c'était bien lui, le fédérai, qui incarnait la souveraineté nationale. Ceci sous- 

tend que le gouvernement du Canada aurait voulu éviter une reconnaissance quelconque du 

Québec par les pays francophones d'-que afin de ne pas voir sa souveraineté remise en 

question. 

Il semble que cet objectif de défendre {'unité nationale et de faire la promotion de son 

identité bilingue et biculturelle ait été le piincipai motif ayant poussé le Canada à élargir son 

programme d'aide à l'Mique francophone a partir de 1968. Cet objectif politique aurait dominé 

tous les autres dans la coopération canadienne durant les années 1970. Par contre, il semblerait 

qu'à partir des années 1980 ce sont les objectifs économiques qui ont été prépondérants. 

c- Objectifs économiques 

Beaucoup considèrent que les véritables objectifs poursuivis par les donateurs avec leurs 

programmes d'aide au développement sont d'ordre économique. Nous croyons également que les 

25 Houndjahoué. p. 4 1-54. 



objectifs économiques de la coopération sont généralement d'une grande importance, sans pour 

autant minimiser l'importance des autres objectifS. 

Un des arguments que les responsables du programme canadien d'aide au développement 

ont fréquemment formulé pour gagner l'appui du public canadien, et des milieux d'affkires, est 

celui de l'augmentation éventuelle des exportations canadiennes qui serait générée par l'aide 

fournie. Cette augmentation peut être comprise, a court terme, en ce que des biens canadiens que 

I'on ne produit pas dans les pays récipiendaires seraient achetés avec les fonds de l'aide afin de 

leur être livrés. De plus, on espérait qu'ainsi les produits canadiens seraient connus dans ces pays 

et qu'il en résulterait des exportations ultérieures sur une base commerciale. C'est particulièrement 

le cas dans les pays dYAfnque subsaharienne où I'on espérait que l'aide fournie aiderait à ouvrir les 

marchés de ces pays aux exportateurs canadiens. 

« Within the countries of black sub-Saharan Afnca, CIDA's aid programmes 
have been absolutely essentid for opening up new markets for Canadian 
products. The value of bilaterd assistance for the three regions - East a c a ,  
fiamophone West and Centrai Atnca and anglophone West Afica - in the last 
meen years has constituted 77 per cent of the total value of Canadian exports 
for the same period26. N 

À plus long terme, on espérait que l'aide fournie contribuerait à créer un Sud plus 

développé qui participerait pIus activement au commerce mondial. Les responsables canadiens 

misaient sur ['idée que la croissance dans les pays du tiers-monde créerait de nouveaux marchés 

dont pourrait bénéficier I'économie canadienne, très dépendante de ses exportations. 

26 Freeman. « The Enect of the Wortd Crisis », p. 122. 



t( Sur le plan économique, le Canada est partisan du développement et de 
l'expansion du commerce mondial et admet la nécessité d'appuyer les efforts des 
pays en développement qui aspirent à I'autosuffisance. [...] Étant I'une des 
importantes nations commerçantes du monde, avec un c h B e  d'exportation 
représentant 30 p. 100 environ du produit national brut (PNB), le Canada 
gagnerait considérablement a mettre sur pied des ententes économiques 
internationales particulièrement stables. Les intérêts économiques de tous les 
pays sont soIidaires du développement et de l'expansion des économies dans le 
monde. Les efforts visant à encourager I'autosuffisance des pays en 
développement créeront des marchés pour les matières premières et les produits 
manufactures canadiens et multipiieront les sources d'approvisionnement en 
produits tropicaux et en d'autres biens que Ie Canada ne produit pasn. » 

Cet argument d'un Sud plus développé qui permettrait des échanges économiques accrus 

pour le Canada ne convainc pas tout le monde. ~ o s s a l ~ '  fait valoir que la position du Canada dans 

i'économie mondiale ne lui permettrait peut-être pas des gains aussi substantiels que ce genre de 

rhétorique laisse présager. Selon Nossal, le commerce canadien est trop fortement concentré dans 

les pays industrialisés du Nord pour que le développement des pays du Sud ait un impact 

sigrilficaiif au point de vue commercial pour le Canada. En fait, il se pourrait même que le 

développement du tiers-monde amène, dans un premier temps, des inconvénients économiques 

pour le Canada. En effet, comme on peut le voir dans l'industrie textile, le développement de 

productions concurrentes aux productions canadiennes dans certains pays où les coûts de main- 

d'oeuvre sont moins élevés peut amener une compétition difficile à soutenir pour les 

manufacturiers canadiens. Pour notre part, nous reconnaissons que le développement du tiers- 

monde amènera inévitablement une compétition accrue pour certains secteurs de l'industrie 

'' ACDI, Éléments de la srrafdgre canadienne. p. 9. 

Nossai. p. 16. 



canadienne; mais nous croyons toujours que le Canada pourrait arriver à se tailler une place sur les 

nouveaux marchés émergentsz9. 

Un autre objectif économique de la coopération est celui de venir en aide aux secteurs 

stagnants de l'économie du pays donateur. Les secteurs stagnants sont ceux qui ne sont plus 

compétitifs sur les marchés internationaux et qui ne progressent plus sur le marché national. Ii 

s'agit alors de permettre aux entreprises de ces secteurs d'écoder leur production sur les marchés 

des pays récipiendaires. Ainsi on permet à ces entreprises de se maintenir à flot et d'éviter la 

faillite, en même temps que l'on préserve des emplois. Divers moyens sont mis en oeuvre aiin 

d'écouler ces productions dans les pays du tiers-monde. Les produits en question peuvent être 

donnés aux pays récipiendaires, ou bien une ligne de crédit liée a l'acllat de ces produits peut leur 

être offerte. 

Les pays industrialisés peuvent également chercher, a travers la coopération avec les pays 

en voie de développement, à s'assurer un approvisionnement sûr en matières premières. Cet 

objectif semble ètre particulièrement manifeste dans le cas de pays ne disposant pas de beaucoup 

de ressources naturelles. C'est le cas d'un pays comme le Japon, fortement industrialisé mais 

grandement dépendant de ses importations pour ses fournitures en matières premières. Le besoin 

d'un accès assuré aux matières premières pour Ies pays européens a été l'une des principales 

motivations de l'aventure coloniale. On peut honnêtement penser que pour plusieurs pays 

" ii est exact que le commerce canadien a traditionnellement été concentré dans les pays industrialisés du Nord 
niais nous pensons qu'il demeure possible pour l'économie canadienne de s'ouwir aux marchés en croissance des 
pays du Sud Des efTorts ont été entrepris en ce sens depuis quelques années par le gouvernement fédéral qui 
multiplie les voyages commerciaux sur les marchés les plus prometteurs d'Asie et d'Amérique latine. 



européens les accords de coopération visent, parmi les divers objectifs possibles, à s'assurer un 

accès aux matières premières. 

Par contre, il est moins certains que cet objectif soit l'un des plus importants pour la 

coopération canadienne. En effet, le Canada est particulièrement bien fourni en matières premières, 

bien que certaines doivent être importées. En tous Ies cas, la dépendance canadienne face aux 

marchés extérieurs pour les matières premières est moindre que celle de la plupart des pays 

européens. 

2- Historique de l'aide canadienne aux pavs en voie de dévelopement 

Avant le second conflit mondial, le Canada n'était pas très présent sur la scène 

internationale. Mais après la deuxième guerre mondiale, le Canada fit amené a contribuer à la mise 

sur pied de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, dont plusieurs avaient 

pour objectif de favoriser la coopération internationale et le développement dans les pays pauvres. 

Ce fut le commencement, pour le Canada, de son implication dans le domaine de l'aide au 

développement. Mais cette forme d'aide, par le biais de 170W et des institutions spécialisées, se 

faisait sur une base multilatéraie. L'aide bilatérale du Canada allait voir le jour quelques années 

plus tard avec le Plan de Colombo. 



a- Le Plan de Colombo 

La situation en Asie après la deuxième guerre mondiaie - indépendance de l'Inde en 1947 

et prise du pouvoir en Chine par les communistes de Mao en 1949 - a amené les ministres des 

Affaires étrangères des pays du Commonwealth à se réunir à Colombo (Sri Lanka) en janvier 1950 

pour se pencher sur les problèmes économiques et politiques du Sud et du Sud-Est asiatique. il en 

résulta un plan d'aide économique que l'on a appelé le Plan de Colombo. Celui-ci visait les pays 

du Sud et du Sud-Est de l'Asie, principalement l'Inde, Ie Pakistan, I'lndonésie et le vietnam3'. 

C'est principakment le risque de voir le communisme progresser encore davantage en Asie qui 

motiva les responsables du Commonwealth a mettre sur pied le Plan de Coiornbo. 

Bien qu'il s'agissait d'une organisation multilatérale, le Plan favorisait le développement de 

relations bilatérales entre les pays membres. C'est pourquoi on considère que la participation du 

Canada au Plan de Colombo marque le début de l'assistance bilatéraie canadienne au 

développement. Le Canada avait dors son propre budget et pouvait poursuivre ses propres 

objectifs au sein du Plan. 

Ces objectifs poursuivis par le Canada comprenaient, bien entendu, celui de maintenir un 

équilibre politique en Asie du Sud et du Sud-Est face à la menace que représentait le communisme 

pour les pays occidentaux; mais en plus, le Canada cherchait aussi à assumer sa responsabilité 

envers les pays pauvres et à favoriser 1e développement de pays qui pourraient éventueilement 

30 Ces pays furent m. qui ont mp le plus important volume d'aide au cours du Plan de Colombo. Les autres pays 
bénéficiaires furent; le Sri M. [a Birmanie, le Cambodge, le Laos, la Fédération de MaiqWa.  Sin&apow. le 
Népal. Ies Phiiippines et la Thaiiande. 



devenir des marchés intéressants pour ses exportationç3'. On constate donc que, des cette époque, 

le Canada poursuivait déjà les trois types d'objectifs - humanitaire, politique et économique - dont 

nous avons parlé plus haut. 

A l'époque du Plan de Colombo, aucun organisme indépendant n'avait été créé pour 

administrer l'aide bilatérale ou multilaterde canadienne. I1 revenait à une simple section, la 

Division de la coopération économique et technique internationale, au sein du ministère du 

Commerce, de gérer I'aide canadienne. Mise sur pied en septembre 195 1, cette division a eu pour 

tâche, pendant les sept années qui suivirent, de s'occuper des activités canadiennes se rapportant 

au Plan de Colombo, du recrutement d'experts et de conseillers en développement pour les 

programmes internationaux et de la venue au Canada d'étudiants et de stagiaires du tiers-monde32. 

b- Le Bureau de l'assistance économique et technique 

Bien que le Plan de Colombo permettait au Canada d'avoir son propre budget et de 

poursuivre ses propres objectifs, il était tout de même considéré, par les nationalistes canadiens, 

comme un exemple de la dépendance du pays envers la Grande-Bretagne et les États-unis en 

matière de politique étrangère33. C'est dans ce contexte que le premier ministre John G. 

" Houndjahoué, p. 97. 

'' Louis Saburin. « Analyse des politiques de coopération intemationale du Canada: Des projets d'aide a la 
stratégie de développement n, dans Le Canada et le Qukbec susur la scène internationale, éd. par Paul Painchaud. 
Québec. CQRI. 1977, p. 225. 

33 Houndjahoué, p. 98. 



Diefenbaker, arrivé au pouvoir en 1957, décida de créer en 1958 Ie Bureau de l'assistance 

économique et technique. 

Ce nouvel organisme d'aide était toujours rattaché au ministère du Commerce, mais cette 

fois ses activités daient s'étendre à l'ensemble des pays sous-développés membres du 

Commonwealth. En 1958, on étendit I'aide canadienne aux Antilles occidentales, et en 1959 aux 

pays africains du Commonwealth. 

Le Bureau de l'assistance économique et technique poursuivait essentieflernent deux 

objectifs34. Le premier était de promouvoir et faire connaître les services et les biens canadiens 

dans les pays pauvres du Commonwealth. L'autre objectif était de promouvoir l'identité et la 

spécificité canadiennes. Les objectifs étaient donc de nature économique et politique. 

c- Le Bureau de l'aide extérieure 

En 1960, les autorités canadiennes sentirent le besoin de restructurer à nouveau leurs 

programmes d'aide aux pays du tiers-monde. C'est alors que I'on créa le Bureau de l'aide 

extérieure en remplacement du Bureau de l'assistance économique et technique. Le Bureau de 

I'aide extérieure relevait du Secrétariat d'État aux Maires extérieures, mais il jouissait d'une 

complète autonomie par rapport aux ministères du Commerce et des Affaires extérieures. 

34 Ibid., p. 99. 



Ce bureau devait être l'organisme de coordination de presque toute I'aide canadienne au 

développement. Le BAE devait établir les programmes bilatéraux pour les pays d'Asie, des 

Antilles occidentales a les pays africains du Commonwealth. À partir de 1961, il eut aussi à 

s'occuper des programmes pour les pays fiancophones d'=que puisque l'année précédente les 

colonies françaises d'Afrique noire obtinrent leur Le Canada comptant une 

importante proportion de fiancophones, Ottawa décida dors d'élargir ses programmes d'aide en 

leur direction. 

d- L'Agence canadienne de développement international 

En 1968, le gouvernement nouveiiement élu de Pierre E. Trudeau décida de repenser les 

objectifs de l'aide canadienne au tiers-monde. La même année, le Bureau de I'aide extérieure fiit 

transformé en un nouvel organisme nommé l'Agence canadienne de développement internationai. 

Cette agence fùt aiors administrée par un président ayant rang de sous-ministre et relevant du 

Secrétaire d'État aux .Maires extérieures. 

En 1970, le gouvernement publia un document sur la politique d'aide au développement du 

d ana da^^. Ce document définissait les objectifs de I'ACDI et fixait les niveaux, formes, et 

conditions de la coopération canadienne. il prévoyait notamment une augmentation progressive de 

l'assistance multilatérale, ainsi que l'allocation de fonds aux organisations non-gouvernementales. 

35 La Guinée avait obtenu son indépendance deux ans plus tôt, en 1958. 

Développement infernational: Politique kîrangère au service des Canadens. Ottawa. 1970. 



Les objectifs de I'ACDI furent résumés ainsi par Pau1 Gérin-Lajoie3' lors de sa déclaration devant 

le sous-comité de l'Aide au développement international: 

tenir davantage compte de l'impact local et socid de la coopération canadienne; 

accentuer i'aide multilatérale et coiiaborer aux efforts déployés sur le plan international en vue 

de libérdiser les conditions de I'aide; 

accroître I'aide à l'Afrique francophone et à l'Amérique latine; 

accélérer partout la mise en oeuvre des projets; et 

stimuler l'intérêt de la population canadienne3*. 

L'ACDI est vite devenue l'une des unités administratives les plus importantes du 

gouvernement fédéral. En 1975, on y dénombrait déjà plus de mille fonctionnaires à Ottawa sans 

compter les 1500 experts, conseillers, enseignants et coopérants sur le terrain, en plus des 80 

représentants de l'Agence affectés auprès des ambassades canadiennes à l'étranger. On a discuté à 

plusieurs reprises de l'éventualité de transformer I'ACDI en une société de la Couronne ou en un 

ministère de la Coopération, afin de réduire les pressions politiques pesant sur elle, mais ces 

suggestions n'ont jamais été retenues jusqu'a présent. 

3' Paui Gérin-Lajoie fut nommé président de l'Agence en 1970 en remplacement de Maurice Strong. 11 demeura à 
ce poste jusqu'en 1977. 

Paul Gérin-Lajoie. La coopération internationale du Canada, perspectives 7 M 0 .  Déclaration au souscomité de 
l'Aide au développement international du Comité permanent des M i r e s  extérieures et de la Défense nationale de 
la Chambre des Communes. le 6 fëvner 1971. Oaaua, ACDI. 1971; cité dans Michel Houndjahoue. (< Une étude de 
la coopération bilatéraie entre le Canada et les pays françophones de 1'Aliique de l'Ouest: lm-1975 n. These de 
doctorat histoire. Université Lavai, 198 1. p. 102-103. 



II- CONTEXTUALISATION DE LA SITUATION AFRICAINE 

Dans ce chapitre, nous chercherons à mettre en perspective la situation économique des 

pays af+icains durant les années 1980. Ces années ont été marquées en Afnque par une crise 

économique sans précédent, à tel point que l'on a pu entendre parler de la décennie perdue du 

développement. Les causes de cette crise sont nombreuses. Nous chercherons donc en premier 

lieu a expliciter ces causes en Ies regroupant en causes externes et internes, sans oublier ensuite de 

parler du poids de l'endettement sur ces économies fragiisées. Dans la deuxième partie de ce 

chapitre, nous tenterons d'expliquer sommairement ce en quoi consiste ['ajustement structurel, 

étant bien entendu que I'ajustement structurel est la solution préconisée par les institutions 

hancières internationales afin de remettre les économies africaines sur le chemin de la croissance 

et de permettre aux gouvernements africains d'assumer le seMce de la dette. 

1 - La crise économique africaine 

Le portrait des économies des pays &cains au cours des années 1980 est loin d'être 

reluisant. En effet, I'Afnque est la seule région du monde a avoir vu sa production vivrière par 

habitant diminuer sur une longue période. C'est aussi en Afiique que l'on rencontre la moyenne 

des revenus la plus basse au monde, les taux de croissance économique les plus médiocres, le pIus 

faible volume de l'emploi, le taux d'andphabétisme le plus élevé et l'espérance de vie la plus 



courte. Enfm, l'Mique détient égaiement Ies taux de croissance démographique et de mortalité 

infande les plus élevés3g. 

La situation décrite plus haut fait ressortir clairement que, des grandes régions du monde 

encore considérées comme sous-développées, I ' a q u e  est celle qui accuse le retard le plus grand 

et où les ditlicultés seront les plus difficiles à surmonter. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant 

qu'en regard de l'ordre géopolitique mondial la totalité des pays afncains soient classés dans le 

tiers-monde. En effet, aucun d'entre eux, pas même 1'Afïique du Sud en avarice sur les autres pays 

quant à son industrialisation, n'est considéré aujourd'hui comme développé. Sur les 53 pays 

a f i ~ a i n s ~ ~ ,  30 font partie des pays les moins avancés (PMA], 22 appartiennent aux pays 

maldéveioppésJ' et un seul, la Libye, fait partie des pays exportateurs de pétroIe à revenu élevé. 

Cette demière catégorie compte huit pays à travers Ie monde, la catégorie des pays maldéveloppés 

en compte 72 et celle des PMA en compte 43. C'est donc dire que Ia majorité des PMA sont 

situés en Afnque et que les pays afncains sont en majorité classés panni les PMA. 

-- - - 

39 Les renseignements precédenis sont tués & doniment de 1'ACDI: Partageons notre avenir: L àssistance 
canadienne au développement international, Hull, 1987. p. 63. 

" La classification suivante est tirée du tableau présenté par Jacques B. Gélinas dans son oinlage: Et si le Tiers 
,bionde s 'au;ofinançait: De 1 'endettement à I'dpargne, Montréai. Les Éditions Écosociété. 1991. p. 55. 

'' Dans d'autres ouvrages, les pays inai&eloppés sont ceux que l'on identifie wmme étant les pays sous- 
développés ri revenu intermédiaire. 



a- Causes externes 

Plusieurs causes peuvent être citées pour expliquer la situation économique du continent 

africain. Parmi celles-ci, certaines sont propres aux pays africains eux-mêmes, mais d'autres 

échappent à leur contrôle. Comme nous l'avons vu plus haut, lYA£iique englobe la majorité des 

pays les plus pauvres de la planète. La plupart de ces pays ont une économie h g d e  et dépendent 

de l'exportation de quelques produits de base pour stimuler leur développement. L'Afrique est en 

fait la région du monde qui dépend le plus de ses exportations. Mallieureusement pour elle, la 

demande internationale pour les produits africains a beaucoup fluctué au cours des ans. La 

décennie des années 1960, immédiatement après la grande vague des indépendances, avait vu le 

commerce extérieur de 13A.fiique connaître un essor encourageant. Mais au début de la décennie 

suivante, ce commerce a commencé à manifester des signes de fatigue et même de déclin. A la fin 

des années 1970, la part de l'&que sur le marché mondial des exportations n'était plus que de 

3,4% alors qu'elle avait été de près de 4% dix ans plus tôt? 

11 n'y a pas que Ie volume des exportations africaines à avoir connu des fluctuations. Les 

prix des produits aficains ont connu des baisses qui ont été fortement préjudiciables aux recettes 

que les États afkicaùis retiraient de leurs exportations. Ces baisses dans les recettes d'exportation 

ont été visibles dans les années soixante-dix, mais c'est surtout dans les années 1980 qu'eues ont 

été sensibles. En effet, lors de cette période les prix des matières premières ont connu des baisses 

importantes. Pour faire face à la baisse du prix de leur principaux produits d'exportation, certains 

"I On estime qu'aujourd'hui la pari de 1'Afnque dans le commerce internationai se situe autour de 2%. Ce c W e  
est le même que pour le Canada alors que ceh~i-ci est un pays de 30 millions d'habitants et que I'Afticpe est un 
continent dont la popdation doit approcher les 700 millions d'individus. 



pays se sont mis a exporter davantage, ce qui a eu pour effet d'inonder le marché et d'accentuer 

les prix a la baisse. 

Comme un malheur ne vient jamais seul, les pays atncains ont égaiement vu augmenter les 

prix de certains produits d'importation essentiels à leurs économies. Ceci est particulièrement vrai 

du pétrole en raison des hausses vertigineuses de 1973 et 1979: 

Du côté importation de l'équilibre commercial, 1'Afiique a vu le prix des 
céréaies quintupler et celui du pétrole septupler au cours de la demière décennie 
[ 1 9701". » 

Par ailleurs, les niveaux records qu'ont atteints les taux d'intérêt à partir de 1982 n'ont fait 

qu'aggraver l'endettement des pays africains, jusqu'à le rendre insupportable pour plusieurs. La 

récession qui a touché les pays du Nord en 1982 a beaucoup affecté I'Afiique dans la mesure ou 

ces pays sont les principaux clients pour ses produits. Non seulement ces pays sont les clients pour 

les produits africains, mais ils sont aussi les bailleurs de fonds pour les États demandant une aide 

au titre du développement. Si la récession a provoqué chez les Occidentaux une baisse de la 

demande de produits ficains, elle a aussi mis les gouvernements dans une situation financière 

difficile, les obligeant à revoir leurs programmes d'aide a lYAfnque. 

tt Parallèlement, les pays étrangers ont réduit leur aide financière au titre du 
développement de Ia région. Entre 1980 et 1983, les engagements publics des 
pays donateurs et des organisations internationales ont diminué de lus de 40 p. 2 100, les pays industrialisés étant eux aussi touchés par la récession . » 

43 ACDI. Développement: Afique, p. 2 1. 

44 Ibid. 



Baisse des prix et de la demande pour les produits d'exportation de I'Afnque, hausse des 

prix des importations, niveaux records des taux d'intérêt, crise économique de 1982 dans le Nord 

et baisse de l'aide internationale: voiIà les principales causes externes sur lesquelles les pays 

afZcains n'ont pas prise mais qui ont heurté de plein fouet leurs économies déjà fiagdisées par 

certaines réalités propres à ces pays. 

b- Causes internes 

Parmi les facteurs propres a l'Afrique qui peuvent expliquer ses mauvaises performances 

économiques, il y a en tout premier lieu les stratégies de déveioppement adoptées hédiatement  

après les indépendances et qui sont demeurées en place longtemps par la suite. Dans les années 

1960, bon nombre d'États africains ont opté pour un modèle économique qui préconisait 

l'industrie comme principal agent de  développement économique. Pendant les vingt à vingt-cinq 

ans qui suivirent, l'agriculture fut considérée comme un secteur archaïque dont l'unique fonction 

était de fournir, par Ie biais de cultures commerciales, les fonds nécessaires pour financer ie 

développement de l'industrie. Non seulement on n'a pas investi sufEisarnment dans le 

développement de l'agriculture, mais en plus de nombreux gouvernements africains ont adopté des 

politiques d'établissement des prix des denrées alimentaires qui, en voulant se concilier les 

populations urbaines, défavorisaient les paysans et avaient par le fàit même un impact négatif sur la 

production agricole. Comme si tout cela n'était pas sufnsant, dans plusieurs pays l'État confia à 

des offices de commercialisation le monopole de la distribution des produits agricoles, ce qui 

engendra souvent des bureaucraties lourdes et incompétentes. 



Ce manque d'attention à l'égard de l'importance a long terne du développement agricole 

et de ses retombées sur le reste de l'économie est l'un des éléments clés du marasme économique 

actuel de I ' a q u e .  S'ajoute à cela le problème d'une démographie incontrôlée. En effet, la 

situation démographique des pays africains est caractérisée par une forte natalité. En fait, l'Af?ique 

est l'endroit au monde où le nombre de naissances par femme est le plus élevé: 

((Environ 20 millions de femmes, ou 25 p. 100 de toutes les femmes de 
I'Afiique subsaharie~e qui sont âgées de 15 a 44 ans, sont enceintes chaque 
année. Une famille moyenne compte sept ou huit enfants? » 

Conséquemment, malgré que I'AEique détient les taux de mortalité infantile les plus élevés 

au monde, la situation démographique est marquée par une forte croissance. Certains pays voient 

leur population doubler au bout d'à peine trente ans, alors qu'il en faudrait au moins soixante-dix 

au Canada avec les taux de fertilité actuels. 

Cette forte croissance démographique alliée à un faible rendement agricole est au coeur des 

difficultés économiques du continent africain. Dans plusieurs pays cette situation a provoqué une 

véritable crise alimentaire. Celle-ci: 

(( [...] s'articule autour de trois grandes tendances: la production alimentaire 
dans son ensemble s'est généralement améliorée, mais avec la montée en flèche 
des taux de natalité, la production par habitant a enregistré une baisse soutenue; 
les importations alimentaires requises pour compléter la production locale ont 
grevé les devises disponibles; et les devises décodant des exportations agricoles 
ont diminué'? » 



Il y a donc eu croissance de la pr~duction agricole, mais ceile-ci étant inférieure à Ia 

croissance démographique, la croissance agricole par hbiianr a donc été négative. L'Afrique a 

donc dû importer de plus en plus de nourriture pour faire face a ses besoins aiirnentaires. C'est 

donc la capacité de I'Afiique de se nourrir par elle-même qui a été diminuée. 

Deux autres facteurs sont venus entraver le développement des économies afncahes. II 

s'agit en premier lieu de la dégradation de l'environnement observée dans plusieurs pays. En effet, 

plusieurs pays atncains ont été aux prises avec la sécheresse au cours des années soixante-dix et 

quatre-vingts. Ceci est particulièrement vrai des pays du Sahel et de certains autres en f i q u e  

australe ou le climat en temps normal est généralement sec. Dans plusieurs de ces pays, on a 

également assisté à une déforestation liée en partie à la sécheresse, mais surtout aux coupes 

importantes opérées par les populations pour lesqueltes Ie bois est la principale source d'énergie. 

L'autre facteur avec lequel la plupart des pays aûicains ont eu à vivre tient à l'instabilité 

politique des régimes en place. Ce n'est un secret pour personne: I'Afkique a vu se produire un 

grand nombre de coups d'État depuis les indépendances. En 1987, on estunait que depuis 1963, 

date du premier coup d'État en Afrique noire (Togo), soixante-dix chefs d'État avaient été 

renversés dans vingt-neuf pays47. Ceci est sans compter les tentatives de coup d'État qui ont 

échoué. Toute cette instabilité politique fut néfaste au développement économique du continent, 

sans compter qu'eue a obligé les gouvernements en place a consacrer une part trop importante des 

ressources nationales aux dépenses militaires. 

47 Ibid., p. 23. 



c- L'endettement 

Les conditions économiques décrites plus haut, détérioration des prix des matières 

premières, augmentation des importations alimentaires, hausse importante des taux d'intérêt et 

réduction de l'aide étrangère, ont créé un sérieux problème d'endettement pour la grande majorité 

des pays africains. La dette étrangère totale de lYA£rique a septuplé entre 1974 et 1985~'. Ce qui 

fkappe avec l'endettement des pays atncains ce n'est pas tant l'importance de la dette que le 

rythme auquel elle a augmenté, ainsi que l'incapacité de la rembourser dans laquelle se sont 

retrouvés nombre de pays africains. Pour certains pays, le remboursement de la dette accaparait, 

en 1986, jusqu'au tiers des recettes d'exportation. Si l'on considère les besoins qu'ont ces pays en 

matière de financement du développement, on mesure à quel point la dette a pu leur être 

dommageable. 

Face à une t e k  situation d'endettement, plusieurs analystes des économies africaines ont 

demandé un allégement de la dette, argumentant que: 

Aussi Iongtemps que demeurera le fardeau de la dette, les créditeurs 
internationaux seront les principaux bénéficiaires de quelque redressement 
économique que ce soit dans les pays les moins développés. En effet, les 
citoyens des pays concernés en profiteront très peu parce que, sans un 
dlégement important de leur dette, les coûts du senrice de la dette absorberont 
tous les surplus de devises étrangères qu'ils pourront générer49. ,, 

" Ibid.. p. 21. 

49 Fonds interÉgtises, p. 40. 



Face à la grave crise économique à laquelle faisait face L'Afrique et à son endettement 

insupportable, les pays donateurs d'assistance économique partagèrent le sentiment que 

d'importants changements devaient survenir dans leurs relations avec le continent pour que se 

produisent de réelles améliorations. il s'agissait pour eux de favoriser des réformes importantes 

qui auraient pour effet de remettre le continent sur les rails de la croissance économique et de lui 

permettre de faire face à son endettement- La solution préconisée fit l'ajustement structurel. 

2- L'aiustement structurel 

L'objectif affirmé des programmes d'ajustement structurel (PAS) est de restaurer une 

croissance économique saine et de lutter contre la pauvreté. Mais dans le contexte des années 

1980 où, comme nous l'avons vu, les pays afiicains doivent faire face à un endettement qu'ils 

n'arrivent bientôt plus à contrôler, les PAS ont aussi comme objectif de leur permettre d'assumer 

le service de la dette. Les PAS prennent appui sur l'idée qu'il faut modifkr la smcrure même des 

économies des pays concernés afin de rétablir les équilibres macro-économiques rompus par un 

endettement insupportable, un déficit chronique de la balance des paiements, les déficits 

gouvernementaux et une forte inflation. Les causes du déséquilibre identifiées ici sont d'ordre 

macro-économique. Certains économistes identifient également des distorsions micro- 

économiques ayant mené au déséquilibre macro-économique. Ce sont entre autres: 

(( - la fixation administrative des prix des services publics à des niveaux très 
éloignés des considérations de coUts (énergie, transport en commun, eau, 
télécommunication, etc.); 
- le contrôle bureaucratique des prix des produits de première nécessité (pain, 
sucre, savon, riz, lait, huile.. .); 



- les interventions tous azimuts de l'État dans les sphères de l'activité 
économique; 
- la pratique de prix agricoles non réalistes; 
- l'érection de barrières tarifaires très éievées et dispersées; 
- l'imposition de barrières non tarifaires; 
- l'application de mesures coercitives discriminatoires malgré les avantages 
comparatifs; 
- Ie contrôle des taux d'intérêt et l'octroi discrétionnaire de crédits par le biais 
des pressions politiques et institutio~elles'~. » 

Dans les faits, les programmes d'ajustement structurel se composent de deux séries de 

politiques. En premier lieu, le Fonds monétaire international (FMI) intervient avec des prêts ci 

cour~?s termes utilisés pour stabiliser l'économie en supportant les réformes macro-économiques, 

en réduisant l'inflation et les déficits budgétaires et commerciaux5'. Ensuite, la Banque mondiale 

i n t e~en t  avec des programmes d'aj~stement a long terne. Les programmes d'ajustement 

comprennent une série de mesures que doivent mettre en place les États récipiendaires: 

suppression des barrières douanières, incitation à produire pour l'exportation, libéralisation 

économique (des prix, des salaires, des taux d'intérêt, des taux de change - dévaluation de la 

monnaie - et des législations), privatisation des entreprises d'État, et enfin, réduction des dépenses 

pubiiques. 

Les programmes d'ajustement structurel s'attaquent à un facteur de la crise économique 

des pays sous-développés, soit leurs politiques économiques inefficaces, mais ne tiennent pas 

compte des facteurs internationaux tels que: l'instabilité et ia faiblesse des marchés de matières 

premières pour les produits du tiers-monde; le déciin et Ie caractère inadéquat du transfert de 

- --- 

M Paxal Zagé. Les politiques économiques du Burkina Faso: L'ne tradition d'ajustement strucrrtrel. Pans. 
Editions Karthala, 1994. p. 19. 

51 Mark Foss. Le Canada et llAfiique: Partager à nouveau notre avenir D. Relations. no 599, a v d  1991. p. 90. 



ressources des pays riches aux pays pauvres; le protectionnisme des pays développés vis-a-vis des 

produits du tiersmonde; le coût économique, et parfois politique, important des technologies et 

capitaux étrangers de source commerciale; les politiques fiscales et monétaires des pays 

développés (tels que les taux d'intérêt élevés) qui désavantagent les pays du tiers-monde; le fait 

que presque toute la recherche industrieile et agricole soit centrée sur Ies besoins des pays du 

Nord et non sur ceux du suds2. 

Pourtant, les gouvernements des pays riches ainsi que leurs agences d'aide connaissent 

l'importance de ces facteurs. Les discours de Marcel Massé, qui fbt nommé président de I'ACDI 

sous le règne des conservateurs en 1989, nous montrent bien que le gouvernement canadien et 

1' ACDI en étaient conscients. 

« Il Fiarcel Massé] a dit par exemple, que même si on doublait toute l'aide 
bilatérale des pays donateurs, cette somme équivaudrait à peine aux paiements 
d'intérêts annuels sur les dettes du tiers monde. Il a égaiement dit que les pertes 
encourues par les pays en développement entre 1980 et 1986, à cause du 
resserrement des règIes commerciales internationales équivalaient au double du 
total de I'aide bilatérale qu'ils avaient reçues3. » 

-- 

'' Fonds interÉ@ses. p. U. 

s3 Ibid.. p. 445. 



Dans ce chapitre, nous verrons sur quelie base le gouvernement canadien sélectionne les 

pays bénéficiaires de son programme d'aide au développement. Plusieurs facteurs sont à 

considérer lorsque vient le temps d'effectuer une sélection et de déterminer la forme et le volume 

d'aide qui sera consentie a tel ou tel pays. Certains de ces facteurs concernent les pays 

récipiendaires alors que d'autres ont rapport aux intérêts canadiens. De plus, au cours des années 

1980, le gouvernement canadien a eu de plus en plus tendance à conditionner son aide a la 

conduite d'une certaine politique macro-économique. 

La première partie du chapitre sera donc consacrée à décrire le système des catégories par 

lequel le gouvernement canadien classe les diffërents pays récipiendaires et à expliciter les facteurs 

sur lesquels s'appuie la sélection des pays récipiendaires. Par la suite, nous verrons que le Canada, 

ainsi que les autres pays donateurs, cherchent à poser des conditions a leur aide quant aux 

politiques économiques poursuivies par les pays bénéficiaires. Nous traiterons dors de l'adhésion 

du Canada aux programmes d'ajustement structurel et de leur acceptation par les pays 

bénéficiaires comme condition à l'aide canadienne. 

1 - Critères de sélection et de classification des Davs bénéficiaires 

Tous les pays n'ont pas un égal accès à l'aide canadienne. Certains sont privilégiés par 

rapport à d'autres, notamment les pays de concentration, ceux ou le volume d'aide est plus 



important. Ce sont des pays auxquels, pour une raison ou une autre, le gouvernement canadien a 

jugé bon d'oflnr une aide plus importante. Plusieurs facteurs de nature politique ou économique, 

et parfois cultureiie, entrent en iigne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si tel pays sera 

admissibfe a I'aide canadienne et dans quelie catégorie de pays récipiendaires il sera classé. En 

effet, le programme canadien d'aide publique au développement classe les pays récipiendaires en 

catégories. Selon la catégorie dans laquelie se retrouvera un pays en particulier, le volume d'aide 

et le type de ceiie-ci pourront varier. 

a- La classification des pays récipiendaires en catégories 

Le système d'admissibilité a l'aide c a n a d k ~ e  comprend en tout cinq catégories. En fait, 

seulement les trois premières catégories sont celles départageant les pays bénéficiaires de I'aide 

canadienne car les catégories 4 et 5 sont celles des pays non admissibles et non bénéficiaires. Cette 

dernière catégorie comprend des pays qui pourraient théoriquement recevoir une aide de la part 

du Canada, mais qui n'en reçoivent pas en raison de leur économie relativement forte ou du fait 

qu'ils n'ont pas encore obtenu leur pleine indépendance politique54. La catégorie des pays non 

admissibles comprend des pays qui ne peuvenl recevoir une aide canadienne pour des raisons 

politiques ou idéologiques. Ces pays ont été spécialement exclus de I'aide canadienne par une 

décision du cabinet. C'est le cas de pays comme Cuba, la Libye et l'Iran. 

'' Un exemple de pays rie recevant pas d'aide canadienne en raison de la force de leurs écunomies nous est domé 
par Ies pays arabes producteurs & pétrole dans la région du Golfe persique. Parmi cew qui ne peuvent recevoü une 
aide parce que n'ayant pas obtenu leur indépendance politique, on compte les départements et territoires h ç a i s  
d'outre-mer. les Aatilles néerlandaises et les îies Falkland 



Les pays qui reçoiveat une assistance de Ia part du Canada, plus d'une centaine dans les 

années 1980, sont divisés en trois catégories d'admissibilité. La première catégorie renferme des 

pays où sont appliqués des programmes globaux à long terme: ce sont les pays de concentration. 

La deuxième catégorie comprend des pays où une présence canadienne importante est maintenue. 

La troisième catégorie est celle des pays ou des instruments choisis (Fonds administrés par Ies 

missions et ONG) sont utilisés pour apporter une aide limitées5. La répartition des pays admissibles 

entre ces trois catégories a été réalisée surtout en fonction des trois mitères suivantss6: en premier 

lieu, une évaluation des besoins des différents pays; ensuite, une appréciation de leurs propres 

efforts en matière de développement et de respect des libertés civiles; enfin, la prise en compte des 

relations diplomatiques, commerciales ou cultureiles entre le Canada et ces pays57. Deux 

préoccupations ont vraisemblablement présidé à l'établissement d'une classification des pays 

admissibles en trois catégories. En premier lieu, il y a la volonté des autorités canadiennes d'être 

présentes dans un grand nombre de pays. Ensuite, on y discerne une volonté de concentrer l'aide 

bilatérale par souci d'efficacité ou d'impact58. 

La première catégorie comptait en tout 33 bénéficiaires en 1987, c'est-i-dire 31 pays et 

deux groupes régionaux, le Sahel et la Conférence pour la coordination du développement en 

Afnque australe (CCDAA). La deuxième catégorie comptait environ 24 pays et la troisième 

environ 55. Malgré que le Canada s'était engage i donner la priorité aux pays les moins avancés, 

56 L'importance accordée a chacun de ces critères est la suivante: 5 points sur 10 pour le premier critére. 3 sur 10 
pour le deuxième ct 2 sur 10 pour le troisième. 

' 8  Ibid.. p. 47. 



seulement neuf bénéficiaires de la première catégorie sont des PMA, comparativement a sept dans 

la deuxième catégorie et 21 dans la troisièmesg. 

En ce qui concerne la répartition des fonds de l'aide proprement bilatérale entre chacune 

des catégories, une décision du cabinet a fixé à 75% la part revenant à la première catégorie, 20% 

pour la deuxième et 5% pour la troi~ièrne~~. 

b- Facteurs politiques et économiques dans le choix des pays récipiendaires 

Bien évidemment, le Canada ne peut pas participer à tous les efforts de développement qui 

sont faits a travers le monde. il est nécessaire pour le gouvernement canadien d'effectuer un tri à 

travers tous les pays du tiers-monde afin de choisir ceux des pays qui recevront une aide 

canadienne et, à travers ceux-ci, ceux qui seront les plus importants récipiendaires. Ces choix 

s'effectuent selon un ensemble de facteurs d'ordre politique, pratique et économique. Par rapport 

à un pays en développement particulier, les facteurs qui entrent en ligne de compte comprennent le 

niveau de ses besoins6', ses efforts pour stimuler son propre développement, le respect des droits 

de la personne, la nature et la stabilité de son gouvernement, Sidéologie du régime en place et la 

capacité du pays en question à absorber l'aide6*. 

-- --  

59 Winegard p. 75. 

61 Le niveau des besoins d'un pays donné est en grande partie détermine par son revenu par habitant. C'est ainsi 
que la majorité des pays africains de la premikre catégorie avaient un revenu par habitant Uiférieur à 500 E 
américains en 1988. 

'' ACDI. Éfements de la sfratPgie canadienne. p. 38; et Clark p. 17. 



Par rapport aux intérêts canadiens, les facteurs comprennent des considérations politiques 

telles les relations bilatérales et diplomatiques du Canada avec un pays en particulier, le rôle que 

joue le pays en question dans les collectivités régionale et mondiale, l'appartenance du pays au 

Commonwealth ou à la Francophonie, la présence dans le pays d'institutions, d'ONG ou de 

groupes religieux en provenance du Canada. Une attention est égaiement portée aux 

considérations d'ordre économique, telles la présence sur place du monde canadien des affaires et 

la possibilité de voir ie commerce entre le Canada et ce pays augmenter dans un avenir prévisible. 

C'est en ce sens que l'on doit comprendre la décision de 1980 du cabinet de réserver 20% de 

l'aide bilatérale aux plus riches des pays les moins développés (PMA), ceux qui ofhient les 

perspectives commerciales et d'investissement les plus prometteuses63. 

Il peut également y avoir des facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte lorsqu'un 

pays traverse une période de crise. Il peut s'agir de cas où un pays doit reconstruire une partie de 

ses infrastructures à la suite de destructions, lorsqu'il fait face à des bouleversements politiques ou 

lorsqu'il est victime de cataclysmes d'origine naturelle. 

c- Critères d'admissibilité de l'ancien cadre et critiques du Comité d'étude parlementaire 
sur I'aide publique au développement 

Lors de ses travaux en 1987, le Comité d'étude parlementaire sur l'aide publique au 

développement s'était fait remettre par I'ACDI un document explicitant les critères d'admissibilité 

à l'aide canadienne. Ces critères sont ceux que nous avons décrits un peu plus haut. Mais le 

Fonds inter~glises. p. 60. 



document ajoutait également une liste des questions à aborder par ordre d'importance pour 

l'établissement du programme de base. Cette liste se lit comme suit: 

G - l'importance des relations politiques et économiques du pays avec Ie Canada; 
- les retombées économiques prévues du programme pour l'économie 
canadienne; 
- l'intérêt manifesté par le secteur privé et les organisations de bénévoles pour le 
pays; 
- la compétitivité des entreprises canadiennes sur les marchés internationaux; 
- l'expérience du Canada avec Ie pays visé dans l'implantation du programme de 
coopération; 
- le type de projet à envisager (petit ou grand); 
- le portefeuille de projets aux stades de la planification et de la mise en oeuvre; 
- les répercussions éventuelles des projets à 17écheiie nationale et régionale; 
- le degré de souplesse nécessaire pour favoriser les nouvelles initiatives; 
- les répercussions du programme sur les femmes et i'environnement~. » 

Le Comité a critiqué cette liste de critères car les cinq premiers sont tous fonction du pays 

donateur. De plus, rien ne concerne spécifiquement les droits de la personne, alors que le 

gouvernement canadien s'est engagé à veiller à leur respect dans les pays bénéficiaires de son aide, 

ni la capacité du Canada a toucher les populations les plus démunies. En fait, un seul critère porte 

sur le développement humain, le dernier6'. 

Le Comité a également critiqué le système de classification en vigueur. Selon ses dires, le 

système de classification des pays en catégories (( est pour le moins surfait et traduit une certaine 

confiision au niveau des P. Le Comité a critiqué le fait que ce système a pour effet de 

Winegard p. 76. 

65 Ibid. 

Ibid. 
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prendre les pays bénéficiaires en otage pour des raisons de politique extérieure qui ont peu à voir 

avec l'objectif d'aider les pauvres et de promouvoir le développement des pays du tiers-monde. 

Le Comité a alors proposé de réviser les critères d'admissibilité des pays récipiendaires. I1 

proposa cinq critères devant remplacer les dix cités pIus haut: 

« - la nécessité absolue du pays bénéficiaire; 
- l'expérience du Canada en ce qui concerne I'attitude de ce pays face à l'aide; 
- la compatibilité des priorités de ce pays et de celfes du Canada en matière de 
développement; 
- la capacité prouvée du bénéficiaire d'utiliser l'aide d'une maniére avisée pour 
favoriser le développement des ressources humaines et avantager les pauvres; 
- le respect des droits de la personne au sens le plus large6'. » 

d- Le nouveau cadre d'admissibilité mis en place en 1987 

II semble que les responsables de I'aide aient décidé de donner suite aux recommandations 

du Comité, car ils effectuèrent quelques changements en ce sens au cours de Ia révision du cadre 

d'admissibilité à l'aide canadienne qui eut lieu au cours de la même année. Le système des 

catégories fut aboli. À partir de ce moment, tous les pays en déveioppement furent admissibles à 

I'aide canadienne par le biais des organisations et institutions internationales. Tous les pays en 

développement fiirent admissibles aux autres formes d'aide canadienne, sauf quelques exceptions. 

67 Ibid.. p. 77. 



La première de ces exceptions concerne les pays qui n'auraient toujours pas acquis leur 

indépendance. Ii est en effét impossible d'intenrenir dans un pays si celui-ci est encore sous la 

tutelle d'une métropole. Le gouvernement canadien se réserve également le droit de refuser une 

assistance à un pays pour des raisons d'ordre politique, économique ou de violation des droits de 

la personne. Par ailleurs, seront aussi exclus les pays européens toujours considérés corne  étant 

en développement (Grèce, Portugal, Yougoslavie) en raison de la force relative de leurs 

économies. Le nouveau cadre d'admissibilité prévoit en plus de retirer de l'aide canadienne tous 

les pays qui parviendraient à un développement économique tel qu'ils ne se qualitieraient plus pour 

les programmes de prêts de la Banque mondiale6*. 

Toutefois, le nouveau cadre prévoit qu'en cas de catastrophe d'origine naturelle ou 

humaine, tous les pays en développement, y compris ceux qui sont exclus en temps normaI, 

pourront recevoir une aide alimentaire d'urgence et une assistance humanitaire a la suite d'une 

autorisation spéciale des ministres responsables de I'APD. 

Ce nouveau cadre d'admissibilité avait pour fondement de s'attaquer en priorité a Ia 

pauvreté absolue, de reconnaître l'importance du respect des droits de la personne dans le choix 

des pays admissibles, et finalement de renforcer avec les pays en développement Ies liens qui sont 

importants pour le Dans cette optique, on a introduit de nouveaux critères dont on 

tiendra compte lors de la planification de l'aide bilatérale avec chacun des pays admissibles. Ces 

critères sont les suivants: 

ACDL Purtageons notre avenir, p. 30. 
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(( - les besoins du pays en matière de développement; 
- la volonté et la capacité du pays de gérer acacement l'aide reçue; 
- la qualité des politiques économiques et sociales du pays, ou sa volonté de Ies 
améliorer; 
- l'état des relations politiques et économiques entre le Canada et le pays; 
- la performance du pays en matière des droits de la personne; 
- la volonté des autorités du pays de faire participer la population au processus 
de développement70. » 

2- Politiques de déveio~~ement des Days bénéficiaires 

Les pays industrialisés tiennent compte des stratégies et politiques de développement des 

pays avec lesquels ils entretiennent des liens de coopération lorsque vient le temps de décider du 

volume d'aide consentie à tel pays et des projets qu'ils choisiront d'appuyer. Ceci suppose que les 

pays donateurs devront se concerter avec les récipiendaires afin de définir les meilleures politiques 

de développement. Ce dialogue entre donateurs et récipiendaires démontre que chacune des deux 

parties reconnaît que l'efficacité de I'aide est liée aux politiques économiques poursuivis par les 

États en développement. Dans certains cas, les pays industrialisés ne se limitent pas a un 

ccdiaiogue" sur les politiques, ils posent une "conditionnalité" à l'aide. Ceci signifie que l'aide est 

liée à l'adoption de certaines politiques par le récipiendaire. 

L'établissement de conditions politiques à l'aide dépasse l'exigence du respect des droits 

de la personne dans les pays bénéficiaires ainsi que les intérêts politiques ou commerciaux à court 

terme des pays donateurs. II y a chez les responsables des programmes d'aide un sentiment très 

répandu que les politiques de développement de plusieurs nations du tiers-monde ne donnent pas 

'O Ibid., p. 30. 



les résultats attendus et que tout accroissement de l'aide devrait êîre sujet à des réformes 

acceptables pour les pays donateurs7'. En liant la fourniture d'une assistance à l'adoption de 

politiques économiques bien précises de la part des pays bénéficiaires, les pays occidentaux 

espèrent favoriser une amorce de développement économique qui jusqu'ici a fait défaut. 

L'exigence de réformes économiques liée à la poursuite de l'aide démontre que les pays 

occidentaux considèrent que les politiques économiques des pays du tiers-monde, particulièrement 

en &que, sont une des causes majeures de l'échec relatif du développement. Les facteurs de 

développement sont certes extrêmement complexes, mais dans le rapport de I'OCDE intitulé 

Vingicirrq ans de coopération pozir le développement on lit que: 

[. . .] l'analyse des cas de succès relatif met en évidence trois caractéristiques 
décisives: stabilité politique; champ d'action ouvert à des élites dynamiques, a 
l'esprit de progrès, dans le monde de la politique et des &kires; enfin, stratégies 
orientées vers l'efficacité économique à long terme, grâce surtout à des systemes 
d'incitations et d'affectation des ressources, très sensibles aux signaux émis par 
les marchés et notamment les marchés extérieurs". » 

Ces trois caractéristiques mises en avant par le rapport de I'OCDE sont précisément celles 

que les pays donateurs désirent voir s'instaurer dans les pays bénéficiaires. On accorde bien 

entendu une grande importance à la stabilité politique, mais ce sont surtout les deux autres 

caractéristiques qui font l'objet de conditionnalité dans l'aide au développement. En effet, les 

conditions mises de l'avant exigent souvent une libéralisation de l'économie de façon a ce que la 

71 Winegard p. 53. 

72 Organisation pour la coopération et Ie développement économique. tfngt-cinq ans de coopération pour le 
développement, Rapport 1985, Paris. novembre 1985, p. 312; cite dans William Winegard Qui doit en profiter?: 
Rapport sur les politiques el programmes du Canada en matiére d'aide publique au développement. Comité 
permanent des m e s  étrangères et & mmmerce extkrieur, Onawa, 1987, p. 2. 



production économique soit régie par les lois du marché et à ce que les entrepreneurs prives aient 

toute la latitude possible pour opérer. Les mesures proposées pour parvenir a une économie 

réformée sont diverses. Eues varient selon la situation initiale qui prévaut dans chaque pays. Les 

mesures les plus fiéquemrnent mentionnées sont celles-ci: 

(( [. . .] plus de ressources pour l'agriculture, et plus particulièrement des incitatifs 
appropriés à l'exploitation agricole par Ies petits paysans et à la production 
alimentaire; taux de change et politiques fiscales réalistes; plus grande ouverture 
aux marchés internationaux; gestion efficace du secteur public; et plus pande 
attention aux initiatives du secteur privé afin de réduire le fardeau de 1'Etat et 
des sociétés appartenant à l'État73. » 

Comme bien d'autres pays développés, le Canada pose des conditions a la poursuite de son 

programme d'aide au développement pour les pays dont les politiques économiques lui semblent 

inappropriées. Le programme canadien prévoit 17évaluation de la performance économique et des 

politiques de développement des pays  bénéficiaire^'^. En cas de mauvaise performance, les fonds 

d'aide à un pays particulier peuvent être réduits et des conditions sévères peuvent être imposées 

pour la poursuite de l'aide. Les reformes économiques préconisées par le Canada en de pareils cas 

sont les mêmes que pour les autres pays occidentaux et les institutions financières internationales 

(IFI). Comme nous allons le voir, le Canada se montre particulièrement favorable aux politiques 

d'ajustement structurel préconisés par les FI pour réformer les économies du tiers-monde. 

73 Winegard, p. 55.  
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3- L'aiustement structurel: une condition à l'admissibilité 

Selon les avis des experts du FMI et de Ia Banque mondiale, la meilleure façon de réformer 

les économies du tiers-monde réside dans l'application des programmes d'ajustement struçture1. 

Les officiels canadiens ont eu tendance, au cours des années 1980, à suivre le même raisonnement. 

Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, surtout qu'en 1989 Marcel Massé fut nommé 

directeur de 1'ACDI. Massé avait auparavant été directeur exécutif du FMI. 

a- Position du Canada sur I'ajustement structurel 

Au début des années 1980, I'ACDI n'était pas associée de près au développement de la 

politique canadienne au sujet de I'ajustement stnicturel. Ce n'est qu'en 1986, au moment de la 

publication par I'UMCEF de son rapport, I 'ujuslemert a visage humain, que I'ACDI a commencé 

à s'intéresser aux difficultés rencontrées par les populations démunies sous le régime de 

i'ajustement structurel. La politique de 1'ACDI a alors consisté à soutenir les PAS tout en 

cherchant des solutions afin d'atténuer leurs effets sur les groupes les plus pauvres75. Par contre, le 

gouvernement canadien appuie les programmes d'ajustement structurel depuis le début des années 

1980, et cela malgré l'effet négatif sur les populations démunies: 

« Néanmoins, par ses contributions accrues à la Banque mondiale et au FMï et 
par ses votes en faveur de prêts à l'ajustement structurel, le gouvernement 
canadien a montré d'emblée qu'il ap uyait en fait le genre d'ajustement 

?6 stnicturel conçu par ces deux institutions . » 



Cet appui ài l'ajustement stmcturel, s'il était tangible au début de la décennie, deviendra 

plus manifeste a partir de 1987. A cette époque, le Rapport Winegard avait proposé de remodeler 

le programme canadien d'aide au développement de f k p n  a le rendre plus souple et davantage 

compatible avec des objectifs humanitaires et de générosité. Le programme sera effectivement 

remodelé, mais pas dans le sens que proposait le Rapport Winegard. Dans sa publication 

Parrageons notre avenir, I'ACDI a placé l'ajustement structurel au second rang de ses six 

nouvelles priorités. En fait, I'ACDI a eu de plus en plus tendance, a l'instar du FMI, de la Banque 

mondiale et des autres agences d'aide des principaux pays industnahés, i conditionner l'octroi 

d'une aide plus importante à la mise en oeuvre d'un  PAS^. Le volume d'aide qu'un pays est censé 

recevoir dépend de plus en plus de son acceptation ou de son refis de l'ajustement structurel. 

Les déclarations de Marcel Massé, directeur de I'ACDI à partir de 1989, démontrent 

clairement que les politiques de l'Agence seront dorénavant pensées dans la Iogique du FMI et de 

Ia Banque mondiale. Massé croit fermement que I'ACDI doit déhisser Ies projets sur le terrain 

pour intervenir au niveau macro-économique et appuyer les orientations planifiées par les FI. 

Pour Marcel Massé, ce sont avant tout les politiques et Ies pratiques économiques des 

gouvernements du tiers-monde qui sont responsables de la pauvreté et du sous-développement de 

ces pays. Ainsi Marcel Massé a fbne:  

11 faut clairement changer notre vision du développement.. . L'influence des 
politiques économiques (des pays bénéficiaires) contrecarre celle des flux 
d'aide ... C'est pourquoi les politiques macro-économiques (c'est-à-dire les 
programmes d'ajustement structurel) exigées comme conditions sont essentielles 
pour nous; c'est ce qui explique que notre intérêt pour le FMi a tellement 
augmente.. . en vue d'affecter près du tiers de notre budget pour forcer les pays 

-- 

77 Fonds interÉglises. p. 28. 



en dévelop ment  à adopter des politiques macro-économiques saines et R appropriées . N 

II ajoute au sujet des orientations que devra prendre I'ACDI: 

a Il nous faut laisser les projets et le niveau sectoriel pour aller au niveau macro- 
économique dans le pays (en développement), et nous devons considérer les 
orientations ... de manière beaucoup plus large que ce que I'ACDI avait coutume 
de faire*. » 

Marcel Masse croit aussi qu'il est important de développer, au sein de I'ACDI, les 

compétences professiomeiies nécessaires afin d'être en mesure de dialoguer de manière efficace 

avec les JFI. Dans cet optique, l'Agence a organisé des séminaires ou des représentants du FMI 

sont venus instruire le personnel des niveaux intermédiaire et élevé sur la logique de I'anafyse du 

FMI80. Ces séances de formation ne peuvent qu'accentuer la tendance des responsables de l'aide 

canadienne a privilégier les aspects macro-économiques du développement et l'ajustement 

structurel comme solution aux problèmes de développement. 

- 

-' Citation de Mard Massé, dans Fonds interÉglises pour le développement intemational. Notre avenir 
s'awmbnt: L'ACDI. quatre ans aprés le rapport Winegard: Rapport sur les derniers développements dans Ies 
orientations et la pratique de I'aide canadienne au développement, Conseil canadien des Églises. 199 1. p. 29. 

79 Fonds interÉglises, p. 29. 

Ibid. p. 5 1. 



b- Réserves au sujet de f'ajustemeo t stmcturel 

Les principales réserves qui ont été émises au sujet des programmes d'ajustement 

structurel concernent l'impact qu'ont ces programmes sur les plus pauvres au sein des sociétés du 

tiers-monde. Il a été démontré que le désengagement de l'État et les mesures d'austérité imposées 

par les PAS ont surtout touché les populations les plus démunies des pays sous ajustement. Le 

Comité permanent des affaires étrangères et du commerce extérieur s'est penché sur la question 

dans son rapport de 1987 (Rapport Winegard). Il en est venu a se demander, sans remettre en 

question la nécessité de réformer les économies du tiers-monde, si les conditions imposées par le 

FMI et la Banque mondiale répondaient bien aux besoins des peuples les plus pauvres. Le rapport 

du Comité souligne fort justement que le développement ne se mesure pas uniquement par un taux 

de croissance élevé du PNB ou à la stabiIité des prix, mais aussi par la qualité du progrès social, la 

participation démocratique et la répdt ion générale des avantages de la croissance économiquea. 

En ce sens, les PAS ne se préoccuperaient que d'un aspect du développement et négligeraient les 

autres. 

Certaines mesures devaient être prises au niveau même des programmes d'ajustement 

structurel afin de réduire l'impact négatif sur les plus démunis. Mais comme le fait remarquer le 

Conseil canadien des Églises dans son rapport de 1991, il y a quelque chose de contradictoire dans 

Ie fait de vouIoir prendre des mesures afin de réduire l'impact sur les plus démunis alors même que 

dans plusieurs pays du tiers-monde - c'est le cas de la plupart des pays les moins avancés (PMA) - 

'' Winegard, p. 57. 



les pauvres constituent la g r d e  majorité de la population. Leur assurer une véritable protection 

s'opposerait alors aux buts mêmes des PAS". 

Le Conseil canadien des Éghses fait également remarquer que l'attention portée à 

l'ajustement structurel et aux faiblesses internes des pays du tiers-monde occulte les forces 

internationales qui contribuent au sous-développement. Par exemple, il note que ni le Canada, ni 

les autres pays donateurs n'ont pris de mesures efficaces pour soulager les pays les moins 

développés du fardeau de leurs dettess3. Sans un allégement de ce fardeau, toute reprise 

économique dans Ies pays endettés favorisera d'abord les créditeurs internationaux plutôt que la 

population Iode. 

Par ailleurs, le Conseil s'inquiète également de ce que les PAS ont un effet d'érosion sur le 

rôle de régulation, de distribution et de planification qui revient aux gouvernements des pays 

concernés". En fait, la souveraineté des pays récipiendaires devient bien souvent illusoire, dans la 

mesure où la situation de la plupart des pays du tiers-monde les force à coopérer avec les FI. Le 

contrôle de leurs politiques macro-économiques est alors retourné dans les pays du Nord. Dans le 

cas de la majorité des pays d ' a q u e  subsaharienne, la gestion indépendante de leur économie 

n'aura duré que quelques décenniess5. 

82 Fonds interÉglises. p. 36. 

83 Ibid.. p. 10. 

84 Ibid.. p. 9. 

8S Ibid., p. 49. 



TV- LE PRoGRAMME CANADIEN D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DANS LES ANN&s 1 980 

L'étude de la répartition de I'aide canadienne dispensée aux neuf pays francophones 

d7Af?ique de I'Ouest pour chacune des filières lors des années 1980 nous permettra de dégager les 

principaux bénéficiaires pour cette période. Eue nous permettra également de dégager 

l'importance de I'aide reçue par ces neuf pays par rapport à l'ensemble des pays fianwphones 

dYAfiique, par rapport à l'ensemble des pays du continent et par rappon à l'ensemble des 

bénéficiaires. Finalement, elle nous permettra d'établir si I'aide a été davantage concentrée sur les 

pays de première catégorie ou su les pays les moins avancés économiquement. 

En deuxième partie de chapitre, nous traiterons des liens entre I'aide et les activités 

commerciales. Nous chercherons alors à démontrer que le gouvernement canadien utilise son 

programme d'aide publique au développement à des fins commerciales. Nous traiterons 

notamment de la politique consistant à lier I'aide à l'achat de biens ou de services au Canada. 

1- Portrait de I'aide canadienne a l'Afrique de l'Ouest hcophone  

L'aide canadienne au développement, dispensée dans plus de cent pays à travers le monde, 

sert à soutenir des milliers de projets par le biais de neuf canaux différents, de douzaines de 

programmes et de centaines d'agences exécutantes. L'Agence canadienne de développement 

international (ACDI) est chargée d'administrer 75% du budget d'aide publique au développement. 

Le reste est attribué à la Banque mondiale, à quelques agences des Nations Unies et à quatre 



sociétés d'État: le Centre de recherche pour le développement international (CRRI), La 

Corporation Petro-Canada pour l'assistance internationale (PCAI), Ie Centre international 

d'exploitation des océans (CIEO) et le Centre international des droits de Ia personne et du 

développement démocratique (CIDPDD). Le ministère des Fiances est chargé des contributions à 

la Banque mondiale, alors que celui des Maires extérieures est responsables des contributions aux 

agences de l'ONU. 

Parmi les pays récipiendaires de l'aide canadienne, les pays africains occupent une place 

privilégiée puisque presque tous les pays du continenta6 reçoivent sous une forme ou sous une 

autre une aide de la part du Canada. A la 6.n des années 1980, on estimait que la part de l'Afrique 

dans les budgets d'aide au développement représentait plus de 40% du total8'. Une patse de cene 

aide dirigée vers l'%que est destinée aux neuf États francophones d'=que de l'Ouest, la région 

qui nous intéresse ici. Nous aiions maintenant nous attarder sur cette aide qui va à 1'Afiique de 

l'Ouest francophone. 

a- Volume et répartition de I'aide canadienne à l'Afrique de l'Ouest francophone 

Selon ce que nous dit Andrew Clark, le Canada aurait versé, au cours des années 1980, 

plus de 7,6 milliards de doilars a I'AfXque subsaharieme, toutes filières confonduesss. Ce montant 

86 La Libye est le seul pays anicain expressément exclu de l'aide canadienne. Même l'Afrique du Sud reçoit une 
aide (modeste) de la part du Canada. bien qu'elle soit l'objet de sanctions commerciales dans les années 1980. 

31 
a Aaivities of the Canadian international Development Agency in Africa in the 1980s ». R m o j  .' Development- 

Infernational. vol. 3. nos 1-2. 1988, p. 178. 

Clark, p. 15 



représente le double de l'aide par habitant versée à toute autre région du monde, excepté les 

CaraiZies. Bien entendu, l'aide ainsi accordée n'est pas partagée également entre tous les pays du 

continent, ni au prorata de la population de chaque pays. Des règles existent qui indiquent quels 

pays seront privilégiés. 

Le volume et les formes de I'aide publique au développement dans une région donnée du 

monde sont pour une bonne part le résultat de compromis entre Ies exigences de différents niveaux 

politiques et administratifs. 11 s'agit de directives sur IesquelIes I'ACDI n'a pas de contrôle 

puisqu'elles émanent du Conseil des ministres, du Conseil du trésor ou de la Commission de la 

fonction publiquesg. Une de ces directives prévoit que 75% de l'aide bilatérale devront être 

consacrés aux pays de concentration. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, les pays de 

concentration sont ceux qui reçoivent une aide canadienne plus importante en raison de leurs 

besoins, mais aussi en fonction de raisons politiques, diplomatiques et commerciales. Ce ne sont 

donc pas toujours les pays les plus pauvres, bien que ce soit souvent le cas. 

Une autre directive prévoit que l'aide canadienne sera concentrée dans les pays les plus 

pauvres. En ce sens, le gouvernement canadien s'est engage au début des années 1980 devant les 

l'Assemblée des Nations Unies a consacrer au moins 0'15% de son PNB aux pays les moins 

avancées (PMA). Déjà une norme interne au secteur bilatéral de I'ACDI prévoyait depuis 1975 

que jusqu'a 8% de son budget serait consacré aux pays 5, faible revenu*, c'est-à-dire à ceux dont 

le rwenu par habitant est infërieur à 625 dollars américains annuellement (dollars de 1978). 

89 Demamis. p. 37. 

90 Les pays à fkible revenu comprennent les PMA ainsi que quelques pays à revenu moyen. 



Ces normes devraient en toute logique favoriser les PMA puisque ces pays sont les plus 

pauvres et ceux dont les besoins en matière de développement sont les plus criants. C'est en 

Afrique que l'on retrouve le plus grand nombre de pays classés parmi les P&'. L'*que de 

l'Ouest fiancophone en compte six sur Ies neuf pays qui forment la région. Ces six pays sont: le 

Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, Ia Mauritanie et le Niger. 

Notons que les pays classés parmi Ies pays de concentration ne sont pas nécessairement les 

mêmes que ceux classés parmi les PM& malgré que plusieurs pays de lYAfXque de l'Ouest 

francophone scient classés dans les deux groupes. Les pays de concentration parmi les neuf qui 

composent cette région sont, outre le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Niger, qui sont des 

PMA, le Sénégal et la Côte-d'Ivoire. 

Normalement, les pays classés parmi les PMA et.ou les pays de concentration de l'aide 

canadienne devraient ètre ceux à avoir bénéficié des décaissements les plus importants au chapitre 

de l'aide. En toute logique, la région constituée p u  les pays francophones dYAfnque de l'Ouest 

devrait donc avoir reçu une aide assez impomnte, car la plupart de ces pays sont classés dans 

l'une ou l'autre, ou les deux, de ces catégories. En fait, seul le Togo n'est classé ni dans l'une ni 

dans l'autre. 

Dans sa thèse, Michel Houndjahoué nous informe que l'aide canadienne aux pays 

francophones dYAfiique de l'ouest entre 196 1 et 1975 est évaluée à 182,62 millions de dollarsg2. II 

9' Sur les 43 pays classés panni les PMA. 29 sont afkicains. 

91- Houndjahoué, p. 223. 



s'agit ici de I'aide bilatérale uniquement. Cela représentait tout de même 4,07% de toute I'aide 

biiatérde canadienne au tiers-monde et 44,67% pour l'ensemble des pays fiancophones d'Mique. 

Comme nous le verrons maintenant, le volume d'aide consenti à cette région a augmenté depuis, 

en termes absolus mais égaiement en termes relatifs. 

Nous avons utilisé les rapports annuels de I'ACDI afin de faire ressortir les statistiques 

correspondant aux décaissements de I'aide canadienne au développement consentie am neuf pays 

fiancophones d7Afiique de I'ûuest au cours de la décennie 1980g3. L'aide totale attribuée à ces 

pays au cours de la décennie n'a pu être établie de façon certaine, car avant l'année financière 

1985-86 I'ACDI ne publiait pas les chiffies correspondant à I'aide multilatérale par pays. L'aide 

multilatérale était donnée de façon gtobde et par continent, mais pas pour chaque pays, de tel 

sorte que ce n'est qu'à parti. de 1985-86 que nous avons pu compiler les décaissements d'aide 

multilatérale pour les neuf pays nous intéressant. 

Pour les quatre années s'étalant de 1985-86 à 1988-89, l'aide totale consentie aux neuf 

pays francophones d ' f i q u e  de l'Ouest se chifie à 895,14 rniibons de dollar?. Ce montant 

représente 52,5 1% de I'aide consentie à I'Afiique francophone, 23'45% de l'aide à l'ensemble du 

continent africain, et 8'61% de toute I'aide fournie par le Canada au tiers-monde. Quatre pays sur 

les neuf ont reçu plus de 100 millions de dollars chacun pour la période. Il s'agit du Burkina Faso 

(101,45), du Niger (148,57), du Mali (149,9) et du Sénégai (198,56). Pour les trois premiers pays 

93 L'année financikre 1989-90 n'a pas été pnse en compte dans les calculs. car le Rapport annuel de cette amde 
n'était pas disponible a l'Université taval et ii n'a pas été possible de se le procurer à 1'ACDI. 

94 Voir les annexes Al  et A2 pour les statistiques concernant I'aide totale consentie aux neuf pays francophones 
d'Afrique de I'Ouest au cours de ces quatre années et pour mesurer ce que reptésente cette aide par rapport à 
l'ensemble de 1'Afiique francophone, à 1'Afiique entiére et au monde. 



mentionnés, il faut aussi ajouter un montant d'aide de 56,41$ d o n s  au titre du programme 

régional pour le Sahel. Ces quatre pays totalisent à eux seuls 73'16% de I'aide accordée à la 

région pour la période considérée. 

C'est donc dire que l'aide canadienne aux États fhncophones dYAfiique de l'Ouest 

pendant cette période a été très concentrée sur les quatre premiers bénéficiaires de la région. 

Qu'en est-il si l'on regarde Ies décaissements d'aide en regard des pays officiellement de 

concentration (catégorie 1) et ceux classés en fonction de leur faible niveau de développement 

(PMA)? Les pays de concentration sont les quatre cités plus haut, plus la Côte-d'Ivoire et la 

Guinée. Ces six pays ont concentre 87'8 1% de I'aide canadienne à la région. On peut donc parler 

d'une très forte concentration de l'aide sur ces pays. 

Pour les PMA, la part de l'aide qui leur revient s'établit à 63,94%. Ce groupe comprend, 

outre les trois pays sahéIiens ('Burkina, Niger, Mali), le Bénin, la Guinée et la Mauritanie. On 

comprend aisément que la concentration de I'aide pour ces pays soit moins forte que pour les pays 

de première catégorie, car le Sénégal, premier bénéficiaire, n'en fait pas partie. De plus, les pays 

de première catégorie comptaient également la Côte-d'Ivoire qui a tout de même reçu une aide 

importante, dors que les PMA comptent en leur sein le Bénin et la Mauritanie, les deux pays ayant 

le moins reçu. 

Il semblerait, à première vue, que la volonté du gouvernement canadien de concentrer son 

aide sur un nombre restreint de pays trouve davantage son application avec son système de 



catégories qu'en fonction du niveau de développement des pays bénéficiairesp5. Notons que le 

Togo a tout de même reçu 48,8$ millions, plus que Ia Mauritanie et le Bénin, malgré qu'il ne fait 

partie ni des pays de première catégorie ni des PUA. 

b- L'aide par fdière 

Nous venons de nous pencher sur le volume et la répartition de I'aide canadienne aux neuf 

pays composant l ' f i q u e  de l'Ouest francophone. Mais nous avons regardé cette aide de façon 

gIobale, sans tenir compte des différentes filières par lesqueiles elIe est versée. L'aide canadienne 

emprunte en effet plusieurs £iiières différentes pour se rendre aux bénéficiaires. Nous verrons 

maintenant les principales filières par lesquelles passe I'aide canadienne. Nous regarderons le 

volume et la répartition de I'aide pour chaque filière, comme nous venons de le faire pour I'aide 

totale. 

Les filières qui retiendront notre attention sont celles de I'aide bilatérale, de I'aide 

multilatérale, de l'assistance humanitaire, de l'aide alimentaire, des Programmes spéciaux et du 

Programme de coopération industrielle. D'autres fières existent telles la Corporation Petro- 

Canada pour l'assistance internationale (PCAI), le Centre international d'exploitation des océans 

(CIEO), ou encore le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Mais 

9s C'est ce que l'on peut voir en observant les annexes N et O. On constate dors que pour chacune des filières 
d'aide. sauf pour I'aide humanitaire, la concentration est plus forte pour tes pays de première catégorie que pour les 
PMA 



nous n'aborderons pas spécifiquement ces filières, nous avons délibérément voulu nous concentrer 

sur les plus importantes. Par aiiieurs, les c m e s  concernant I'aide bilatérale incluent ces filières. 

L 'aide bilaterale 

Le Programme d'aide bilatérale repose essentiellement sur des accords intervenus entre le 

gouvernement canadien et les gouvernements des pays concernés afin d'élaborer et de mettre sur 

pied des stratégies de développement irnpiiquant plusieurs aspects. Le programme est fondé sur la 

reconnaissance du fait que les gouvernements des pays du tiers-monde ont la responsabiiité du 

développement national et devraient, conséquemment, être les premiers partenaires dans la 

coopération avec le canada%. En ce sens, I'aide biateraie permet au Canada de satisfaire les 

besoins des pays en voie de développement avec les moyens dont il dispose, tout en renforçant les 

liens et les relations entre les gouvernements et en permettant au Canada de conserver des intérêts 

politiques et commerciaux dans ces pays. 

L'aide bilatérale sert surtout à financer des projets de développement rural et agricole, 

d'infiastntcture, de lignes de crédit et d'assistance techniqueg7. Elle était liée à 80% à l'achat de 

biens ou de services canadiens jusqu'en 1987, mais à partir de cette date (à partir de la nouveIle 

stratégie d'aide au déveioppement publiée par I'ACDI), elle ne l'a été qu'a 50% pour les pays les 

plus pauvres et a 66 213 % pour les autres. La nouvelle stratégie prévoit également que l'aide 

% ACDI. ~lémenrs de la stratégie canadienne, p. 55.  

9- ACDI, Développement: Afique, p. 43. 



bilatérale sera répartie comme suit entre les continents: 42% pour l'Asie, 42% a l'Afrique 

(francophone et anglophone a parts égaies), et 16% pour les ~ m é r i ~ u e s ~ ' .  

Nous allons maintenant regarder les décaissements d'aide bilatérale pour la période de 

1982-83 à 1988-89 et ceux d'aide de gouvemement à gouvemement pour la période de 1980-81 à 

1988-8gg9. L'aide de gouvemement à gouvemement est incluse dans l'aide bilatérale. Ii nous a 

toutefois semblé intéressant d'obsewer séparément I'aide de gouvernement à gouvemement, celle- 

ci composant la majeure partie de I'aide bilatérale et représentant le moyen le plus direct pour le 

gouvemement canadien de manifester sa présence et de tisser des liens politiques auprès des 

gouvernements récipiendaires. 

Le montant de I'aide bilatérale consentie aux neuf pays francophones d'Afrique de I'Ouest 

pour la période de 1982-83 à 1988-89 est de 865'71 millions de dollars, soit 5335% de I'aide 

bilatérale fournie aux pays francophones d ' f ique ,  23'48% de I'aide à l'ensemble de I'Afiique, et 

8,28% de toute l'aide fournie au tiers-monde. Les quatre pays mentionnés plus haut comme les 

plus importants bénéficiaires de l'aide totale sont toujours les plus importants bénéficiaires en ce 

qui concerne I'aide bilatérale. Rien d'étonnant à cela si l'on considère que I'aide bilatérale 

représente la majeure partie de I'aide canadienne. Notons toutefois que le groupe régional du 

Sahel a reçu une portion beaucoup plus importante de I'aide à i7Af?ique de l'Ouest francophone 

par la filière bilatérale que ce que l'on constate pour I'aide totale (1 1,58% par rapport a 6'3%). 

La période vide a plus courte dans le cas de I'aide bilatérale. car les statistiques publiées à ce chapitre ne 
présentaient pas la répartition des dCcaissements par pays pour les deux premières années. Par contre. un tableau 
partinilier faisait dtat de cette répartition dans le cas de l'aide de gouvernement à gouvernement. 



Cela s'explique par Ie fait que la totaiite de I'aide décaissée sous Ia rubrique "Sahel" provient des 

fonds bilatéraux. 

Les quatre pays les plus irnportant~'~~ ont reçu 76% de I'aide biiatérale. C'est une 

proportion un peu plus importante que ce qu'ils avaient reçu pour I'aide totale (73'16%). Les 

PMA ont reçu 64'23% de I'aide bilatérale à la région alors que tes pays de première catégorie en 

ont reçu 92,3 1%. Encore une fois, la concentration de I'aide est beaucoup plus importante avec les 

pays de première catégorie qu'avec les PMA. 

L. 'aide de gouvernement à gozrvemement 

L'aide de gouvemement a gouvemement versée aux neuf pays concernés pour la période 

s'échelonnant de 1980-81 à 1988-89 se c h B e  à 885'6% millions. Cela représente 56'28% de I'aide 

de ce type versée à lYAfiique francophone, 26'16% par rapport à l'ensemble de I'Afnque, et 

11,77% par rapport a l'ensemble du tiers-monde. Compte tenu que I'aide de gouvernement à 

gouvernement représente la majeure partie de l'aide bilatéra~e'~', iI n'y a rien d'étonnant i 

constater que les quatre pays déjà mentionnés sont toujours les premiers bénéficiaires. Il est a 

remarquer que l'aide versée par cette mère au groupe régional du Sahel est très importante, 

puisqu'avec 130 milhons de dollars le SaheI compte pour 14,68% de l'aide de gouvernement a 

gouvernement. Si l'on y ajoute Ies sommes versées directement aux trois pays composant ce 

~ - p  

100 Burkina Faso, Mali. Niger, Sénégai. 

'O' Si l'on calmiait l'aide de gouvernement à gouvernement sur la période de 1982-83 a 1988-89, comme pour 
I'aide bilatérale, on obtiendrait 743.22 millions par rapport a 865,71 millions. L'aide de goinmement a 
gouvernement représente donc 85,85% de I'aide bilatéraIe pour cette période. 



groupe, on obtient une aide s'élevant à 504,65 millions, soit 56'98% du total. C'est donc dire que 

les trois pays composant le groupe du Sahel se sont taillé la part du lion. 

Si l'on ajoute le Sénégal à ces trois pays, on constate que les quatre premiers bénéficiaires 

ont accaparé 77,424 de l'aide de gouvernement à gouvernement. Les PMA ont reçu 67'32% de 

I'aide et Ies pays de première catégorie en ont reçu 92'38%. L'écart cette fois entre les P M .  et les 

pays de concentration est moindre que pour l'ensemble de I'aide bilatérale. Ceci doit s'expliquer 

par Ia part importante qu'a reçue le Sahel. 

L 'aide multilatérale 

L'aide multiIatérale est celle que le Canada verse aux institutions financières internationales 

(Banque mondiale et banques régionales de développement), aux programmes multilatéraux de 

coopération technique, aux programmes d'aide alimentaire et au programme muitilatérale d'aide 

humanitairelo2. Les institutions multilatérales et les institutions financières internationales (FI) 

reçoivent leurs fonds des divers pays donateurs en vue de financer leurs programmes dans les pays 

bénéficiaires. L'un des attraits importants de ces institutions est qu'elles doivent, en principe, 

fonder leurs décisions en matière d'affectation de fonds sur les mérites économiques et techniques 

des projets'03. Autrement dit, les motifs politiques ou culturels qui guident, en partie, les décisions 

des dsérents donateurs avec leurs programmes bilatéraux sont absents des critères des institutions 

multilatérales. 

ACDI. ~lements de /a stratégie canadienne. p. 25. 

'O3 Ibid., p. 7. 



Les canaux multilatéraux d'aide au développement complètent Ies autres canaux dans la 

mesure ou ils permettent au Canada de contribuer au développement de pays ne se qualihnt pas 

pour l'aide biiatérale ou ne faisant pas partie des principaux bénéficiaires de celle-ci. Ils permettent 

également de soutenir des programmes pow lesquels le Canada peut ne pas avoir l'expérience 

requise, ou ne pas avoir la volonté d'appuyer par le biais de son aide bilatérale. Il arrive également 

que les canaux multilatéraux permettent au Canada de participer à des projets dépassant ses 

capacités. En effet: 

« Les institutions muItilatérales entreprennent des projets qui dépassent la 
capacité d'un donateur unique; et comme eues ne sont pas liées à des intérêts 
personnels commerciaux et politiques, eues ont le poids et i'iduence nécessaire 
pour forcer les pays en déveioppement à procéder à certains ajustements 
économiques dificiles à l'échelon national mais nécessaires au progrès 
économique et soc ia~'~~ .  » 

L'adhésion du Canada aux programmes multilatéraux lui procure des avantages 

commerciaux non négiigeables. Ces avantages commerciaux tiennent à la possibilité de 

soumissionner pour les contrats retevant de ces programmes dans les pays bénéficiaires. II est à 

noter que ces avantages ne sont pas directement affectés par le montant de fa contribution 

canadienne, puisque l'adhésion aux IFI et aux institutions multilatérales offre à tous les pays 

contributeurs un accès égal aux occasions commerciales générées par ces programmes'05. 

Quoiqu'il en soit, le Canada a tout de même récupéré la majeure partie de l'argent versé aux IFI: 

G En ce qui concerne les Fi, environ deux tiers de nos contributions encaissées à ce jour sont 

revenues au Canada sous forme de contrats de services ou d'achats » 

'O4  Ibid.. p. 25. 

'OS Ibid.. p. 58. 

'O6 Ibid., p. 16. 



Trente-trois pour cent de tous les fonds que le Canada consacre a l'%que sont acheminés 

par le biais des programmes m~ltilatéraux'~'. Pour les quatre années s'échelonnant de 1985-86 a 

1988-89108, l'aide multilatérale fournie par le Canada aux neuf pays francophones dYAfîique de 

l'ouest s'élève à 3 19'22 millions de dollars. C'est 47,58% de I'aide multilatérale fournie aux États 

fiancophones d'Afrique pour cette période, 21'91% de celle fournie à l'ensemble des ~ t a t s  

africains, et 8,94% de I'aide multilatérale totale. 

Cette fois la répartition des fonds entre les différents bénéficiaires est plus équilibrée que 

lorsqu'il s'agissait de l'aide bilatéra~e'~~. Ceci est normal, étant donné que les considérations 

politiques et commerciales qui entraient en ligne de compte avec I'aide bilatérale ne jouent plus 

lorsque I'aide est distribuée par des organismes multilatéraux neutres politiquement et se basant 

sur des critères purement techniques et économiques. Toutefois, trois pays se démarquent des 

autres par le niveau d'aide qu'ils ont reçu. U s'agit du Sénégal, du Mali et du Niger. Ces trois pays 

faisaient partie des quatre plus importants bénéficiaires pour I'aide bilatérale' 1°. Ensemble, ils ont 

reçu 56'39% de l'aide multilatérale canadienne versée aux pays francophones d'Afrique de 

l'ouest' " . 

1 0: ACDI. Développement: - 4 .  que, p. 43. 

'O8 Les chiffres concernant I'aide multilatérale par pays fournie par le Canada de 1980-8 1 a 19W-85 ne sont pas 
disponibles. 

109 Cette fois. le plus important bénéficiaire (Sénégal) a reçu 7 7 5 6  miliions pour la période considérée (4 ans). 
dors que le pays ayant le moins reçu (Mauritanie) doit se contente de 15,64$ millions. En comparaison. le premier 
bénéficiaire de l'aide bilatéraie (Sénégal) a reçu 193,94$ millions sur 7 ans. par rapport a 13,293 millions pour le 
plus petit bénéficiaire (Bénin). 

"O Le Burkina Faso a également reçu me aide assez importante. mais il ne se clémarque pas autant que les trois 
autres pays. 

"' Si l'on ajoutait I'aide reçu par le Burkina Faso, cela nous donnerait 66.47% de l'aide multilatérale aux États 
fiancophones d'*que de l'Ouest. 



Les pays les moins avancés a reçu 62,31% de l'aide canadienne fournie par les canaux 

multilatéraux, dors que les pays de première catégorie en ont reçu 79,21%. Ces chiflies nous 

étonnent quelque peu. Nous nous attendions a ce que les PMA reçoivent une part plus grande de 

l'aide multilatérale que les pays de première catégorie, les considérations politiques et 

commerciales ne jouant aucun rôle dans l7afYectation des fonds multilatéraux. 

L 'assistance hmani~uire 

L'assistance humanitaire est celle qui est offerte en situation d'urgence, lorsque des vies 

sont en danger et que le pays en difficulté n'est pas en mesure de surmonter seul les problèmes 

graves qui se posent momentanément a lui. Par essence, I'aide humanitaire est ponctueue et 

temporaire. Elle est également impossible a planifier à long terme, puisqu'on ne peut jamais savoir 

à l'avance quel pays aura besoin d'une aide d'urgence. L'assistance humanitaire est dispensée en 

cas de catastrophes naturelles, de conflits armées ou de toute autre situation imprévisible 

nécessitant une assistance urgente. 

Les objectifs du programme canadien d'assistance humanitaire sont les suivants: 

(( a) alléger la souffrance humaine causée par des cataclysmes et par les 
catastrophes provoquées par I'homrne, dans des pays étrangers. 
b) élaborer, maintenir en place, aider et influencer un réseau d'institutions 
multiiatéraies et non gouvernementales efficaces, en vue d'oftnr une aide 
humanitaire, et 
c) renforcer la capacité d'atténuer les effets de cataclysmes survenus dans des 
pays en développement"2. » 

' " ACDI. Éfdments de la siratégie canadienne. p. 69. 



Des subventions en espèces sont consenties par le gouvernement canadien à des 

institutions rnultiIatérales et à des ONG canadiennes et internationales ayant acquis l'expérience 

requise pour la fourniture d'une aide d'urgence dans conditions parfois difliciles. Ces subventions 

sont consenties en premier lieu à trois institutions majeures ayant créé des programmes d'aide 

humanitaire: le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfigiés (UNHCR), I'ûfEce de 

secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UMWA) et le Comité international de la Croix-Rouge (cIcR)"~. 

II semble qu'une partie non négligeable de l'aide humanitaire, au cours des années 1980, ait 

pris le chemin de I'Afiique. Ce fait s'explique en grande partie par l'importante sécheresse des 

années 1983-1984 qui a surtout affecté l'Est du continent, notamment l'Éthiopie. À la suite de ces 

événements, 1'ACDI a créé, après 1984, un Fonds spécial pour 1'Afnque et elle a mis sur pied, en 

collaboration avec divers ONG, une association nommée "Secours d'urgence pour 1'~fri~ue' '"~. 

Dans le cas des neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest, les décaissements d'aide 

humanitaire pour la décennie 1980 ont atteint tout près de 6 millions et demi de do~larsl'~. 

Toutefois, des disparités importantes apparaissent d'une année à l'autre et d'un pays à l'autre. 

Outre le fait que les neuf pays francophones d3Af5que de l'Ouest n'aient pas reçu d'aide 

humanitaire lors des deux premiéres années, il est à remarquer que deux pays, le Togo et la Côte- 

d'Ivoire, n'ont reçu aucune aide humanitaire de toute la décennieH6. 

"' Ibid. 

' ' Winegard p. 66. 

115 6 439 000 S exactement. 



Les décaissements d'aide humanitaire aux neuf pays francophones d7Afnque de I'Ouest 

varient de 75 000% en 1982-83 à 4'385% millions deux ans plus tard. De 1983-84 à 1986-87, les 

décaissements furent plutôt élevés, malgré des fluctuations importantesH7. Ces années 

correspondent à une période de sécheresses importantes sur le continent africain. II n'est donc pas 

étonnant de voir que l'aide humanitaire fût plus importante à ce moment. 

Conséquemment aux sécheresses, ce sont les pays à l'écosystème le plus fiagde qui ont 

reçu le plus haut niveau d'aide humanitaire. Ce sont les pays dont le territoire, ou une partie de 

celui-ci, est situé dans la zone sahélienne. Ces pays sont: le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le 

Niger et le Sénégal. En fait, seuls le Bénin et la Guinée ont reçu des sommes assez modestes en 

termes d'aide humanitaire, en plus des deux pays n'ayant rien reçu. Ces quatre pays sont ceux de 

la région disposant des meiiieurs écosystèmes, ceux qui reçoivent le plus de pluies. Ce sont tous 

quatre des pays côtiers. 

La part de l'assistance humanitaire allant aux P M .  est de 95,03%. Cela n'a rien d'étonnant 

car la phpart des pays de la région classes parmi les pays les moins avancés sont également ceux 

ayant la nature la plus ingrate1'*. II y a un lien évident a faire entre la pauvreté du milieu naturel et 

les difficultés du développement économique. Les pays de concentration s'en tirent avec 77,88% 

Il6 Nous n'avons pas l'intention de présenter ici ce que représente. en pourcentage, l'aide humanitaire consentie 
aux pays francophones d'Afrique de l'Ouest par rapport A l'ensemble de l'Afrique francophone, de I'Afiique et de 
l'ensemble des pays en voie de développement. La raison en est que l'aide humanitaire consentie a un pays ou ii une 
région ne dépend pas des critères économique et politiques habituels, mais des situations d'urgence pouvant se 
présenter. 11 ne serait pas signincatif de la @ce accordée à I'Afiique de l'Ouest fiamophone dans Ies politiques 
d'aide au développement du Canada de constater ce que représente. en pourcentage. l'aide humanitaire. 

117 Voir annexe E pour les détails. 

I l 8  Le Bénin et la Guinée font exception. iis sont classés panni les P M .  mais ne font pas parti du Sahel. Par 
contre, le Sénégal. qui a reçu une aide humanitaire relativement importante bien que moindre que les autres 
principaux récipiendaires. n'est pas inclus dans les PMA, mais a une partie & son tdto ire  en zone sahélienne. 



des décaissements d'aide humanitaire. ii est à remarquer que l'assistance humanitaire est la s d e  

aère, avec l'aide alimentaire multilatérale, où la part des PMA est pIus importante que c d e  des 

pays de concentration. 

L 'aide alimentaire bilatérale 

L'aide alimentaire était autrefois perçue presque uniquement comme un moyen temporaire 

de venir en aide à un pays victime d'une importante sécheresse, ou bien de subvenir aux besoins en 

nourriture de victimes d'un cataclysme ou d'un groupe de réfugiés. Le rôle assigné à l'aide 

ahentaire a par la suite évolué. Les responsables des agences occidentales d'aide au 

développement se sont mis à voir en l'aide alimentaire un moyen d'appuyer le développement des 

sociétés d'*que, d'Asie et d'Amérique latine. Dans cette optique, l'aide alimentaire vise 

plusieurs objectifs complémentaires: 

fournir un supplément alimentaire aux groupes vulnérables sur le plan nutritionnel; 

établir des réserves nationales d'aliments alin de réduire les coûteuses imporrations lors de 

pénuries, et ainsi permettre aux pays importateurs d'aliments de conserver leurs ressources en 

devises étrangères; 

permettre la création d'une provision de devises locales, par la vente des aliments sur les 

marchés locaux, servant à financer de nouveaux investissements dans le développement; 

O* un secours ahentaire en cas d'urgence; 

créer des emplois et des inûastructures par des programmes de rémunération en vivres; 

aider à l'ajustement ou à la stabilisation des prix des aliments; 

couvrir une partie des fiais des réformes de politiques et de l'ajustement structurel et en réduire 

Ies risques1l9. 

ACDI, ~léments de la stratégie canadienne. p. 28 et p. 79; et Partageons notre avenir. p. 55. 



Tout de même, I'aide ahentaire ne va pas sans quelques risques. En 1987, les 

parlementaires responsables du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce 

extérieur souhgnaient dans leur rapport sur le programme canadien d'aide au développement que 

les risques les plus courants avec I'aide alimentaire étaient: 

(( [...] d'établir une dépendance pour le pays récipiendaire, vis-à-vis des 
importations; de provoquer une baisse des prix payés aux petits roducteurs J' locaux; et de provoquer un retard des réformes agraires nécessaires1 . » 

Maigre ces risques, l'aide aiimentaire demeure le deuxième programme en importance de 

I'aide canadienne directe. Cette importance de l'aide alimentaire se confirme avec le programme 

canadien d'aide a l'Afrique. C'est que les problèmes alimentaires du continent afiicain sont 

importants et persistants: 

(( Les difijcultés de l'Afrique ne sont pas passagères: deux ou trois bonnes 
récoltes peuvent soulager les populations qui soufrent, mais eues ne mettront 
pas fin aux problèmes alimentaires du continent. Même avec le retour des pluies, 
les facteurs à l'origine de la récente crise ahentaire tiennent moins à la 
sécheresse ou à la pluie qu'a l'incapacité de I'Afiique de se nourrir eue-même, 
peu importe les conditions climatiques'2L. n 

Même si l'Asie a reçu la plus grande part de l'aide alimentaire canadienne au cours de la 

décennie 1980, l'Afrique a vu croître sa part au cours de cette période. De 1980-8 1 a 1984-85, 

l'Afrique a vu sa part de l'aide alimentaire bilatérale passer de 17,4% a 44,4%'". De plus, cette 

aide a été distribuée parmi un plus grand nombre de pays. Entre 1975-76 et 1985-86, I'aide 

"O Winegard p. 67. 

' Y  ACDI, Développement: Afique, p. 5. 

IL Mark W. Ciurlton. a Les besoins alimentaires de l'Afrique et la réponse du Cana&: Les limites de I'aide 
alimentaire au développement D,  rudes internationales, vol. 19, no 2, juin 1988. p. 230. 



alimentaire bilatérale du Canada a été distribuée a 27 pays &cains, le plus grand récipiendaire, 

l'Éthiopie, ne représentant que 4% du total1". Toutefois, pour bien des pays africains cette aide 

représente soit un faible pourcentage de l'aide alimentaire totale reçue, soit une modeste 

contribution à l'ensemble des produits alimentaires disponibles dans le pays en question124. 

Cette hausse de I'aide alimentaire a 17Afnque n'est pas fortuite. Des raisons propres a la 

situation alimentaire africaine concourent à une plus grande dépendance du continent à l'égard des 

importations commerciales de vivres et de l'aide alimentaire. Ces raisons tiennent, en partie, aux 

sécheresses, aux conditions de famine et aux conflits civils qui ont fait des ravages dans certaines 

régions de I'Afnque, contribuant par la a la crise dimentaire de 1983-84. D'awe part, ils tiennent 

également à la baisse continue de la production aiimentaire per capita qui se couple de taux élevés 

et soutenus de croissance démographique. Finalement, on assiste au même moment à des 

changements dans les régimes dimentaires des d e u x  urbains, provoquant par là une hausse des 

importations de denrées a~irnentaires'~~. 

Les pays francophones d7Afnque de 17Chest ont eux aussi éprouvé des difficultés 

nécessitant un apport alimentaire extérieur. Cet apport a pris la forme de l'aide alimentaire dans 

piusieurs cas, surtout en ce qui concene les pays dont une partie du temtoire est en zone aride. 

L'aide alimentaire bilatérale du Canada en direction des neuf pays francophones d'Afrique de 

['Ouest a atteint 99'87 millions de dollars pour ta décennie 1980. Cette aide représente 50,28% de 

'3 Ibid.. p. 222. 

l z 4  Ibid.. p. 237. 

l 3  lbid.. p. 223-224. 



tout ce qui a été consenti a ce chapitre aux pays francophones d'-que lors de la période, c'est 

15,19% de ce qu'a reçu l'ensemble du continent, et 5'82% de l'aide alimentaire bilatéraie totale. 

Les principaux bénéficiaires de l'aide alimentaire bilatérale canadienne sont les pays ayant 

le plus souffert des conditions climatiques. Ce sont ceux dont une partie du territoire est située 

dans le Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du ~éné~al'". 

Avec 36,91 millions de dollars, le Sénégai est de loin le premier bénéficiaire. Ces cinq pays 

représentent tous ensemble 94% de l'aide alimentaire bilatérale fournie par le Canada a la région. 

Les quatre autres pays127 bénéficient d'une nature plus clémente. Ce sont des pays côtiers, bien 

arrosés par les pluies et disposant de terres fertiles. 

L'aide alimentaire bilatérale canadienne est davantage concentrée en fonction des pays de 

première catégorie que selon l'appartenance aux groupe des pays les moins avancés (PMA). Le 

rapport est de 80,24% pour les pays de première catégorie de la zone francophone d'A£îique de 

l'Ouest, et de 61,08% pour les PMA. Pourtant, quatre des cinq principaux bénéficiaires sont 

classés parmi les PMA. Mais il faut considérer que le premier bénéficiaire, le Sénégal, dépasse 

largement les autres par le niveau d'aide reçu et qu'il n'est pas classé dans ce groupe. 

L 'aide alimentaire multilatérale 

En ce qui concerne l'aide alimentaire multilatérale canadienne reçue par les neuf pays 

francophones d ' f i q u e  de l'Ouest, eue atteint 42,63$ millions pour la période s'échelonnant de 

VOU annexe FI pour connaître le montant de t'aide reçue par chacun d'eux 

"' Benin. Togo, Côtedïvoire et Guinée. 



1985-86 a 1 988-89128. Pour la même période, I'aide alimentaire bilatérale s'élevait a 46'18% 

dlions. Les montants reçus d'aide alimentaire bilatérale et multilatérale sont donc comparables 

pour cette période. L'aide alimentaire multilatérale canadienne reçue par les Btats francophones 

d ' f i q u e  de I'ûuest représente 39,26% de celle destinée aux États hcophones  d'Afrique, 

14'08% de celle reçue par l'ensemble des États du continent, et 6'29% de celle destinée à tous les 

pays en voie de développement. 

Les parts de I'aide alimentaire multilatérale reçues par I ' f i q u e  de l'Ouest francophone 

par rapport a l'ensemble de l'%que et I'ensemble des pays en voie de développement sont 

comparables a ce qu'elles étaient dans le cas de l'aide alimentaire bilatérale. Par contre, sa part de 

I'aide alimentaire multilatérale par rapport à l'ensemble des pays fiancophones d Y M q u e  est moins 

importante que ce qu'elle était dans le cas de I'aide alimentaire bilatérale. Cela se comprend si l'on 

considère que parmi les pays fiancophones d7A£Îique, un plus grand nombre de pays classés parmi 

les P M .  et Ies pays de première catégorie se situent en Afrique de l'Ouest plutôt qu'en Afiique 

centrale. 

Les disparités entre Ies différents bénéficiaires sont beaucoup moins importantes ici qu'elles 

ne l'étaient avec I'aide alimentaire bilatérale. Le premier bénéficiaire est le Mali avec 12'53 

millions de doliars, alors que la Côte-d'Ivoire est le dernier avec 1'5% millions. Toutefois, il faut se 

garder des conctusions hâtives, car nous ne disposons pas des c&es pour les années antérieures 

à f 985-86, contrairement à ce qui en est avec I'aide alimentaire bilatérale. Les deux années 

antérieures ont vu une sécheresse importante fiapper cette région. Il est possible que I'aide 

Aucun cbifke n'est disponible pour les cinq premières années de la décennie en ce qui concerne l'aide 
alimentaire multilatdrale fournie par le Canada rl chacun des pays. L'ACDI n'a commencé à publier cette statistique 
qu'a partir de I'année financière 1985-86. 



alimentaire multilatérale ait été plus importante a cette occasion pour les pays les plus touchés. Les 

données disponibles ne nous permettent pas de Ie savoir. Notons tout de même que tous tes pays 

de la région ont r q u  une aide si@cative, même les pays côtiers disposant d'une bonne 

pluviométrie. 

L'aide alimentaire multilatérale atteint un taux de concentration de 82'92% chez les pays 

francophones de Ia région ouest &caine classés parmi les pays les moins avancés. Par contre, ce 

taux n'est que de 77,88% chez ceux classés dans la première catégorie de l'aide canadienne. Ce 

taux est le plus bas qu'ont atteint les pays de concentration de I'aide canadienne pour une filière1". 

L 'aide alimentaire torde 

En additionnant I'aide alimentaire bilatérale et multilatérale, on obtient un portrait de toute 

I'aide alimentaire versée par le Canada aux États fiancophones d'Afrique de l'Ouest de 1985-86 à 

1988-8913*. L'aide alimentaire fournie par le Canada à ces pays lors de cette période s'élève a 

8831 millions de dollars. Cette somme représente 42,3% de I'aide alimentaire canadienne reçue 

par l'Afrique francophone, 13,11% de celle versée à l'ensemble de I'Afnque, et 5,49% de ce 

qu'ont reçu l'ensemble des pays en développement. 

'?9 II faut tout de mëme noter qu'il s'agit d'une nliére multilatkale et que les institutions internationales auxqueiles 
revient de distribuer cette aide ne sont pas tenues de respecter le système des catégories de l'aide canadienne. ElIes 
ont leurs propres critem de sélection. La deuxième filière ayant obtenu le taux le plus bas de concentration chez les 
pays de première catégorie est celle de l'aide muhilatérale avec 79,21%. 

130 On doit s'en tenir à cette période, car les données de I'aide alimentaire multilatérale ne sont pas dsponibles 
avant cela. 



Quatre pays arrivent en tête avec chacun plus de dix millions de dollars d'aide alimentaire 

pour Ia période. I1 s'agit du Maü (22'34 d o n s ) ,  du Sénégal (20,06), du Niger (14'39) et de Ia 

Mauritanie (12,09). Le Burkina Faso n'est pas loin avec 8,91 millions. Ces quatre pays totalisent à 

eux seuls 77,56% de l'aide alimentaire canadienne fournie aux neuf pays francophones d'Afrique 

de l'Ouest. Si l'on y ajoute le Burkina Faso, la part des cinq premiers bénéficiaires passe à 87'59% 

du total. La concentration de l'aide est de 73,83% pour le groupe des pays les moins avancés, eIle 

est de 83,66% pour ceux qui se classent parmi les pays de concentration de l'aide canadienne. 

Les Programmes spéciaux 

La Direction générale des programmes spéciaux (DGPS) a pour but d'encourager et 

d'appuyer la participation d'institutions et d'organisations bénévoles a des activités de coopération 

internationale. Pour ce faire, elle soutient hancièrement diverses organisations non 

gouvernementaies (ONG) canadiennes oeuvrant dans les pays du tiers-monde, souvent en rapport 

avec des ONG locales. Les ONG étaient à l'origine de petits groupes communautaires laïcs ou 

religieux ayant principalement pour vocation d ' o f i  des secours d'urgence. Elles se sont 

diversifiées pour constituer maintenant un large éventail d'organismes (groupes confessionnels, 

clubs philanthropiques, organisations féminines, associations de jeunes, etc.) représentant 

diffërents secteurs de la société canadienne intéressés au développement international. Les ONG se 

sont spécialisées dans les petits projets communautaires dans les sociétés en développement et leur 

force réside dans Ieur aptitude à répondre directement aux besoins de base des populations les plus 

dérn~nies'~'. 



La Direction générale des programmes spéciaux appuie également certaines organisations 

non gouvernementales internationales (ONGI) dans leurs efforts de développement dans les pays 

du tiers-monde. Ces ONGI mobilisent des ressources a l'échelle internationale et assurent une 

gamme variée de seMces aux ONG et aux gouvernements du tiers-monde. Plusieurs de ces ONGI 

travaillent en coilaboration avec leurs filiales dans les pays en développement. Le Service 

international d'appui à fa formation et aux technologies en &que de l'Ouest/Sahel (AFOTEC) et 

la Fédération internationale pour le planning familial constituent deux exemples d'ONGI qu'appuie 

la DGPS'~~ .  

Finalement, la Direction générale des programmes spéciaux est responsable de la 

Coopération institutionnelle et des seMces au développement (CISD). La CISD a été créée afin 

de soutenir les institutions non gouvernementales (MG) canadiennes dans les pays en 

développement. Les ING sont des institutions telles que les universités et les collèges, les 

syndicats, les coopératives, les associations professionnelles, les groupes communautaires et les 

organisations bénévoles. Leur participation au développement ressemble à celle des ONG, mais 

dans leur cas les ING disposent générdement de moins de fonds133. 

a Les activités des iNG vont du creusage de puits et de la prestation de soins de 
santé primaires, au développement du leadership et a l'aide apportée aux pauvres 
pour leur permettre l'accès au crédit, en passant par l'alphabétisation et 
l'amélioration des compétences professio~elles'~~. » 

- - 

"' ACDI, Le programme canadien d'aide publique, p. 70. 

'33 ACDI, Partageons nob-e avenir. p. 70. 

IJ4 Ibid. 



Les chiffies que nous allons maintenant fournir au sujet des programmes spéciaux ne 

comprennent pas les fonds octroyés aux ONGI. Les statistiques publiées dans les rapports annuels 

de I'ACDI ne font pas état de la répartition par pays des fond doués par le gouvernement 

canadien aux ONGI avant i'année financière 1984-85. Les chifEes que nous présenterons ici 

n'incluent que les décaissements affectés aux ONG canadiennes et aux ING. Toutefois, des 

tableaux spécsques sur les fonds doués aux ONG, aux ONGI (à partir de 1984-85) et aux ING 

sont présentés en annexe. Les c M e s  qui vont suivre se retrouvent dans le tableau concernant les 

programmes spéciaux. 

L'aide ~ m a d k ~ e  attribuée aux neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest par le biais 

des programmes spéciaux pour la période s'échelonnant de 1982-83 a 1988-89 s'élève à 57,61 

millions de dollars. Cette somme représente 41,77% des décaissements des programmes spéciaux 

en Afnque francophone, 17,35% de ceux attribués à I'AfXque, et 4,3 1% de tous les fonds doués 

aux programmes spéciaux. Trois pays ont reçu pIus de dix millions de dollars. II s'agit du Burkina 

Faso, du Maii et du Sénégal. A eux seuls, ces trois pays ont reçu 39,69 millions de dollars, soit 

68.89% des fonds consacrés aux programmes spéciaux pour cette région. Il faut toutefois tenir 

compte d'une somme de 750 milles dollars qui a été distribuée au programme régionai du Sahel, 

dont une partie a dû échoir au Burkina et au Mali. Le premier bénéficiaire est le Burkina Faso avec 

15, 9 d o n s ,  soit 27,6% des fonds. 

La concentration de l'aide au sein des pays les moins avancés de la région est de 64,87%, 

alors qu'elle est de 86,04% chez les pays se classant dans la première catégorie de l'aide 



canadienne. En termes absolus, les PMA ont reçu 37,37 miifions de dollars, alors que les pays de 

première catégorie en ont reçu 4937. 

Le Programme de coopération inUstrielle 

Le Programme de coopération industrielle (PCT) vise à mobiliser les ressources du secteur 

privé canadien pour le développement des économies des pays du tiers-monde. II vise également à 

stimuler le secteur privé de ces pays et à améliorer les relations cornmercides du Canada avec 

eux13'. Le PCI met des fonds à la disposition de sociétés canadiennes afin de diminuer les risques 

et les dépenses associées à I'exarnen de projets d'entreprises conjointes, d'accords de coproduction 

et d'accords de licence, par le biais d'études exploratoires et d'études de viabilité136. 

Les pays africains reçoivent une part relativement peu importante des fonds du Programme 

de coopération industrielle. Cela tient a ce que les entreprises canadiennes sont moins actives en 

Aftique que dans d'autres régions du monde en développement. Les neuf pays fiancophones 

d ' a q u e  de l'Ouest ont reçu 11,29 mitlions de dollars par le biais du PCI pour la période 

s'échelonnant de 1982-83 a 1988-89. C'est 22,18% des fonds du PCI consacrés a r a q u e  

francophone, 15,38% pour l'ensemble de i'Afrique, et 4,76% des fonds pour l'ensemble des pays 

en voie de développement. Notons que la part des pays francophones d'*que de l'Ouest par 

rapport à l'ensemble des pays francophones d'Afrique est pIus mince pour cette fdiere que pour 

toutes les autres. Cela est probablement dû au fait que dans ce cas, les entreprises canadiennes 

13' ACDI. Partageons notre uvenir, p. 8 1. 

13' ACDI. Le programme canadien d'aide publique. p. 64. 



preerent investir dans les pays d'Aiiique centrale qui disposent de ressources naturelles plus 

abondantes et d'un potentiel économique plus intéressant. 

Les principaux bénéficiaires du PCI sont la Côte-dlvoire et le Sénégal. Ceci n'a rien 

d'étonnant, puisque ces deux pays sont les deux plus dynamiques en matière économique panni les 

pays francophones d'*que de l'Ouest. Avec 534 millions de dollars, la Côte-dlvoire accapare 

près de la moitié des fonds du PCI pour cette région. Le Programme de coopération industrielle 

est la seule filière pour laquelie ta Côte-d'Ivoire est le premier bénéficiaire. La concentration des 

fonds est fortement axée sur les pays de première catégorie, alors qu'elle est très faible pour les 

PMA. Elie est de 91,5% dans le premier cas, et de seulement 28,79% dans le second. Ce taux de 

concentration pour les PMA est le plus faible rencontré parmi toutes les filières. 

Analyse 

Après avoir brossé ce tableau de I'aide canadienne aux pays fiancophones d'Mique de 

l'Ouest selon les principales filières, quelques constatations s'imposent. Premièrement, au sujet des 

filières privilégiées, notons que les neuf pays fiancophones d'Afrique de l'Ouest semblent avoir 

reçu une part de I'aide canadienne plus importante par le biais de I'aide de gouvernement à 

gouvernement et des filières multilatérales que par le biais des programmes spéciaux et du 

programme de coopération industrielle. En ce qui concerne les programmes spéciaux, la faible part 

des pays d'Afiique de l'&est francophone est surtout patente dans le cas de I'aide reçue par le 

biais des ONGI, puisque leur part n'est que de 1,95% pour i'ensemble des pays en développement 

par rapport à une proportion de 8,61% pour I'aide totale reçue. 



La deuxième constatation concerne Ia part de I'aide reçue par chacun des pays de la région. 

Pour l'ensemble des filières, les principaux bénéficiaires sont presque toujours les mêmes: le 

Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. L'exception notable est le Programme de 

coopération industrielle où le premier bénéficiaire est la Côte-&Ivoire. Le Sénégal semble être le 

bénéficiaire privilégié de l'aide canadieme dans la région pisqu'il est le seul pays à se classer 

parmi les principaux bénéficiaires pour chacune des filières, et même le premier bénéficiaire pour 

plusieurs d'entre efles. Au surplus, iI est le plus important béneficiaire si l'on regarde les c m e s  de 

I'aide totale, toutes filières confondues. D'autre part, il faut égaiement constater que le groupe des 

pays de concentration reçoit une part plus importante de l'aide pour chacune des filières que le 

groupe des pays les moins avancés, sauf dans les cas de l'assistance humanitaire et de l'aide 

alimentaire multilatérale. 

c- Rapport APD/PNB 

C'est en 1970 que les Nations Unies ont adopté la recommandation de la Commission 

Pearson (1969) selon laquelle les pays industrialisés devraient consacrer 0,7% de leur PNB a I'aide 

publique au développement. Le Canada avait souscrit a cet objectif sans toutefois se lier a une 

échéance précise'37. Mais cinq ans plus tard, en 1975, alors que la part du PNB consacrée à I'APD 

atteignait 0,53%, le gouvernement faisait la promesse d'augmenter a chaque année le budget 

consacré à I'aide publique au développement jusqu'a atteindre I'objectif de 0,7%. En fait, 1975 fût 

l'année où ie pourcentage du PNB consacré a I'aide pubIique au développement fut le plus élevé. 



L'année suivante, il baissait à 0,49%; quatre ans plus tard, iI atteignait 0,43%. En 1980, le 

gouvernement Trudeau fixait un objectif de 0,5% pour 1985 et ratteinte du 0,7% ultérieurement. 

Élu en 1984, le gouvernement conservateur a d'abord annoncé qu'il atteindrait le fameux objectif 

en 1990, mais il le rabaissait a 0,6% dès 1985. Puis, I'année suivante on annonçait que le niveau 

d'aide publique au développement serait maintenu à 0,5% jusqu'en 1990, qu'il atteindrait 0,6% en 

1995 et 0,7% en l'an 2000. Finalement, rien de tout cela ne s'est concrétisé. Le plus haut niveau 

que I'APD ait atteint après 1980 fût 0,5% en 1986, puis il a continué a descendre par la suite pour 

atteindre 0,44% en 1993 138. 

Le gouvernement canadien n'a donc jamais rempli son engagement maintes fois répété 

depuis 1970 d'augmenter son budget d'aide jusqu'à 0,7% du PNB. Pourtant cet objectif était 

reconnu raisonnable au plan international et constituait un engagement formel du Canada face à la 

communauté internationale. ii faudrait toutefois noter que le gouvernement canadien n'est pas le 

seul à ne pas avoir respecté cet engagement, car peu de pays membres du Comité d'aide au 

déveIoppement de I'OCDE l'ont fait. En fait, seulement cinq pays ont respecté l'engagement de 

consacrer 0,7% de leur PNB à i'aide au développement sur l'ensemble de la décennie 1980. Il s'agit 

du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la  rance'^^. Notons que la Norvège 

et les Pays-Bas ont même dépassé 1% du PNB à quelques occasions, de même que la Suède en 

1982. Dans le cas de la France, il est important de souligner que son aide est surtout concentrée 

sur les pays francophones d'*que. 

'" Ce c m e  est le dernier dont nous dispusons, mais il semble que 1'APD ait continue à descendre par la suite. 
Voir i'annew Q pour connaître les niveaux d'MD de 1960 a 1993. 

] 39 A partrr de t 98 1 pour la France.. 



Afin de bien comprendre ce que représente Paide publique au développement pour le 

Canada, il faut se dire que pour chaque doiiar dépensé le gouvernement canadien consacre deux 

cents a 1'APD par rapport à 47 cents pour les programmes sociaux, 11 cents pour le 

développement économique et régional, et huit pour la défenseLm. Le volume global de l'aide 

publique au développement fournie par l'ensemble des pays donateurs ne représente qu'environ le 

tiers des dépenses du gouvernement canadien pendant une période d'un ad4'. Cette somme, 

relativement faible à l'échelle internationale, est distribuée entre plus de cent pays récipiendaires. 

L'ACDI elle-même reconnaissait que: 

(( [...] les 17 pays industrialisés membres de l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) ont versé l'an dernier [I986] quelque 46 
milliards de dollars à I'aide publique au développement pour les quelques 3,8 
rnilIiards d'habitants du tiers-monde, soit l'équivalent de ce que le Canada 
consacre à la santé et à l'éducation de 25 millions de ~ a n a d i e n s ' ~ ~ .  » 

Non seulement le volume de l'aide canadienne aux pays en voie de développement est 

insuffisant en regard des engagements que ce pays a contractés auprès de la communauté 

internationale, mais la qualité de son aide sembIe être remise en question. C'est ce que laisse 

entendre le rapport du Fonds interÉglises pour le développement international lorsqu'il fait état du 

classement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui situerait le 

Canada au dixième rang parmi douze pays industrialisés pour son programme d'aide au 

développement, en prenant comme mesure I'aide allouée en réponse aux besoins humains 

1 M ACDI. Partageons noire avenir. p. 2 1. 

141 Winegard. p. 2. 

142 ACDI. Partageons notre avenir, p. 22. 



fonda ment au^'^^. Le PNUD se base sur l'indice de développement humain qui classe les di£Férents 

pays selon la l'espérance de Me, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et a des conditions de vie 

décentes. Depuis que cet indice a été établi, le Canada s'est toujours classé parmi les premiers. En 

fait, il s'est classé premier depuis quatre anslu. Pourtant, en 199 1 le Fonds hterÉglises pour le 

développement international mentionnait que pour 90% donnés en aide, le gouvernement canadien 

ne consacrait que 4,50$ aux priorités sociales. Au même moment, les Pays-Bas, le Danemark et la 

Suède y consacraient chacun plus de 1%. 

2- Aide et commerce 

Les critiques les plus fiéquernment formulées a propos du programme canadien d'aide 

publique au développement ont trait aux liens existant entre I'aide et les activités commerciales. 

Ces liens prennent souvent la forme de I'aide liée, c'est-à-dire I'aide qui est consentie sous la 

condition d'être utilisée à l'achat de biens ou de services canadiens. L'aide peut aussi être utilisée 

afin de faire cornaître les biens et services canadiens et ainsi Ieur ouvrir Ies portes des marchés 

extérieurs. 

Les responsables de I'aide canadienne ainsi que les entrepreneurs font valoir que 

l'utilisation de l'aide à des fins commerciales contribue à créer des emplois au Canada. Nous 

pensons, avec les critiques de I'aide, qu'il est nomai qu'un pays cherche à promouvoir les 

exportations de ses entreprises, mais qu'il existe d'autres moyens que de se servir des budgets de 

- - -  ~ 

'43 Fonds interÉglises, p. 11 et 58. 

1 4 j  De 1993 jusqu'à 1996 inclusivement. Avant 1993, il diait deuxihe derrière le Japon. 



I'aide au développement pour parvenir à cette fin. L a  responsabilité de promouvoir les 

exportations canadiennes a l'étranger devrait incomber au Ministère du Commerce extérieur et 

non pas à l'Agence canadienne de développement international. 

a- Liens entre aide et commerce 

Depuis les débuts de I'assistance au développement, les pays donateurs, dont le Canada, 

ont essayé de tirer commercialement avantage des flux d'aide envoyés vers les pays bénéficiaires. 

AU Canada, les responsables du programme d7APD ne voient aucun mal à ce que I'aide consentie 

serve à procurer des avantages économiques à long terme a I'économie domestique. Au contraire, 

ils affirment que l'aide doit procurer des avantages économiques à long terme au Canada. Ils n'y 

mettent qu'une réserve: que les activités aide-commerce soient assujetties à l'objectif de répondre 

aux besoins fondamentaux des plus démunis145. 

Nous avons l'impression que l'emphase mise sur la promotion des exportations 

canadiennes par le biais du programme d'APD a été plus importante a partir des années 1980 que 

ce qu'elle avait été auparavant. 0 semble que les exportateurs canadiens ont eu a faire face à la 

concurrence des exportateurs d'autres pays qui avaient accès aux fonds de l'aide pour soutenir 

leurs exportations. C'est ce qui aurait incité le gouvernement canadien à fare de même a h  de 

permettre à ses exportateurs d'être concurrentiels sur les marchés du tiers-monde: 



(( Les exportateurs canadiens font face parfois à une concurrence injuste, due 
aux modalités de financement qui comportent un mélange de fonds du secteur 
privé et de fonds publics d'autres pays. Des fonds de l'aide ont été utilisés à 
I'occasion à cette fin146. » 

Certaines régions du tiers-monde représentent des marchés très prometteurs et la 

concurrence est très vive entre les pays développés pour se tailler une place sur ces marchés. Pour 

cette raison, on a vu se généraliser la pratique qui consiste à utiliser les fonds de l'Am afin de 

verser des crédits bilatéraux à l'exportation. Ce jumelage de l'aide et du financement commercial 

afin de rendre plus attrayantes les soumissions présentées par les exportateurs est devenu une 

pratique courante14'. On a donné le nom de crédit mixte à cette pratique. La France a été le 

premier pays à y avoir largement recours. 

Ce genre de pratiques a en quelque sorte perverti les règles commerciales normales. 

Certains pays tels la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont devenus des marchés "gâtés7' pour avoir 

bénéficié à plusieurs reprises de cette méthode de financement. Le Canada a dû réagir et ofïrir lui 

aussi un financement attrayant pour ses exportations à destination de certains pays du tiers-monde. 

C'est ainsi qu'en lien avec la Société pour l'expansion des exportations (SEE), I'ACDI s'est mise 

à s'occuper du financement pardele de projets satisfaisant aux critères des deux organismes. Par 

ce moyen, le gouvernement canadien arrive à "étirer" la valeur du dollar d'aide et à rendre plus 

attrayantes les exportations canadiennes du fait de la baisse du coût du hancement, qui s'avère 

souvent être le facteur décisif dans la décision d'achat des pays en voie de déve~oppernent'~. 

'j6 Groupe de travail parlementaire sur les relations Nord-Sud Rapport d la Chambre des communes. p. 69. 

'" Winegard p. 46. 

ACDI. ~léments  de la strafegie canadienne, p. 15. 



Ces pratiques visant a rendre le hancement des importations de biens ou services 

canadiens moins onéreux pour les pays du tiers-monde semblent avoir donné de bons résultats 

dans plusieurs cas, notamment en ce qui concerne les pays d'-que subsaharienne qui disposent 

de peu de moyens à consacrer à l'importation de biens étrangers. En effet, les exportations 

canadiennes en direction de I7AfXque noire avaient connu une certaine augmentation au début de 

la décennie, alors même que nous nous trouvions dans une période de récession mondiale. II 

semble que cette augmentation a eu plus à voir avec les efforts du gouvernement canadien qu'avec 

les activités indépendantes du secteur privé canadien: 

Toutefois, le facteur de succès le plus décisif pour l'augmentation des 
exportations canadiennes, au cours des dernières années, a été le consentement 
du gouvernement fédéral a fournir des moyens compétitifs de financement. Cela 
a pris diverses formes: lignes de crédit, prêts, assurance investissement et 
assurance crédit à l'exportation fournis par la Société pour l'Expansion des 
Exportations; arrangement de Crédit mixte dont le taux d'intérêt sur les prêts 
sont variables et utilisation croissante du budget d'assistance au développement 
de I'ACDI dans le but de compléter le financement par la SEE des oflies 
c a n a d i e ~ e s ' ~ ~ .  » 

Outre ces divers moyens de rendre le financement des exportations plus attrayant pour les 

pays du tiers-monde, le programme canadien d'aide publique au développement permet a certains 

entrepreneurs canadiens de réaliser de bonnes affaires. En fait, le programme canadien d'aide au 

développement ne contribue pas seulement a développer les économies du tiersmonde, il 

conhbue égaiement au développement de plusieurs entreprises canadiennes. En témoigne le fait 

que le programme bilatéral compte pour environ 36% de I'APD canadienne et qu'à peu prés 70 à 

75% des fonds bilatéraux sont destinés à l'achat de biens et de services au Canada, dors que le 

149 Freemaa a L'ouverture sur le marché africain D, p. 110. 



reste sert à couvrir les fiais de transport et les dépenses locales dam les pays bénéficiairestM. C'en 

donc dire que les entreprises canadiennes chargées de foumk ces biens et seMces comptent parmi 

les premiers bénéficiaires du programme canadien d'ND. 

Les liens que nous établissons entre l'aide et le commerce peuvent se justifier lorsqu'il 

s'agit d'utiliser les compétences du secteur privé en tant que ressources au service du 

développement des pays bénéficiaires ou lorsqu'il s'agit de les aider à développer leur potentie1 

commercial. Mais ce dernier objectif serait mieux servi si les pays donateurs accordaient la priorité 

a leur politique d'importation plutôt qu'à l e u  politique d'exportation. Malheureusement, ce volet 

des relations commerciales entre le Canada et les pays en voie de déveIoppement est le plus 

souvent négligé. Le Canada, ainsi que les autres pays industrialids, semble davantage préoccupé a 

accroître ses exportations vers ces pays qu'à favoriser leurs importations sur son sol15'. 

La formule aide-commerce ne va pas sans risques. En effet, à trop chercher à favoriser les 

intérêts des gens d'affaires du Canada dans la politique d'aide au développement, on risque de 

négliger les secteurs les moins développés des économies des pays bénéficiaires. En pareiI cas, ce 

serait les plus démunis de ces sociétés qui en souffriraient. C'est pourquoi toute stratégie aide- 

commerce doit être intégrée aux objectifs fondamentaux du programme canadien consistant à 

favoriser l'émancipation économique des plus pauvres. Autrement, les crédits d'aide risquent de 

devenir des subventions pour des transactions principalement commerciales qui devraient 

normalement s'autofinan~er~~~. L'Agence canadienne de développement international ne doit pas 

''O ACDI, Ekmenfs de la sîrafegie canadienne, p. 14. 

151 Winegard, p. 50. 
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oublier que sa responsabilité première est de gérer des programmes d'aide, avec ou sans 

composante commerciale. Elle ne consiste pas à améliorer les perspectives commerciales du 

Canada ni a régler ses problèmes économiques intérieurs1". 

b- L'aide liée 

Maigre les critiques dont la politique aide-commerce a pu être l'objet, les pays donateurs 

ont toujours eu à l'oeil leurs propres intérêts lorsqu'ii s'agissait de consentir des fonds d'APD à tel 

ou tel pays. L'une des façons, pour un pays donateur, de s'assurer que les entreprises nationales 

puissent profiter des contrats de vente de biens ou de services financés par son aide est de lier 

l'aide consentie a I'achat de biens ou de services chez lui. Cette pratique de I'aide liée est très 

répandue. En fait, tous les pays donateurs s'y adonnent à des degrés divers. EUe a w le jour dans 

les années 1950, lorsque le gouvernement américain, pour faire face au déficit de sa balance des 

paiements, a décidé que les entreprises américaines seraient dorénavant les seules à être habilitées 

à soumissionner pour des contrats relevant de son programme d'aide au développement'54. Dès 

lors que les entreprises d'autres pays ont constaté que les contrats de l'aide américaine leur étaient 

fermés, il est devenu politiquement impossible pour les gouvernements des autres pays développés 

de garder leurs programmes d'MD ouverts aux soumissions d'entreprises étrangères. C'est ainsi 

que I'aide liée est devenue peu à peu la norme plutôt que I'exception. 

l S 3  Ibid.. p. 49. 

'" J e a s .  p. 303. 



Le Canada n'est pas différent des autres pays industrialisés en ce qui a trait à l'aide liée. 

Comme eux, il conditionne une partie de son aide a l'achat chez lui de biens et services par les 

pays bénéficiaires. Les règles en matière d'aide liée stipulent qu'au moins 80% des fonds 

bilatéraux doivent servir a l'achat de biens et services canadiens (non compris les fiais de 

transport). Cette règle s'applique aux engagements en général et non aux projets pris isolément. 

Une deuxième règle spécifie que les biens et services achetés au Canada dans le cadre d'un projet 

bilatéral doivent avoir un contenu canadien d'au moins les deux tiers. Cette politique du contenu 

canadien s'applique aux biens et services de chaque projet, mais pas à chaque anicle inciividue~"~. 

II n'y a pas de règle officielle en matière d'aide liée en ce qui concerne I'aide autre que 

bilatéraie, c'est-à-dire environ la moitié de I'aide totale. La majeure partie de cette aide, 

notamment celle qui passe par les canaux multilatéraux et les ONG, est complètement déliéeIS6. 

Toutefois, le programme d'aide alimentaire repose presque entièrement sur I'apport de produits 

 canadien^'^^. 

Cependant, il semble que ces règles en matière d'aide liée ailient en s'assouplissant. En 

effet, I'ACDI a manifesté son intention, dans son programme de 1987 (Partugeons notre avenir), 

de permettre un déliement plus important de l'aide pour les pays d'&que subsaharieme et pour 

ceux qui sont les moins avancés (PMA) dans les autres régions du monde. Pour tous ces pays, 

I'aide déliée passerait de 20% à 50%' sauf en ce qui concerne I'aide alimentaire. Toutefois, on 

-- -- 

lS5 ACDI.  lém menu de la sîratkgie canadienne. p. 43: et Desmarais. p. 53. 

Is6 Winegard p. 43. 

I s 7  ACDI, ~lénients de la stratégie canadienne. p. 43. 



mentionne que cette nouvelle politique sera mise en place graduellement et en fonction des besoins 

et intérêts de chaque pays. Y est égaiement mentionné que la proportion d'aide déliée pourrait 

varier selon la situation économique et les besoins de chaque bénéficiaire. Quant aux autres pays, 

l'aide bilatérale pourrait être déliée jusqu'au tiers'58. Nous ne savons pas jusqu'à quel point ces 

nouvelles règles ont été appliquées, mais en 1991 le Fonds interÉglises pour le développement 

international af5rmait dans son rapport: 

Ainsi, à partir de notre échantillonnage de cinq des trente pays choisis par 
I'ACDI, peu d'éléments prouvent que I'ACDI respecte ses nouveaux 
engagements en ce qui concerne I'aide non liée, bien que l'on puisse 
observer une certaine flexibi~ité"~. » 

Les raisons invoquées pour justifier la politique de I'aide liée font le plus souvent appel a 

des considérations économiques. La premières de ces considérations est bien entendu les 

retombées en matière d'emplois au Canada. C'est probablement l'argument qui convainc le plus 

grand nombre de Canadiens de la nécessité de lier I'aide a l'achat de biens et de services canadiens. 

Deux autres raisons sont également évoquées pour le liernent de l'aide bilatérale: 

a La première est Ia très grande ouverture de nos programmes d'aide. Le 
Canada fournit une aide importante à beaucoup de pays avec qui nous avons peu 
de traditions d'échanges. Par contre, ces pays entretiennent des relations 
commerciales privilégiées avec d'autres États, notamment avec leurs ex- 
puissances colonides. En déliant la majeure partie de son aide à ces pays, 
I'ACDI ne ferait bien souvent que subventionner des sociétés non canadiennes, 
dont les produits ou les services ne sont pas forcément de meilleure qualité que 
ceux de notre propre secteur privé160. » 

- 

158 ACDI. Partageons notre avenir. p. 5 3. 



En second fieu, il s'agit de mettre en corrélation le faible déliement de I'aide bilatérale avec 

le fort déliernent des autres composantes de I'APD canadienne. Ces autres composantes seraient 

totalement déliées, si l'on fait abstraction d'une partie de l'aide alimentaire mu~tilatérale'~~. Selon 

Richard C. Owens, la raison de l'aide liée canadienne serait aussi à trouver dans le manque 

d'autonomie de I'ACDI: 

(( Part of the reason for aid tying in Canada is to be found in the fact that CIDA 
lacks autonomy in administerhg its programs. Mernbers of Extemal Main 
Canada and Fuiance Canada constitute the Canadian International Development 
Board, which oversees the operations of and determines policy for CiDA's 
budget. Other federal govemment departments, including Extemal -airs and 
Agriculture, ais0 directly control portions of the aid budget 16*. » 

Malgré les raisons invoquées pour tenter de la justifier, la politique consistant à lier I'aide a 

l'achat de biens et services canadiens est probablement l'aspect de notre programme d'MD qui a 

le plus été l'objet de critiques. Les organismes a but non lucratif lui reprochent notamment 

d'empêcher le programme d'atteindre son objectif principal qui est d'aider en premier lieu les pays 

et les peuples les plus pauvres163. Leur crainte est que si l'un des principaux objectifs poursuivis 

par les responsables de I'ACDI avec la pditique de I'aide liée est de faire la promotion des 

exportations canadiennes, les flux d'aide seront déviés des pays les plus pauvres, ceux-là même qui 

ont Ie plus besoin de notre aide, vers ceux ayant une économie un peu plus forte et un potentiel 

commercial plus intéres~ant'~~. 

'" Ibid. 

16' OH'ens. p. 3 12. 

Winegatd p. 42. 
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L'aide Liée pose égaiement un risque quant à la satiçfaction des besoins des pays en voie de 

développement. L'aide canadienne devrait toujours avoir pour but de satisfaire les besoins des 

pays bénéficiaires en matière de développement. Le danger qui existe a lier une proportion élevée 

de I'APD à l'achat de biens et services canadiens, c'est que les besoins des pays bénéficiaires 

passent au second rang et que les décisions en matière d'aide dépendent avant tout des produits 

que le Canada a à o ~ r ' ~ ~ .  En de telles circonstances, il peut arriver que Ies services et la 

technologie offerts aux pays en développement ne soient pas appropriés a leur situation. 

Un autre danger de l'aide liée est qu'en évitant aux manufacturiers canadiens d'être 

exposés a la compétition internationale, elle les empêche de devoir s'ajuster a m  besoins 

particuliers des pays en voie de déve~oppement'~~. Dès lors, ceux-ci ne pourront compétitionner 

efficacement sur ces marchés des qu'il s'agira de transactions commerciales normales, sans 

apports du programme d'aide. Nous pensons que les règles de I'APD devraient favoriser la 

compétitivité internationale du Canada et non s'y substituer. 

Findement, les pays bénéficiaires auraient à composer avec une perte de la valeur de l'aide 

reçue en raison de l'obligation d'acheter canadien. Cette perte de valeur représenterait la 

de rence  entre le coût de biens compétitifs et celui de biens canadiens plus chers et parfois moins 

adaptés à leurs besoins, et d'autres coûts supplémentaires tels les fiais de transport mariti~ne'~'. 

Richard C. Owens affine mème a ce sujet: 

165 Winegard p. 43. 

1 66 p. 306. 
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a A Treasury Board study released under the Freedom of Infornation Aci 
estimates a loss of value fkom Canada's aid of fourteen per cent, owing to the 
practice of tying. This study admits that its figures are c~nservative'~~. » 

L'aide liée comporte donc de nombreux inconvénients. C'est pourquoi, bien que nous 

reconnaissons qu'if est légitime pour le gouvernement canadien de veiller a la promotion des 

exportations canadiennes, nous croyons que le programme d'aide au développement ne devrait pas 

se préoccuper des ventes canadiennes a l'étranger. Son objectif principal devrait être de soutenir le 

développement des pays bénéficiaires. Le gouvernement canadien devrait utiliser les autres moyens 

dont il dispose pour soutenir les exportations des entreprises nationales. 



CONCLUSION 

L'étude du programme canadien d'aide au développement en direction des neuf pays 

francophones dYAfnque de l'Ouest durant la décennie 1980 nous a permis de fiire les queIques 

constatations suivantes: 

Objectifs muiti~les de l'aide au dévelonpement 

L'étude des fondements de la politique canadienne d'aide au développement nous a permis 

de dégager une multiplicité d'objectif's poursuivis par le gouvernement canadien par le biais de son 

programme de coopération avec les États francophones d7Afiique de l'Ouest. Ces objectifs sont 

de trois ordres: humanitaires, politiques et économiques. Ils peuvent être poursuivis simultanément 

et ne sont pas nécessairement antagonistes. 

Au point de vue humanitaire, l'aide canadienne vise à soulager les populations des pays 

bénéficiaires du fardeau de la pauvreté et à permettre à tous de participer au développement de 

leur pays. Ce sont les objectifs les plus aisément admis par les responsabIes du programme d'aide, 

mais pas nécessairement ceux qui sont les plus déterminants dans l'élaboration du programme. 

Les objectifs politiques ont sans nul doute plus de poids dans l'élaboration du programme 

canadien d'aide au développement. Le principal objectif politique ayant poussé le Canada à ofFrir 

une assistance aux pays francophones d'Afrique de l'Ouest semble être la défense de sa 

souveraineté et la promotion de son identité nationale. Cet objectif serait à mettre en relation avec 



la présence de plus en plus afiirrnée du Québec sur la scène internationale. Sinon, le besoin d'avoir 

une certaine influence auprès des pays aidés afin de se gagner leurs appuis dans des domaines ou le 

Canada a des intérêts pourrait être Ie second motif d'ordre politique en ordre d'importance. 

Ensuite, on peut considérer le prestige du Canada sur la scène intemationale, le maintien d'une 

certaine stabilité des États concernés et Ia volonté de contrer Ie modèle communiste comme les 

autres objectifs politiques poursuivis par le biais de l'aide au développement des pays 

fhncophones d'Afrique de l'Ouest. 

Parmi l'ensemble des objectifs poursuivis par le gouvernement canadien avec son 

programme dYAPD, les objectifs de nature économique occupent une place de choix. Le principal 

objectif est de favoriser l'augmentation des exportations canadiennes et l'ouverture de nouveaux 

marchés aux produits canadiens. Le gouvernement cherche égaiement par son programme d'APD 

8 venir en aide aux secteurs stagnants de l'économie canadienne. La poursuite de ces objectifs a 

pour but la progression de l'activité économique au Canada et la création, ou le maintien, 

d'emplois. 

Sénéd.  Mali. Niger et Burkina Faso: les quatre ~ r inc i~aux  bénéficiaires de l'aide canadienne aux 
pavs francophones dYAfiiaue de l'Ouest dans les années 1980 

Le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont été les quatre principaux bénéficiaires 

de l'aide canadienne aux neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest dans [es années 1980. Ces 

quatre pays ont reçu 657,92$ miuions sur Ies 865,71% millions de l'aide bilatérale consentie aux 



neuf pays de la région pour la période, soit 76%16'. L.e premier bénéficiaire de l'aide bilatérale, 

ainsi que de I'aide totale, a été le Sénégal avec 193,94$ millions, soit 22'4% de l'aide bilatérale. 

Les neuf pays francophones dYAfiique de I'ûuest comptent pour un peu plus de la moitié 

(53'55%) de I'aide bilatérale consentie aux pays hcophones d7Afiique, un peu moins du quart 

(23'48%) de celle allouée au continent africain, et environ le douzième (8'28%) de toute I'aide 

bilatérale. Ces chifiies sont sensiblement les mêmes lorsqu'ii s'agit de l'aide totale. 

Aux quatre premiers bénéficiaires, ii faut adjoindre la Mauritanie en ce qui a trait à I'aide 

alimentaire, ce pays ayant beaucoup souffert de la sécheresse. En ce qui concerne les programmes 

spéciaux, le premier bénéficiaire en est le Burkina Faso avec 15'9% millions. C'est donc dire que 

les programmes spéciaux reçoivent assez peu de fonds. C'est le cas également du programme de 

coopération industrielle qui est peu important pour tes neuf pays fkancophones d'Afrique de 

l'Ouest. Ceux-ci ne reçoivent que 11'29 millions de dollars à ce titre, ce qui ne représente que 

22'18% (moins du quart) des fonds du PCI consacré à I'Afi-ique francophone. Cette fois-ci le 

principal bénéficiaire est la Côte-d'Ivoire, le pays le plus prometteur de Ia région au point de vue 

économique. 

Trois des quatre premiers bénéficiaires font partie des pays les moins avancés. Le premier 

bénéficiaire (Sénégal) n'en fait cependant pas partie, mais il est t'un des pays les plus intéressants 

de la région du point de vue économique. Par ailleurs, comme nous l'avons vu au chapitre 4, l'aide 

de gouvernement à gouvernement occupe une place prépondérante au sein de 1'APD versée aux 

NOUS p~éferons utitiser les chiffkes cancernant I'aide bilatérale, car les chiEres pour l'aide totale ne sont 
dispon'bles qu's2 partir de l'année £inancière 1985-86. 



neuf pays &ancophones d'Mique de l'Ouest. Doit-on en conclure que ce sont les motifs 

humanitaires, économiques ou politiques qui sont les plus importants? Nous croyons qu'en ce qui 

concerne cette région de l'&que les différents motifs s'équilibrent globalement, bien que pour un 

pays en particuiier tel ou te1 motif peut être prédominant. 

Nous avons également constaté que le volume d'aide publique consentie par le Canada a 

I'ensemble des pays en voie de développement n'a jamais atteint les 0,7% du PNE, contrairement 

aux engagements pris par te gouvemement canadien au début des années 1970. Le plus haut 

niveau atteint au cours de la décennie 1980 fbt 0,5% en 1986. Par la suite, ce niveau a continué i 

descendre et l'objectif du 0'7% à être reporté à plus tard. Le gouvernement canadien n'a donc 

jamais respecté, jusqu'à ce jour, son engagement à l'égard des pays en voie de développement 

quant au volume de son aide. 

Lien étroit entre l'aide et Ies activités commerciales 

Nous avons constaté que le Canada utilise son programme d'aide publique au 

développement afin de stimder ses exportations vers les pays en voie de développement. Cette 

pratique concerne l'ensemble des bénéficiaires de son aide, dont les neuf pays fiancophones 

d'Mique de l'Ouest. La vive concurrence entre les pays développes pour se tailler une place sur 

les marchés émergents des pays en développement serait à l'origine de cette pratique, 

Le gouvemement canadien a pris l'habitude de combiner des fonds de I'ACDI avec 

d'autres provenant de la Société pour l'expansion des exportations afin de rendre le financement 



des exportations canadiennes plus attrayant pour les pays bénéficiaires, notamment pour les pays 

africains pour Iesquels le facteur coût est très important dans la décision d'achat. Ce stratagéme 

semble avoir porté fhit  puisque les exportations canadiennes en direction de lyA.fkique noire ont 

connu une certaine progression au début de la décennie. Tel que l'a affirmé Linda Freeman, cette 

augmentation des exportations serait davantage le résultat des efforts du gouvernement canadien 

que des initiatives indépendantes du secteur privé canadien'". 

Finalement, le gouvernement canadien a institué une poiitique d'aide liée en ce qui 

concerne la partie bilatérale de son programme d'aide publique au développement. Cette politique 

veut que 80% des fonds bilatéraux soient utiIisés à l'achat de biens et services au Canada. Ainsi, le 

gouvernement s'assure que son programme d 'Am aura des retombées économiques au Canada. 

L'étude du programme canadien d'aide au développement en direction des pays 

francophones d'Afrique de l'ouest dans les années 1980 nous a principalement permis d'en 

dégager les objectifs, d'en faire ressortir les principaux bénéficiaires et de démontrer les liens 

parfais étroits entre l'aide et les activités commerciales. Nous ne pourrions prétendre après un tel 

exercice que te thème des relations de coopération entre le Canada et les pays francophones 

d'&que a été épuisé. Au contraire, plusieurs pistes de recherche restent à explorer pour celui qui 

s'intéresse à la coopération canado-atncaine. Entre autres, il serait intéressant de faire ressortir les 

décaissements d'aide reçue par les autres pays îrancophones d'Açique, notamment les pays 

fi-ancophones dYAfiique centrale, et de voir quels pays ont été les p ~ c i p a u x  bénéficiaires. De 

170 Freeman. p. 1 IO. 



même, l'on pomait répéter le même exercice pour les pays anglophones d'-que et chercher a 

comparer l'aide reçue par les pays francophones et anglophones du continent. 

Depuis quelques années, la démocratie et les droits de l'homme sont des thèmes récurrents 

au sein de la politique étrangère canadienne. Une autre piste de recherche envisageable serait alors 

de chercher à comprendre comment les questions de démocratisation et de respect des droits de 

l'homme ont été intégrées au programme d'aide au développement. II s'agirait de voir si le 

gouvernement canadien cherche à utiliser son programme d'aide publique au développement afin 

de promouvoir la démocratie et !e respect des droits de l'homme dans les pays bénéficiaires, et si 

oui de quelies façons. 















ANNEXE Dl 

Décaissemen ts - aide multilatérale par pays 1980-81/1988-89' 
(en millions de $) 

N.D. N.D. 

N.D. N.D. 

N.D. N.D. 

N. D. N.D. 

N.D. N.D. 

N.D. N.D. 

N.D. 

Burkina Faso r- N.D. 

Côte-d'Ivoire I N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. ~N.D. 

N.D. N.D. 

N.D. 

N.D. Togo t- 
' Aucun chiffrc n'est dispniblc pour les cinq premieres annhs cn cc qui conccrnc l'aide mulrilaidralc fournie par le Canada pour chaque pays. or I'ACDI n'a 
commcncd Ii publier cctk striiisiiquc qu'A partir dc I'annk financibrc 1085-86. 



ANNEXE D2 

Comparaison - aide muttilatérale 1985-86/198&89 
(en millions de $) 



ANNEXE E 

Assistance humanitaire 1980-81/1988-89 
(en milliers de $) 

L'absence de chifies dans les deux premières colones n'est pas due à une non disponibilité des statistiques, elle est due au fait que les 
neuf pays francophones d'Afique de l'Ouest n'ont reçu aucune aide humanitaire lors de ces deux années. - 

C 

4 



ANNEXE F 1 

Aide alimentaire bilatCrale 1980-8111988-89 
(en millions de $) 

Burkina ]Fm 2,6 1 2,59 0,4 1 

Niger 

x Moins de 5 000 $ 

Total 

0,94 

8,07 

1,68 0,45 

8,16 12,75 1 0,33 



ANNEXE F2 

Comparaison - aide alimentaire bilatérale 1980-81/1988-89 
(en millions de $) 

l'Ouest fim. 
%que 1 1,87 12.7 
fiancophono 
Afrique 29,17 5 1,8 

Monde 76,67 122,56 

1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 Total 



ANNEXE G 1 

Aide alimentaire multilatérale 1980-8111988-89' 
(en millions de $) 

I 

N.D. N.D. N.D. 0,68 0,73 0,74 Bénin N.D. N.D. 

Burkina Faso N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1,6 1 1,51 1,49 

1 

N.D. N.D. N.D. O 0,43 0,47 N.D. 

N.D. 

ND. 

N.D. N.D. N.D. N.D. 0,48 0,78 0,66 Guinée 

N.D. N.D. N.D. 3,76 2,76 4,3 Mali N.D. N.D. 

N.D. N.D. N.D. 1,86 1,86 0,74 Mauritanie N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

Niger N.D. N.D. N.D. 0,89 3,23 1,47 
1 

N. D. N.D. N.D. 1,14 0,68 1,23 

N.D. N.D. N.D. 0,48 0,37 0,4 1 Togo N.D. N.D. 

Total 

' Aucun chiffrc n'est disponible pour les cinq prcmitrcs annécs cn ce qui conccrnc l'aide alimenlairc multilatdrale fournie par le Cana& pour chaque pays, car 
I'ACDI n'a cornmencd B publier ccltc statistique qu'A partir dc I'annCc financibrc 1985-86. 



ANNEXE G2 

Comparaison - aide alimentaire multilatérale 1985-8611988-89 
(en millions de $) 

Afnque de 10,9 12,3 5 11,51 7,87 
I'Ouest fianc. 
Mque 25,79 35 3  1 27,66 19,61 
francophone 
Afiique 70,O 1 86,93 70,58 75,32 









ANNEXE 12 

Comparaison - f rogrammes spéciaux 1982-83t 1988-89' 
(en millions de $) 

l'Ouest franc. 
Afkique 
francophone 

Monde 147,47 168,64 

' Cc tablcau nc comprend pas les ddcaisscmcnts aiTcctds aux ONGI. 













ANNEXE L2 

Comparaison - ONGl 1984-8511988-89 
(en millions de $) 



s- 12 - Pi- 





Décaissements - aide totale par pays: 
Décaissements- aide bilatérale: 
Décaissements - aide de gouv. a gouv.: 
Décaissements - aide multilatérale: 
Assistance humanitaire: 
Aide alimentaire bilatérale: 
Aide alimentaire multilatérale: 
Aide aiimentaire totale: 
Décaissements - Programmes spéciaux: 
Décaissements - ONG: 
Décaissements - N G  
Décaissements - ONGI: 
Décaissements - PCI: 

ANNEXEN 

Parts des PMA 



ANNEXE O 

Parts des pays de concentration 

Décaissements - aide totale par pays: 
Décaissements- aide bilatéraie: 
Décaissements - aide de gouv. à gouv.: 

Décaissements - aide muItiIateraie: 
Assistance humanitaire: 
Aide alimentaire bilatérale: 
Aide alimentaire multilatérale: 
Aide alimentaire totale: 
Décaissements - Programmes spéciaux: 
Décaissements - ONG: 
Décaissements - ING: 
Décaissements - ONGI: 
Décaissements - PCI: 

Concent. Autres 



ANNEXE P 

Comparaisons 

Décaissements - aide totale par pays: 
Afiique de l'Ouest fiancophone vs Afrique francophone: 52'5 1% 

Afiique de l'Ouest fiancophone vs Afrique: 23,45% 

Aûique de l'Ouest fiancophone vs Monde: 8,6I0h 

Décaissements- aide bilatérale: 
Afiique de l'Ouest fiancophone vs Afnque fiancophone: 53,55% 

Afiique de ['Ouest fiancophone vs Afi-ique: 23,48% 
Afnque de l'Ouest fiancophone vs Monde: 8,28% 

Décaissements - aide de gouv. à gouv.: 
-que de l'Ouest fiancophone vs f i q u e  fiancophone: 56'28% 

Afiique de l'Ouest francophone vs Afiique: 26'16% 

Afnque de l'Ouest francophone vs Monde: 1 1,77% 

Décaissernents - aide multilatérale: 
Afnque de I'Ouest fiancophone vs A£iique fiancophone: 47'58% 

Afrique de l'Ouest Çancophone vs Afiique: 21,91% 

f i q u e  de l'Ouest h c o p h o n e  vs Monde: 8,94% 

Aide alimentaire bilatérale: 
Afnque de l'Ouest francophone vs Afiique fiancophone: 50,28% 

Afnque de l'Ouest francophone vs Afiique: 15,19% 
A£iique de l'Ouest francophone vs Monde: 5,8296 

Aide alimentaire multiiatérale: 
Afnque de l'Ouest fiancophone vs Afnque francophone: 39,26% 

Afiique de l'Ouest francophone vs f i q u e :  14'08% 

Afnque de l'Ouest h c o p h o n e  vs Monde: 6'29% 



Aide alimentaire totale: 

Afiique de l'Ouest fhncophone vs Aûique fiancophone: 
Afiique de l'Ouest fiancophone vs mque: 

Afiique de l'Ouest fimcophone vs Monde: 

Décaissernents - Programmes spéciaux: 
Afiique de l'Ouest fiancophone vs A6ique fiancophone: 
Afnque de I'Ouest fiancophone vs Afnque: 
f i q u e  de l'Ouest francophone vs Monde: 

Décaissements - ONG: 
f i q u e  de l'Ouest francophone vs Afrique fiancophone: 
Afnque de I'Ouest fiancophone vs Afnque: 
f i q u e  de l'Ouest fiancophone vs Monde: 

Décaissements - ING: 
Afnque de I'Ouest francophone vs Afiique francophone: 
Afrique de l'Ouest fiancophone vs ff ique: 
Affrique de l'Ouest francophone vs Monde: 

Décaissements - ONGI: 
AFique de L'Ouest francophone vs Afnque fiancophone: 
Afrique de l'Ouest francophone vs Afiique: 
Afrique de ['Ouest fiancophone vs Monde: 

Décaissements - PCI: 
Afrique de I'Ouest francophone vs Afnque fkancophone: 
%que de t'Ouest francophone vs Afiique: 

Afnque de I'Ouest fiancophone vs Monde: 



ANNEXE O 

Historique de l'aide pubIique au dheloppement accordée par Ie Canada 
(en millions de $) 

Année 
financîère 
1960- 2 96 1 
1961-1962 
1 962- 1963 
1963- 1964 
1964- 1 965 
1965-1 966 
1966-1967 
1967- 1968 
1968-1 969 
1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1 976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1 980 
1980-1981 

APD TOTALE 
73,48 
59,IO 
57,65 
64,03 

100,89 
122,35 
212,89 
190,44 
210,71 
277,s 1 
345,42 
396,66 
5 13,29 
590,18 
748,2 1 
903,54 
966,47 

1046-24 
1 136,45 
1282,s 1 
1308,07 

Rapp0rt 
APDPNB (5%) 

0,20 
0,lS 
0,13 
O, 14 
0,20 
0,22 
0,34 
0,29 
0,28 
0,34 
0,40 
0,4 1 
0,47 
0,46 
0,49 
0,53 
0,49 
0,49 
0,49 
0,47 
0,43 

Assistance 
gowmement à 
gouvernement 

46,74 
3 7,04 
28,15 
40,19 
65,44 
85,78 

163,18 
139,02 
149,15 
198,09 
264,lO 
267,15 
322,37 
364,84 
495,55 
507,73 
466,41 
541,13 
533,45 
598,77 
581,47 

Autre 
assistance 
payshpays 

6,3 7 
0,82 
1,42 
2,55 
1 ,O8 
2,54 
2,38 
3,19 
5,44 
9,30 

13,86 
29,62 
33,97 
35,26 
48,3 1 
64,16 
77,97 
83,86 

I 27,48 
190,36 
213,67 

Asistance 
totale psys 
apays 

53,21 
37,86 
29,57 
42,74 
66,52 
88,3 1 

165,56 
142,20 
1 54,60 
207,3 8 
277,95 
296,77 
356,34 
4ûO,11 
S43,86 
57 1,89 
544,38 
624,99 
650,93 
789,14 
795,14 

Assistance 
muitilatéde 

20,36 
2 1 ,24 
28,09 
2 L ,29 
34,38 
34,M 
47,3 3 
48,24 
56,12 
69,82 
67,46 
99,89 

156,96 
19O,O7 
204,35 
33 1-65 
422,09 
421,24 
485,52 
493,37 
512,93 
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