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Aprks I'euphorie provoquee par le 
Sommet de I'organisation de la conference 
islamique, la rCalitC a vite refait surface, 
rnasquee un temps par la mobi l i~ t ion pour 
la reussite de cette rencontre. Et tout comme 
le Niger, le Mozambique, le Camwoun, le 
Burkina Faso, l'tgypte, la Slovknie (84 
centrdes syndicales de 29 pays eur@ens) 
ou la CBte d'lvoire, le %n@ a eu sa part de 

manifestions contre la vie chbe n. 

Dans tous ces pays, la tentation est toujours 
forte pour les gouvernements, confrontks A 
une situation difficile, de prendre des 
dispositions faciles pour juguler la montke 
des prix et les difficult6s. Le Senegal 
n'khappe pas A la r&le et des mesures qui 
sonnent bien A I'oreilk Gomme rn ixka 

AU-DELA DU BRUT.. . 
temporaire de la fiscalite n, . creation de 
magasins de reference )), y sont brandies. 
Ces mesures faciles ont, toutefois, leur revers 
: pour viables quelles puissent &tre, elles ne 
le sont qu'a tres court terme ! II est 
indeniable que le choc impose par le baril de 
brut a plus de 100 dollars a eu un impact 
nkgatif sur la situation economique globale 
et, en particulier, sur les menages, I'inflation 
flirtant avec les 6 %, niveau jamais atteint 
depuis la dkvaluation du franc CFA en 1994. 
Mais n'omettons pas d'admettre que le 
SCn&gal n'est pas all& au bout des rbformes 
en profondeur qui, men4es a bon terme, 
auratent pu amortir le choc. 

II faut regarder les choses en face et 
braquer son regard sur I'agriculture, 
delais* au profit d'industries sur-prot6g&s, 
sans pour autant &re competitives et 
rkellement creatrices d'emplois. h force de 
diffBrer I'application diligente de reformes 
restructurant ce secteur et notamment la 
filikre arachidigre, on debouche sur une 
situation paradoxale : au Senegal, les prix 
des produits alimentaires sont de 24 % 
supbieurs A la rnoyenne africaine et sont les 
plus Bleves de la CEDEAO, hormis le Nigeria 
et le Cap Vert ! Pour un pays dot6 d'un port 
desservant ]usqu'A des pays enclavCs, c'est 
un paradoxe qu'il faut proscrire. D'autant 
que la conjoncture interieure a tout pour 
Bclairer le gouvernement et ses partenaires 
au developpement : les prix des denrees 
alimentaires sont, A Kaolack, inferieurs de 
11 % A ceux de Dakar. La raison en est 
simple : le menage kaolackois profite de la 
concurrence des produits gambiens. Alors a 
quoi sert, dans ces conditions, d'irnposer 
des surtaxes SLY I1hcri(e u&6tale et le u x e  

importCs ? Sinon qu'a restreindre le pouvoir 
d'achat des menages les plus pauvres ! 
Examiner, dans le dktail, les facteurs internes 
qui contr~buent a la hausse des prix, devient 
crucial. 

II ne s'agit pas de prendre des mesures A 
la hussarde sous la dict6e de I'envolb du 
prix du petrole. Elles ne seront ni adequates, 
ni durables. En revanche la bonne coduite 
2 tenir serait de se hater lentement 3, 

en visant au minimum k moyen terme. II n'y 
a aucune main magique pour passer de 
I'importation de riz A I'autosuffisance 
c8r6alicre. II n'y a que la sueur et des 
r4formes rationnelles, ne s'annulant pas les 
unes les autres par leurs effets 
contradictoires, pow r d d i e r  b b situation. 
Pour ce faire. encore faut-il. non seulernent. 
une vision partag& avec le i  producteurs et 
les consommateurs sur les orientations A 
prendre dans le secteur agricole, dans sa 
globalite, mais aussi et surtout un consensus 
large sur des questions telles que la 
production des semences, la gestim d e  
terres, le financemmt de I'agriculture, 
la modernisation des pratiques culturales et 
j'en passe.. . 

Cette vision partagCe est aussi celle qui 
doit prkvaloir dans le secteur de I'kiucation. 
N'absorbe-t-il pas I'essentiel des resources 
du pays sans produire les rbsultats 
attendus ? Le dossier de ce numero lui est 
consacre. Quand une nation accepte que 
ses enfants perdent annuellement ie tiers de 
I'instruction que ses ensdgnants leur 
hivent, c'est sun d6clin 2 long terrne qu'elb 
constrult Et ceia n'a rien h VOK avec un baril 
dekuLbp!usdecentdol&ts! 

BEYOND CRUDE ... 
After the euphoria surrounding the 

Summit of the Organization of the 
Islamic Conference, reality, temporarily 
forgotten in the bustle to ensure the 
success of that gathering, popped right 
back up again. Like Niger, Mozambique, 
Cameroon. Burkina Faso, Egypt, 
Slovenia (84 central union committees in 
29 European countries) or CGte d'lvoire, 
Senegal has also had its share of 
"demonstrations against the htgh cost of 
living." When faced with a sticky 
situation, governments are always sorely 
tempted to, shall we say, look for 'easy' 
ways to control soaring prices and 
growing perils. The trouble with such 
measures, however, is that even when 
they do work, they're only effective for a 
short time. Senegal is no different, and 
ear-pleasing measures such as 
"temporary tax cuts" and "establishment 
of controlled-price stores" are being 
bandied about. There is no denying that 
the price shock of $100-a-barrel oil has 
had a negative impact on the overall 
economic situation, especially for 
households, in view of an inflation rate of 
nearly 6 percent that has not been 
experienced since the 1994 devaluation 
of the CFA franc. It is also true, however, 
that Senegal has failed to push through 

the in-depth reforms that, if successful, 
might have cushioned the impact. 

We need to face facts and take a look at 
agriculture in particular, which has been 
neglected in favor of super-protected 
industries that are not comoetitive and do 
not even generate all that inany jobs. By 
postponing the sustained application of 
reforms aimed at restructuring this sector, 
and especially groundnut production, 
we've created this paradox: Food prices in 
Senegal are 24 percent above the African 
average and the highest in the ECOWAS 
zone with the exception of Nigeria and 
Cape Verde! For a country with a port that 
supplies even the landlocked countries, 
this is an irony worth noting. Yet, the 
internal situation holds lessons even for the 
government and its development partners: 
staple food prices are 11 percent cheaper 
in Kaolack than in Dakar. The reason is 
simple: households in Kaolack benefit from 
the competition posed by Gambia. What is 
the point, then, of levying surtaxes on 
imported vegetable oil and sugar, which 
only reduce the purchasing power of the 
poorest households? It is becoming urgent 
that we closely scrutinize the internal 
factors contributing to price hikes. 

There is no need for rash measures 
dictated by high oil prices. Such 
measures would be neither effective nor 
lasting. We need to 'make haste slowly' 
by aiming at least at the medium term. 
There is no magic wand that will turn rice 
importation into cereals self-sufficiency. 
There is only sweat and rational reform, 
which are not mutually exclusive. If they 
are to be effective, however, producers 
and consumers must have a shared 
vision of agricultural policy in the broad 
sense, and must arrive at a broad 
consensus on such issues as seed 
production, land management, agricultural 
sector financing, the modernization of 
cropping practices, and so much more. 

This shared vision is also needed in the 
education sector, which absorbs the lion's 
share of the country's resources without 
producing the desired results, and is the 
subject of this issue's feature article. When 
a nation allows its children to miss out on 
one-third of the instructional hours owed to 
them by their teachers, it is laying the 
groundwork for its own long-term decline. 
And that has nothing to do with $100-2- 
barrel crude oil. 



SOMMET DE COCl 

PASSER DE LA ZAKAT AU COMMERCE 
Le 31* somrne? de I'OtpnIsatkm de la em- k & m m  8 v&u. A Dakar; I/ a gravd ses marqum dans k Mton : w tunnel 
p w r  L circulation routi&re. Pmmier m m e t  du 21. skle, i! a aiguM les esprfts. Voi& qui m&rits/t Men urn &MIS& de la 
Chart@ et une D&!aration d'intentims meitant en evidence que /'Organisation est sans conks@ une / m e  capable 
d b b I U  dans le mohde mtuel. SuWt  qu'd POCI, I'&&m opuhce c8fi7ie I'exftdrne pauvret6. .- L-. 

PM Madembba Ndiaye 

Qml est k Lien entre rhiW M d r l d h  13 et 14 mars 2WB (pour reprtmdra le 
Prkident et Le twmd de Sournbediwne ? jargon de I'OCI), @emit pleca a &ns les 
Les deux infrastructures symbolisent le premieres annees d'un lroisierne 
cholx de Dakar pour la tenue du Sornmet rnill8nalm marque pw de profafldes 
de I'drganisatlon dc la cod6rence mutations sur 1'Cchigulsr rnmdial. 
islamique (OCI). En 1991, c'est un singulierernent aux plans ideologique, 
Mtridlen Aambant neclf, finenck, pour politique, kqnomique, scientifique et 
t'essentiel, par I'Arabie mudi te,  qui avait technologiqwe J want d'dvoqwr le 
accueilll le 6' m m e t  el, en 2008, c'est Programme d'ection d 6 c e m l  dont s'6bit 
sous un tunnet auvert pour la dote I'OCI lors du sommet extraordinaire 
circonstance - grace notarnrnent aux A Ir Mequa . 
fonds koweitiem - que sont passds 

3 piusieurs corteges & Souverains, de Dans ixtb &bration. lm 57 peys 
Chefs d'ftat et de Gouve~nement venvs mambre6 de I'wi npponent Wa lcus 
prendre part au 11' sommet qui s'est positiuns polittpu~ memrtnt 
d0rould dans les memes locaw que le notarnmart I8 crbdllm d'un &it 
sommet de 1991. Meme lieu donc pour palestlnien sbns discontinuitb territoriale, 
les M et 118 swrnmets, mais un avec A!-(20th Al-Sharif (JBrusalern) 
environnernent international tout d fait comme capltale et, plus g6n&refernent, 
different avec en toile de fond le I'opplicaiion de I'enssmble des 
11 septembre et le beril d e  @trole a plus rfsdutians do I'DNU devant aboutir A la 
cia 100 ddbn. La W a t i  de Dakar 8 fin de I'occupation de t w s  les territdires 
ne s'y est pas tromp&, soulgnwd que le occu@s p a  Israel, y cornptis le plateau 
Sornrnet qui a eu lieu r les 6 et 7 Rabiul syrien du Golan, et au respect de la 
Al Awwal 1429 H, correspondant aux souverainete du Liban. fvidemment, 

I'OCI y condarnnc le tenorlfme mu9 
toutes ses fwrnas, b consider&mmme 
un *phhom&ne mondial qui n'est lid B 
aucune religion, r a a ,  cauleur au p a y s  
ajwfant qu'il convient de distinguer ce 
fleau d e  la resistance Iaitirne B 
I'occupatlcn Mnngkre, laquelle pr~scr i t  
de mner  ka mrq da clvWs I n m n b  s. 

Iss qusstlans pd l t i~ues B v a c u k s ,  les 
dll.%eank en rtvtannmt 8 u ~  probldmas 
wwc du morrde pour aswrer que I'DC1 
m j 6 ~ r  c gon piein role dans la msftrisP 
d e  probltmes indulta par la 
rnondlsllsation r en suscttatlt w  TI 

soutenant r tout@ initiative visant, bntre 
butres, a combsttre la6 catastrophes 
naturelles, a rdever les defls 
environnemeflla&x qui menacent 
I'hurnanitk, 13 Bradiqusr la pauvretb, a 
participer pkinement d Ir c a m p w e  
mondiale de r k o r p t i n  de le fracture 
nurnkique  - notammeflt en versant des 
contributions ~ lan ta i res  -, A iaire face 6 
la quest& Tanclnante be I'$nergle 



comme facteur vital de developpement 
a~nsi qu'a la promotion de la femme, de la 
farnille et de I'enfance devenue une 
exigence societale majeure n. 
Cette longue t~rade est sans doute le 
creuset consensuel de toutes les 
preoccupations exprimees par des pays 
en particulier, lesquels evoluent parfois 
selon des registres diffBrents puisque 
certains rnembres de I'OCI sont la'ics, 
voire m&me de majorit6 non-musulmane 
alors que d'autres appliquent la Sharia 
(loi coranique). 

Au sein de cette organisation 
regroupant des nations aussi 
dissernblables que I'Arabie saoudite - qui 
produit 15 % du petrole rnondial 
(150 milliards dollars en 2004) et detient 
le quart des reserves mondiales connues 
de petrole - et la GuinCe-Bissau, un des 
pays les plus pauvres de la planete, les 
relations economiques ont souvent et6 
percues cornme un flux financier de type 
Zakat (aurngne legale islamique) : les 
pays riches en ressources petroli6res 
faisant des dons h des pays rnoins nantis, 
notarnment subsahariens. A Dakar, 
I'abolition de cette vision a Bte fortement 
recornmandee, notarnrnent par le 
President Abdoulaye Wade du Senegal, 
nouveau president en exercice pour les 
trois prochaines annees, lequel a exhort6 
ses pairs a u apprendre a mieux (se) 
connaitre pour mieux apprecier (leurs) 
possibilites d'echanges economiques et 
cornrnerciaux, d'investissernent et de 
partenariat dans I'espace Umrnah )). Le 
ton Btait ainsi donne mCme si le President 
skn6galais n'a pas march6 dans les pas 
dmErnesto u Che D Guevara qui, en fevrier 
1965 a Alger, avait reproche aux pays 

socialistes d'alors, et principalement A 
I'URSS, d'appl~quer les mCmes regles 
comrnerciales aux pays capitalistes 
developpes de 1'6poque et aux pays du 
tiers-monde africains et asiatiques, 
censes gtre leurs u amis D. Pour les pays 
pauvres rnernbres de I'organisation, le 
prix du petrole restera le rnerne avant et 
aprks le sommet, la solidarite de la 
Urnmah islarnique tant rnagnifiee dans 
toutes les declarations du Sommet 
paraissant incompatible avec les interets 
financiers des pays producteurs de 
petrole. Et, ce, mCme si la Declaration, 
comme pour rappeler aux rnernbres 
fortunes leurs devoirs, exprime 
textuellernent c( qulAllah a dote la Urnmah 
d'irnmenses ressources et potentialites 
Cconomiques D pour faire face aux dkfis 
Bconorniques. II n'en derneure pas rnoins 
utile d'indiquer que les ministres du 
commerce des pays de I'OCI ont fix6 au 
l e r  janvier 2009 la date butoir de rnise en 
place du systeme de Preference 
cornmerciale entre les pays de I'OCI 
(TPS-OIC), ce qui constituerait une etape 
importante dans la realisation de I'objectif 
du Programme d'action decennal de 
porter le volume des kchanges intra- 
cornmunautaires a 20 %. 

Le l l e  sornrnet s'est dit rkellement 
preoccup6 par la situation des pays 
pauvres du  continent africain dont les 
maux avaient deja kt6 Cnumeres dans la 
declaration de la Mecque : pauvrete, 
maladies, analphabetisme, famine et 
poids de la dette. En guise de rCponse, 
le Sommet exhorte les Ctats membres A 
verser leurs contributions (volontaires) 
au Fonds special de Solidarite islamique 
dote de 10 milliards de dollars et mis en 

place au sein de la Banque islamique de 
developpement (BID) en 2007. Outre 
I'Arabie saoudite qui y a depose 2,6 
milliards de dollars, rares sont les pays 
ayant deja nanti I'escarceIIe. A noter que 
I'OCI a Bgalement mis sur pied un 
Programme special pour I'Afrique dont le 
budget est fixe a 12 milliards de dollars ; 
non seulement ce programme d e n t  
cornpte des besoins necessaires A la 
lutte contre la pauvrete absdue, d 
I'assistance aux pays pour I'atteinte des 
Objectifs de developpement du  
millenaire* mais va surtout, selon 
Boubacar Cisse, vice-president de la 
BID, permettre de u cr6er les conditions 
d'une plus forte croissance grAce B la 
mise en place d'infrastructures 
structurantes afin de relancer non 
seulernent la croissance, mais aussi de 
creer des emplois n. 

Le sornrnet de Dakar qui a perrnis la 
revision de la Charte de I'OCI pour 
I'adapter au contexte rnondial actuel a 
aussi plaid6 pour un renforcement des 
ressources hurnaines dans le monde 
rnusulrnan avec, notarnrnent a I'appui, 
des bourses de la BID accordees B des 
etudiants. Enfin, et ce n'est pas le 
moindre, la Declaration de Dakar lance 
~ u n  appel a I'unification du calendrier 
rnusulman qui viendrait, ainsi, renforcer 
la solidite de I'image de I'lslam dans le 
monder. Cette recornmandation a sans 
doute resonne dans les oreilles des 
Sknkgalais qui, pour chaque fCte 
religieuse, voient souvent trois ulune. 
selon la confrerie B laquelle on appartient, 
engageant le Senegal dans la celebration, 
en desordre, de trois jours de priere pour 
le mCrne evenernent religieux ! 

A k i w  Diack, Adja w au 
propre comme au figui6 'rivesk 
noire), va sevw notFe bureau de 
son probsimnalisrne et de son 
sourire pendant 365 longs jours 
pwr alter tramilk au si&e de h 
BM B Washington ! Pwr dire 
'dmm1 ci hmm, Wkl jammu 
(Vaenpaixverslapaixf&cette 
spMiliste de la sant&, Demba 
Bald6 kaurne) a promo5 un 
beau discours au nom du 
p e r s ~ ~ l e l  et en formufant des 
prier= cornme il se doit. Astou 
DiawW (tout en Wand, 
assislantedeRdja, n'a p a s a m  
reste pour les hmrnages qui ont 
f& pendant k pot organist! te 
18 MI. Bon s e j a r  A@. Cpmm 
tu as promis de revenir, on te 
mrde un bureau en face de 
I'&n Atlantique Bns Pes 
noweaux W u x  de la BM au 
-1 1 



~COLES PUBLIQUES 

A LA RECHERCHE DU TEMPS SCOLAIRE 
Entre les grgves des enseignants et les anticipations ou prolongations de fetes, le temps scolaire est devenu un v6ritable serpent 
de met Les textes rggissant 1'6cole abordent be1 et bien la question du temps scolaire, mais nu1 n'ignore que ce temps imparti 
ne fait pas loi dans le systkme Mucatif public. Quand une nation regarde sans broncher ses enfants perdre le tiers de leur vie 
scolaire, elle ne doit pas sztonner que les &sultats de sa proggniture prennent souvent la furme d'une courbe descendante. 

Par Meskerem Mulatu (et M. Ndiaye) 

7 
I - Y  

dans le bmb dmapprenfflSIYB. - 

Trois jours avant le Gamw de Tivaouane, 
un enseignant justifkit sa propre absence 
devant un inspecteur de I'enseignernent par 
ce motif : a Les 6kes  ant &id6 de prendre 
des vacances ant ic iph  pour participer 
au ... Buurd ! r Pour qui sait ce qu'est le 
buurd - un &me rk i ik  dans les masqwk 
-, fallait-il rire ou pleurer ? Telle se posait la 
question ! Quoi qu'il en wit, voila amplernent 
justiflee a posteriori I ' h &  men& par un 
lnspscteur d1acad6mie, Adama Diouf 
(devenu, ce mois-ci, Directeur des 
ressources humaines du ministhe de 
I' Education nationale) int i tue x Tamps 
scolaire et quatiit6 des apprentis%?ge dans 
les I W  et c o l W  B. Cetk Btude est dans 
la I&& de plus&rs autm mduites dam 
le monde. lesauelles soulimnt la cotr&tion 
entre le temps pass-4 A l '&prentiige et le 
niveau de connaissanees acquises. 
D'ailleurs, point n'est besoin dFtre expert 
pour rhliser que tout ktudiant ne 
consacrant pas 100 % de son temps 
scolaire A appfendre rre murrr jarnais 
q u k r i r  les connaissames mrpposdw. 

Adama Diouf s 6 q m  ban Nude en 
deux periodes I200242003 et en X)Ofj) 
dans la redon de Diowbl, clrconsxrlptlan 
plac& saus son autaM d'lnspecteur 
d ' acaMe.  Ce qui a longtemps caract&& 
cette region au plan scdaire, ce sont son 
fort taux d'adrnission aux examens 
nationaux et un climat social paisibie. Les 
choses ont chang6 et, on I'imagine, pas 
dans le bon sens. Le constat de M. Diouf 
est slmpte : les enenants  ne sont plus en 
rnesure de t in~r  lm programmes scolaires 
au alors ces dernhfs sont McI& en fin 
d'anmie. Tout M m e n t  parce que la 
scolarit6 est perturb&, depuis quelques 
annees, par des gnivs, des debrayage, 
des fetes anticipees, prdong&s ou 
inopinees, des skrninaires et ateliers wl 
planifit%. La liste n'est pas exhaustive. Et ne 
le serait pas plus si on y aputait 1'8cart 
entre le debut (premiers jours d'octobre) et 
la fin (30 juin) offic~els de I'annee scolalre 

et la ealitb effective (dharrage des cours 
fln cctobre, au miewc et cloture d h t  juin) ! 

En guise d'itlustratim, I'auteur s'int&ese 
d'abord au cas des sciences physiques 
dans une Terminale Sl de sa zone ; 
il constate qu'en I'espxe de deux mois (de 
janvier A f&rier 20031,X) heures de cours 
ont Bt6 escamot& du fait de 17 jourrj de 
grhve et d'un jour ftri4 (Tarnkharit). 
Les motifs des greves donnent i3 rhflechir : 
manque de professeun d'Aratx, 
anticipation des #tes de tahaski et 
probthes sur la roub na'mnale provoquant 
13 jours de &e des el&ves) ; mots d'ordre 
de I'intersyndicale (4 purs de greve de la 
part des enseignants). A ce point de 
I'annke, 95 heures de cours Btaient 
nbssaires pour terminer le programme ! 
Or, en mettant bcut B bod les fetes prevues 
entre avril et la Rn de I'annbe (5 jours pour 
PMues, la Fete du Travail, 7 jours de Magal 
prenant en compte Idanticipation et la 
prolongation, 3 jours de Garnou, 1 jour 
pour I'Ascension, le Lundi de Pentecclte, 
2 jours de JournBes culturelles et ouverture 
du Foyer, 4 jours de composition) plus les 
10 jours en moyenne au titre de grhves, 
dminaires, absences tiustiMes ou m), ce 
sont encore 48 heures perdues. Le calcul 
est d'une slm~licit6 enfantine, faire peur 
A tout p rent  d161&e : sur les 104 heures 
prdvues, 48 passerant ;l I'as et il en restera 
56. Le professeur ayant, nous I'avons dit, 
besoin de 95 heures pour achever son 
programme, les 39 heures qui lui feront 
defaut se traduiront sans nu1 doute par de 
rnaumises notes au Baccalaurht dans la 
mati& principle de &e dasse. 

L'auteus prend aussi f'exemple du 
Fran~ais en Seconde. Setan le programme 
dficiel, les Wes doivent m m i r  6 heures 
de co rn  par senmine, MY 112 heures pour 
I'ensmble de I 'annk scolaire. Dans cette 
classe, les coufs de Francais ont 
effectivernent eu lieu entre le 2 novembre 
2004 et le 9 juln 2005. Le professeur a 
donne 92 heures de cours, 8 heures de 

travaux diri@s avec exercices, supervise 
4 shnces d'expas8s faits par les Bleves 
(8 heures) et 10 heures de devoirs et .-  - -  - - .  -~ - -  - -~ 

compositions. Ainsi, les elgves ont eu un 
manque A gagner de 20 heures de cours 
pour cette seule discipline enseignee en 
trartches de deux heures (les mercredis, 
vendredis et samedis). Et toujours les 
rmkm mdk : grkves (6h) des enseignants 
ou des 61&ves, absence du * prof B (4 h), 
fetes religielrjes avec antlcipatim decid6e 
par les Mkves, sans dwte, la encore, pour 
Se Rndre au.. . buurd ! 

Se r4fbrant aux directives officielles, 
ce writ, en fait, 36,74 % des cours qui 
n'ont pas CtB dispenses puisque leur 
dernarrage etait fix6 au 11 octobre 2004 
avec une fin d'ann6e scolaire le ieudi 30 
juin ; le volume horaire 2 effecther etait 
bien de 196 heures alors que, dans les 
faits, le professeur n'a assure une 
presence en classe que de 124 heures, 
c'est-i-dire, rernarque I'auteur a 36,74 % 
de non pdsence en classe, ce qui signifie 
qu'un pmfesseur ayant 8 charge d'assurer 
18 heures d'enseignernent per semalne 
n'en fait que 15 n. Pomuivant ses cakuls, 
I'lnspecteur d'acadhmie en deduit nous 
perdons une ann& scdaire pour cette 
discipline tous les trois ans, et, ce, 
pour une dasse de seconde L qui a W i n  
d'un encadrement spkifque en raison de 
la nouvelle donne des programmes m. 

Dans un tableau recapitulatif u B hire 
fremir a ,  1'6tude rburne la situation pour 
une classe de 1' L de la kgian de Diourbel 
: toutes disciplines confondws (Fran~ais, 
Anglais, Espagnol, Portugais, Sciences 
physiques, SVT, Maths), 
347 heures ont et6 perdues avec des taux 
d'absence pour divers motifs tournant 
autour de 40 % du volume haaire normal. 

Si cette etude portait suc le primaire, 
la situation serait pire encore avec des 
ms6quencss lncornmensurables ; en ek t ,  
la capcite d'un enfant A iire couramrnent 
dans les premieres anees de sa scalarit6 
est la cm@tence la plus importante qu'il 
doit acqukrir pour reussir ses Hudes, si ce 
n'est sa vie, La perte de 1'8quivalent d'une 
a n n k  scolaire, sw une peiode de 3 ans, 
entre le CI (prern2re mn&) et le C E I  
(troisikme annee) riquerait de conduire a 
ck difficult& maleures m k tu re  avec des 
r6percussions sur les apprent'isages dans 
butes I& autres matibres c m m e  les 
matMmat!ques. II en rbulterait, praque a 
coup s0r, une perte d'espoir assurtis d'une 
fwte probabilite d&hm et d'abendon. 

Alors, 2 qui imomknt les res-1% ? 
La bonne nouvelle est qu'elles sont 
partag6es. 

Les ecoles doivent respecter le calendrier 



de dernarrage et de cldture de Isannee 
scolaire adapte aux circonstances locales. 
II  faut que les mesures appropriees soient 
prises pour garantir la disponibilite, 
en temps opportun temps, des salles de 
classe, des enseignants et du materiel 
necessaires a la rentree des classes dans 
le courant de la premiere semaine 
doctobre. I1 s'agit la d'une responsabilite 
centrale, mais les acteurs a chaaue 
~che lon 'de  la chaine, depuis le niveau 
central jusqu'd I'Ccole, ont un rdle 2 jouer 
dans I'application efficace de ce 
dispositif. L'agencement de calendriers 
flexibles prenant en compte les 
particularites regionales est une 
responsabilite majeure des hauts 
fonctionnaires du ministere de 
I'cducation. Le recrutement des 
enseignants et leur repartit~on efficiente et 
transparente dans les ecoles avant 
I'ouverture des etablissements est une 
responsabilite a la fois centrale et locale. 
La construction et la livraison des salles 
de classe en temps opportun et 
respectant un min~mum de qualite 
impliquent une collaboration 
interministerielle aussi bien qu'une 
concertation avec les autorites locales. 
La fourniture a temps de manuels 
scolaires en nombre suffisant necessite 
une planification prealable et une 
gestion rigoureuse de leur livraison aux 
Bcoles et de leur utilisation en classe. 
La societe civile et les partenaires 
sociaux ont un rble important a jouer en 
s'assurant que I'ouverture, A point 
nomme, des ecoles est la priorite 
majeure de toutes les parties 
concernkes. Aucun acteur n'est certes 
isolement responsable, mais, si I'on veut 
que I'enfant senegalais beneficie 
pleinement des investissernents 
considerables que les parents, 
les communaut6s, les partenaires 
techniques et financiers ainsi que le 
Gouvernement consentent pour 

I'&ducation, aucune partie prenante cle 
ne doit rester en rnarge du processus. 

Les absences injustifiees doivent &tre 
traitees prornpternent et equitablernent. 
Les absences liees aux vacances 
anticipees et retours differ& apres les 
conges, qui continuent d'&tre tolerees a 
un niveau inquietant, sont dans le lot. 
Les oroblBmes d'absence due A des 
retards administratifs - des enseignants 
contraints de laisser leurs classes pour 
aller toucher leur salaire, par exemple - 
doivent &tre resolus par les autorites et 
reduits au strict minimum. Dans tous les 
cas, un etablissement scolaire qui a 
perdu des heures d'enseignement doit 
rattraper le temps perdu, grsce a une 
forte cooperation entre I'ecole, 
les enseignants, les parents et la 
communaute. 

Les reunions, ateliers et skminaires 
doivent Ctre bien planifiks. Le nornbre 
d'interruptions de I'annke scolaire dues 
aux seminaires et atehers est important et 
croissant. La gestion de ce processus est 
clairement entre les mains de I'Etat, 
mais le rBle des bailleurs de fonds est 
essentiel, ktant donnk que nombre 
d'entre eux imposent leurs emplois du 
temps au systhe.  Une suggestion serait, 
d'une part, d'identifier les mois de I'annCe 
011 les skminaires ou ateliers nkcessltant 
la presence de personnel scolaire aux 
niveaux des regions, des departements 
eVou des ecoles et, d'autre part, 
de categoriquement les Bviter. Une autre 
consisterait 2 harrnoniser les activitb de 
formation et les ateliers pour limiter, voire 
eliminer, les redondances. 

Les relations avec la societk civile et les 
syndicats doivent Ctre gerees avec soin. 
II serait nai'f de croire possible la 
suppression des greves et des 
manifestations, dans la mesure ou elles 
sont la traduction de points de vue 

politiques, une libert6 d'expression 
capitale dans toute dernocratie. 
Cependant, il est essentlel que des 
cadres de concertation soient trouves afin 
que les sorties des enseignants ou des 
Cl&es de leurs classes pour m ism 
d'actions civiles soient un dernier 
recours, &ant donne les effets 
dkvastateurs qu'elles peuvent avcir sur k 
orccessus d'aowentissa~e. 

Les parents et les comrnunaut& locales 
doivent Ctre des partenaires actifs : en 
invitant les parents et la comrnunautb 
locale au dialogue sur le temps 
d'enseignement, le systeme Cduc&lf a 
des chances de trouver des solutions 
susceptible de repondre auK 
preoccupations de ces acteurs et de 
garantir que les enfants repivent 
116ducation pour laquelle le pays a 
lourdement investi. 

Alors, comment I'histoire d'Adama Diouf 
se termine-t-elle ? Eh bien, c'est une fin 
heureuse avec des l q m  importantes pour 
I'avenir. Afin de rattraper le temps perdu, 
tous Is partenaires dbs de I 'ko le  (les 
eICves, 1% enseignants, les directeurs 
d'&ablissement et les parents) ont conjugu6 
leurs efforts pour trouver une sdution. 
Cornpte tenu des quelques semaines 
restantes avant la fin de I'annee scdaire el 
de la menace de plus en plus proche du 
Baccalaurbt, ces acteurs ont convenu d'un 
programme accklkre assurant que 
I'ensembk des chapitres serait traltk. 
Cela impliquait que les directeurs d'&de 
fournissent le materiel ad6quat et rendent 
des salles disponibles en dehors de I'horaire 
habituel, que les enseignants acceptent de 
donner des cours de rattrapage pour 
terminer le programme et que les parerrts et 
Cleves fassent aus i  leur part pour garantir k 
succes de cette stratbgie. Force est 
rnaintenant de fairt de ces 
recommandations une realite, non pes 
seulernent Dour I'effectrf d'une classe de 

MlSE EN EUVRE ACC~CRB DE L'EPT 
En I'an 2000, 8 Dakar mCme, 164 

gouvernernents et des organisrnes 
partenaires se sont engages a Blargir les 
sapacites Bducatives a I'horizon 2015. Ces 
participants au Forum mondial sur 
'education ont adopt6 une vision globale 
Je I'kducation mettant, entre autres, en 
sxergue, la necessaire prise de rnesures 
specifiques pour atteindre les strates les 
plus pauvres, les plus vulnerables et les 
plus defavoriskes. Depuis lors, sur 
129 pays, 51 ont concretisk ou sont en 
passe de concretiser les objectifs 
J'achbvement pour tous d'un cycle 
prirnaire, dlalphaMtisation des adultes, 
Y'kgalite des genres et de qualite de 
1'6ducation. Bien que le Senegal ne figure 
pas encore au nornbre de ces pays, une 
'Bcente rencontre du Cornit6 du Fonds 
:atalytique de I'lnitiative FTI (Fast-track 
Initiative, Initiative de rnise en ceuvre 
accel6ree de 1'8ducation pour tous) a 
3ffirrn6 son soutien au programme Bducatif 
3n cours et a approuve un don de 81.5 
nillions de dollars accord6 au 
>ouvernement senegalais sur la periode 
2008-2010 pour I'aider A rernedier 8 I'aigue! 
&nurie de salles de classe. 

Le Gouvernement senegalais consacra 
me part tres Blevee de son budget 

I'bducation, superieure 8 celle de la plupart 
de la region ou d'ailleurs. En 2007, par 
exemple, ce sont quelque 31 % du budget 
de fonctionnement (hors service de la dette) 
et 25 % des ressources nationales qui ont 
6t4 affectbs 2 I'dducation. De plus, pres de 
46 % du budget de fonctionnement de 
I'education est alloue au cycle prirnaire. 
Les fonds exterieurs n'ont pas grossi au 
rnCme rythrne et n'ont represent6 
qu'environ 8 % des ressources totales 
necessaires 8 I'bducation en 2005-2007 
contre 80 % provenant du gouvernement. 
Les ressources rnobilisees par des 
partenaires extkrieurs sont principalement 
ciblees sur I'amelioration de la qualit6 et de 
la gestion de I'education qui constituent 
aujourd'hui les enjeux majeurs pour 
atteindre les objectifs ci-dessus mentionnb. 

Maintenant que le don du Fonds 
catalytique est approuve, la prochaine Btape 
consistera dans la preparation, par le 
ministere de l'fducation, d'un rapport 
complet Bbauchant les actions spkcifiques 
A financer, le dispositif fiduciaire 8 rnettre en 
place et le profil de I'entite de supervision 
qui accornpagnera le processus. 
Les bailleurs de fonds dans le domaine de 
I'education ont fait savoir qu'ils appuieront 
In an, ~warnnmnnt A-nr r-n ~J~OC~SSU-$ 

terminale ~ ' s e  preparant au bac en 2003 
dans la $@on de Diourbel, mais, 
annuellement, pour I'ensernble d& dl6ve.s 
du S&i&gl. 

Cette histoire ne peut s8arr3ter en si bon 
chemin, car il est tout aussi essenbl d'avoir 
une Mucation e f f i cm que d'etre pr&nt m 
classe. La qwstion de La qualite de 
I'enseignement ne w u t  &tn mise de d t & ,  
non plus que I'irnportance de disposer 
d'enseignants motives, de salles de classe 
bien Cquip&s, d'un environnement scobire 
fournissant un soutien Wdagogique solide 
aux enseignants, d'un programme b i m  
@uilibrd, d'une comrnunautb impliqu& 
dans la vie de I'&cde & de celle des dbves, 
sans oublier le soutien nutritimnel et 
pMagogique dequat  dont ont besoin, la 
rnaison, les enfants scolaris8s. Cependant, 
m&me cette scolarisation i d b l e  ne 
patviendrait pas 2 atteindre ses objectifs si 
les B k v s  et les enseignants n'occupent pas 
les bancs de I'kole le nornbre d'heures 
escompt6. Et dans la plupait des pays en 
dBveloppement, cornme le Shegal, nous 
sommes loin de garantir cette scolarisation 
idh le  2 tous les enfants. Rien ne ncus 
e m w h e ,  toutefois, de faire un effort 
comid~able afin que les rnaigres ressources 
disponibles soient uliRs& 3 bon escient. 



MANAGING INSTRUCTIONAL TIME 

HOW SMART ARE THE STUDENTS OF SENEGAL? 

In 2002/2003 and then again throughout 
2005, Adama Diouf, the former regional 
inspector of Diourbel, Senegal (and the 
newly appointed Director of Human 
Resources), conducted two small studies to 
see how many hours students in his region 
were losing each school year. The studies, 
which were captured in a presentation 
entitled, "Temps Scolaire et Qualit6 des 
Apprentissages dans les Coileges et 
Lyckes," studied the frequent disruptions in 
schools including strikes and walkouts, 
unannounced extensions of national and 
religious holidays, badly planned training 
exercises and workshops, and unjustified 
absences, to mention a few. Add these to 
the late start and early end of the school 
year, and the worrisome picture becomes 
increasingly grim. On paper, school should 
start in the first week of October and end in 
the last week of June. Yet it is rare to have 
schools fully functional before November, 
and rarer indeed to find them open after 
the last week of May. 

The first case study examined the 
instructional time in the last grade in high 
school (called Terminale), and specifically 
looking at the Physical Science course, 
consisting of physics and chemistry. This is 
a particularly stressful grade for students, 
as they are expected to take a high-stakes 
national examination at the end of the year. 
The last thing they needed was to have the 
school year interrupted or shortened. Yet 
that is exactly what happened: first, there 

L were a number of school closings, 
including: 

January 2003: 5-day strike by 
students, 1-day strike by-teachers 

1 Februarv 2003: 2dav strike b i  

~warch 2003: 2-day and 4day strike by 
students, as well as a holiday 
(Tamkharit) 

As a result, a total of 18 school days were 
lost over the three-month period. For this 
particular class, this meant a loss of 
approximately 20 hours of instruction in the 
physical sciences. 

As if that were not enough, other breaks 
further reduced their time in class from 
April to June: 

Easter: 5 days 
May Day: 1 day 
Magal: 7 days 
Gamou/Maouloud: 3 days 
Ascension: 1 day 
Pentecost: 1 day 
Second semester exams: 7 days 
Cultural dayslofficial openings: 2 days 
Correction of student work: 4 days 

Based on their experiences in previous 
years, the regional administrators knew that 
a number of seminars, strikes and other 
unanticipated events would probably lead 
to the loss of another 10 days. 

In total, therefore, about 41 school days 
were expected to be lost. For the students 
in that physical sciences class, 
this corresponded to about 48 hours 
missed. 

The average physical sciences student in 
terminale needs a total of 104 hours of 
instruction from end-March to end-June to 
complete the curriculum. With 48 hours 
lost during this period, there are only 
56 hours available. constituting 54 oercent 

brilliant these Senegalese students were, it 
was virtually impossible to cover this 
additional course material effectively with 
only half the time. 

The second case study looked at middle 
schools over the period October 2004 to 
June 2005. Although several cases were 
analyzed, an illustrative example was the 
French class for the high school 2" class 
(roughly equivalent to 11th grade), which is 
taught for 6 hours per week. Classes did not 
begin until 2 November 2004, although 
school is supposed to start on 11 October. 
Classes ended on 4 June 2005, about three 
weeks sooner than expected. 

As a result of absences, holidays, strikes, 
administrative days and non-instructional 
classroom time, the students and their 
teacher were in French class for 124 hours, 
instead of the 196 hours necessary to cover 
the course material. This meant that they 
had had approximately 63 percent of the 
required time, losing a full third of the 
school year. If this trend persists, by the 
end of three years the average student 
would lose an entire school year of 
instruction in French, one of the most 
important core subjects. 

Had this study been done in elementary, 
the results would be the same or worse, and 
the consequences immeasurable, as the 
ability of a child to read fluently in the early 
grades is the most important foundation for 
all future learning. The loss of a year of 
schooling between CI (grade 1) and CEl 
(grade 3) would most likely result in a 
lifetime of difficulty with reading, with likely 
difficulties in all subjects, and with the high 
likelihood for failure and potential dropout. 

So where does the responsibility lie? The 
good news is that there is enough 
responsibility to go around! 

Schools must start and finish on time. 
Appropriate measures should be taken to 
ensure the availability of classrooms, 
teachers and learning materials well 
before school starts in October. This is a 
central responsibility, but actors all 
along the chain from the central 
ministry to the school have a role to play 
in its successful enforcement. Allowing 
the necessary flexibility in the setting of 
school calendars while taking into 



key responsibility of the senior 
management at the Ministry of Education 
- provided students are guaranteed the 
official number of school days. The 
recruitment of teachers and their efficient 
and transparent deployment to their 
schools is a central and a local 
responsibility. The construction and 
delivery of classrooms in time and with 
the necessary quality involves inter- 
ministerial collaboration and the local 
government authorities, as well. 

The delivery of textbooks in time and in 
the necessary numbers requires both 
advance planning and rigorous 
management of the delivery to schools. 
Civil society and social partners can play a 
role in ensuring that the timely opening 
and closing of schools is the highest 
priority for all concerned. No one actor is 
solely responsible, but no key actor can 
stay outside this process if the Senegalese 
child is to benefit fully from the 
considerable investments that parents, 
communities, technical and financial 
partners and the Government are making 
in education. 

Unexplained absences should be dealt 
with swiftly and transparently. 
This should include absences related to 
early departure to and delayed return 
from holidays, which are widely tolerated 
to a worrisome degree. Absences that 

are due to administrative delays, 
including teachers having to leave 
schools to collect their pay, should be 
resolved by the authorities and/or 
reduced to the minimum possible. In all 
cases, any school that has lost 
instructional hours should make up the 
lost time, with strong cooperation 
between the school, the teachers, the 
parents and the community at large. 

Meetings, workshops and seminars 
should be well planned. The number of 
disruptions in the school year due to 
seminars and workshops is large, 
and growing. The management of this 
process is clearly in the hands of the 
Government, but the role of the donors is 
key, as many impose their timetables and 
agendas on the system. One suggestion 
would be to identify key months of the 
year when seminars or workshops would 
be avoided at all cost. Another would be 
to harmonize training activities and 
workshops to ensure little or no 
duplication of effort. 

Relationships with civil society and unions 
should be carefully tended. It would be 
naive to suggest that strikes and walkouts 
be eliminated, as this is an expression of 
voice that is critical in any democracy. 
However, it is essential that coordination 
mechanisms be found so that the 
removal of teachers or students from 

FAST-TRACK l N lT l  ATlVE 
In 2000, here ~n Dakar, 164 

governments, together with partner 
organizations, committed themselves to 
expanding education opportunities by 
2015. These participants at the World 
Education Forum endorsed a 
comprehensive vision of education that 
emphasized, among others, the need for 
special measures to reach the poorest, 
most vulnerable and most disadvantaged 
groups in society, Since then, out of 
129 countries, 51 have achieved or are 
close to achieving the goals related to 
universal primary education, adult literacy, 
gender parity and qualty of education. 

Although Senegal is not yet one of 
these countries, a recent meeting of the 
FTI (Fast-Track Initiative) Catalytic Fund 
(CF) Committee affirmed its support for 
the ongoing education program, and 
approved a grant of US$81.5 million to 
the Government of Senegal for the XX38- 
2010 period to help in addressing the 
acuk shortage of cfass~ooms. 

The Government of Senegal allocates 
one of the highest shares of its budget to 

countries in the region or elsewhere. 
In 2007, for example, approximately 
31 percent of the recurrent budget (net of 
debt service) and 25 percent of domstic 
resources were allocated to education. In 
addition, approximately 46 percent of the 
recurrent budget in education is allocated 
to elementary school. External finances 
have not grown at the same pace, and 
represented approximately 8 percent of 
the total resources to education needed in 
2005-2007, as compared to 80 percent 
from Government. The resources that are 
mobilized by external partners are 
primarily aimed at improving education 
quality and management, which now 
represent the critical challenges for 
attaining the gmls mentioned a&. 

Now that the grant from the CF has 
been approved, the next step requires the 
Ministry of Education to prepare a full 
report outlining the specific activities to be 
supported, the fiduciary arrangements to 
be put into place, and the supervisory 
entity that will accompany the process. 
The donors to education have indicated 
their availability for supporting the 
"-ilernment in this proce-- 

class due to civil ac t in  is a measure of 
last resort, given the devastating effects it 
can have on the learning process. 

Parents and the local community should 
be active partners: By bringing parents 
and the local community into the I 
dialogue regarding the instructional time, 
the education system can find solutions 
that will respond to the preoccupations of 
all of these actors and will ensure that 
children receive the education on which 
the country has invested so heavily. I 
So how does Adama Diouf's story end? 

Well, it's actually a happy ending with 
important lessons for the future. In order to 
make up the lost time, all of the key 
partners at the school level (the students, 
the teachers, the school managers, 
and the parents) came together to find a 
solution. With only a few weeks left before 
the end of the school year, and with the 
looming threat of the baccalaurkat 
examination, these actors agreed on an 
accelerated program to make sure that the 
entire program is covered for the students. 
This meant school heads provided 
adequate materials and made classrooms 
available beyond the normal hours, 
teachers agreed to hold remedial classes 
so that the full curriculum could be 
covered, parents and students, too, 
made their contributions to ensure the 
success of this strategy. And the lesson? 
What is needed is to make this a reality not 
just for one terminale class of physical 
Science students in 2003, but for all the 
students of Senegal in every grade, every year. I 

The story is only partially told, as it is as 
important to have an effective education 
as it is to be present in class. The related 
issue of the quality of instruction received 
cannot be denied, including the 
importance of having a motivated teacher, 
a well resourced and equipped 
classroom, a school environment that 
provided solid pedagogic support to the 
teachers, a well-balanced curriculum, 
a community that is involved in the life of 
the school and of its students, and a 
student with adequate nutritional and 
pedagogic support at home. However, 
even this ideal classroom would not be 
able to achieve its objectives if the 
students and the teacher are not in class 
the expected number of hours. And in 
most developing countries, as in Senegal, 
we are far from ensuring this ideal 
classroom to all children. However, 
we can do a tremendous amount to 
ensure that the scarce resources that are 
available are in fact put to good use. 

So, how smart are the students of 
Senegal? It was a trick question. 
The answer is, only a fraction as smart as 
thev would be if thev had a full 
100 percent of the instructional time they 
need in class. 



A FAIBLE INSTRUCTION, BAS SAWIRES 

Par Moukirn Temourov 

Dans sa trb grande majorit4 la main- 
d'ceuvre senegalaise est faiblement 
remun6r&e, une situation qui tient B son 
niveau d'instruchon limit6 eta son manque 
de productivitk. Cela vaut aussi bien pour 
le secteur formel incapable de soutenir la 
concurrence Btranggre td'oh le manque de 
dynarnisme des exportations senCgalaises 
et le surcroft de protection que le pays doit 
fournir 8 ses entreprises pour prksewer 
kurs parts de march6 interieur) que pour 
le secteur lnformel dont le niveau de 
productivitk semble de trois h dix fois 
~ngrieur B celul du secteur formel. 

Le rapport rekernment consacre par la 
Banque d la situation de I'emploi au 
Senegal a mis en evidence le cercle 
viciew dans lequel se trouve I1&onomie de 
ce pays, veritable obstacle A la progression 
des capacitks de sa main-d'ceuvre. Bien 
que les qualifications contribuent A la 
productivite des entreprises et B la 
remuneration des travailleurs, ceux-ci ne 
sont guere motiv6s B investir en capital 
humain en raison du faible rendement 
associe B I'kducation, notamment au 
niveau de I'enseignement secondaire. 
Les gains salariaux, s'ils existent, 
sont marginaux (rnoindres que dans les 
pays membres de I'OCDE et les pays 
kmergents), ce qui explique les forts taux 
d'abandon observks dans le systbrne 
educatif s6nCgalais. En dCpit des efforts 
enbepris ces dix dernikres annBes par les 
autoritb. I1&art avec les pays industrialis& 
et Bmergents continue de se creuser : selon 
les d o n n k  disponibles, I'etudiant 
senegalais moyen passe, aujourd'hui, 
9,5 annees de moins B iC6coie que ses 

homologues des pays de I'OCDE, contre 
8 a n n h  de moins au debut des a n n h  60. 

Le faible niveau de productivite de la 
main-d'ceuvre dnegalaise tient au manque 
de qualification de celleci. Cornme le 
montre le tableau (enfin de texte), 
ce ph6nom8ne est particulikrement 
prononce dans le secteur informel ou plus 
de la moitiC des personnes travaillant % 
Dakar dklarent n'etre jarnais all& A I ' h l e  
et 2 % seulement ont suivr des Btudes 
superieures. Dans le secteur forrnel, 
il semble que la &partition entre les 
travailleurs n'ayant pas du tout fait d'etudes 
et ceux qui se sont arr@t6s aux niveaux 
primaire, secondaire ou superieur soit plus 
uniforme. Le niveau maian d'ktudes pour 
un travailleur employe dans une entreprise 
rnoderne est d'environ 11 ann&s (ce qui 
correspond B la fin du secondaire). 

L'analyse des qualifications des 
travailleurs et de leur produCtivit6 revhle 
que chaque annee d'dtudes 
supplementaire se traduit par un surcrail 
de productivitC de la main-d'aeuvre dans 
les secteurs forrnel et informel cte 7,5 % et 
5,4 %, respectivement. Mais dans le cas 
du secteur informel, cet effet ne se 
manifeste qu'au niveau des entreprises 
affichant dejh un assez haut niveau de 
productivitk de leur main-d'ceuwe (niveau 
Bquivalant 3 la valeur mediane Btablia par 
le secteur moderne) ; ceci laisse A penser 
que le niveau de qualification de la main- 
d'ceuvre n'a de repercussion sur la 
productivlt6 que dans certains contextes 
favorables ou a partir d'un niveau 
d'&ucation minimum. 
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La correlation entre main-d'oeuvre 
qualifi& et capital a Ctk conf~rmBe dans le 
secteur moderne et dans le secteur 
informel, mais s'agissant de ce dernier, 
uniquemenl pour les entreprises qui 
mbnent des activitBs commerciales ou de 
services (lesquelles afflchent un niveau 
moyen de productivite proche de celu~ du 
secteur moderne, cornme indiquk plus 
haut). Enfin, la qualification de leurs 
cadres dirgeants sernble Bgalement &re, 
pour les entreprises informelles, 
un facteur decisif de productivite, ce qui 
n'est pas surprenant compte tenu de la 
forte proportion de travailleurs 
independants rencontrke dans cette strate 
et de la faible taille des entreprises de 
cette catkgorie. 

Si une augmentation du niveau de 
qualification des travailleurs perrnet 
d'accroftre la productivitk de la main- 
d'oeuvre au sein des entreprises, 
la question est alors de savoir pourquoi le 
niveau de qual~fication n'augmente pas 
plus rapidernent au Senegal. Bien que le 
nornbre moyen d'annkes d'btudes y ait Bt6 
multiplie par 7 entre 1960 et 2000 et que 
le pays soutienne bien la comparaison 
avec les autres pays de I'UEMOA, I'bcart 
avec les pays industrialis& s'est creuse au 
fil du temps : il est passe de 8,3 A 
9,5 ann&s sur les 4 dernleres 
dkcennies ... un fait d'autant plus 
prbccupant pour I'avenir de I'bconomie 
senegalaise que cet kcart ne rend pas 
compte des differences en termes de 
qualite. Le faible degre d'investissement 
en capital hurnain incombe en partie au 
rendement relativement faible associ6, au 
SBnBgal, A I'Mucation cornparativernent 
aux pays industrialises et Bmergents, ce 
qui dissuade les travailleurs de s'investir 
dans 1'6ducation, notamment dans 
I'enseignement secondaire. 

Bien que I'impact de I'bducation sur les 
salaires au SCnCgal soit positif, il est d'une 
ampleur moindre que celle genkralement 
observee dans les pays industrialises et 
kmergents. Par exernple, les gains 
salariaux associes A une annCe d'btudes 
supplementaire se situent aux alentours 
de 10,3 % au Chili et 9,3 % aux Etats- 
Unis, soit le double de celui enregistre au 
Senegal. Et dans ce dernier pays, 
ces gains s'avkrent assez rMuits pour 
ceux qui dkident  d'investir dans leur 
education secondaire : le surcrolt de 
salalre n'est que de 18 96 et 19 % dans 
les secteurs formel et informel, 
respectivernent, par rapport aux 
travailleurs ayant quittB 1'8cole A la fin du 



primaire. Ces faibles gains sont de plus A 
mettre en regard du colit eleve de 
1'~ducation secondaire (a savoir les coOts 
directs et les co i ts  d'opportunitC lies la 
perte de revenu). Cela explique I'absence 
de progression des inscriptions 
d'etudiants senegalais dans le secondaire 
et, surtout, le fort taux d'abandon, 
en croissance sensible A mesure 
qu'augment le nombre d'annees d'ktudes. 

Renforcer la formation continue en 
privilegiant le partenariat public/priv6 : 
La formation professionnelle joue un r61e 
clB dans I'amClioration des competences 
des travailleurs, notarnment dans les pays 
emergents d'Asie de I'Est et les pays 
rnembres de I'OCDE, du fait qu'elle 
contribue intensement aux gains de 
productivite de la ma~n-d'ceuvre. 

Pour les dirigeants senegalais, le defi 
consiste donc A briser le cercle vicieux 
dans lequel sernble Btre enferrnee 
I'bconomie senegalaise. D'un cat&, 
les entreprises ne sont pas vraiment 
productives du fait du manque chronique 
de main-d'ceuvre qualifike. De I'autre, 
les etudiants ne sont pas vraiment incites 
a investir dans leur education en raison 
des faibles rendernents qu'ils en retirent, 
notamment en ce qui concerne le 
secondaire oh les coats dopportunite lies 
aux etudes sont superieurs A ceux du 
prirnaire. 

I Quo peut faim le gotnmmemmt 
pour amdliom k sitrwtlon ? 

Le rapport de la Banque formule des 
recornmandations dans les trois 
domaines suivants pour optimiser les 
capacites de developpernent et 
d'ajustement dans le pays, le dispositif 
propose visant A retablir le chainon 
rnanquant qui permettrait de concilier le 
double imperatif de renforcement de la 
productivite et d'accroissement de 
I'investissement dans le capital humain : 

effort B entreprendre pour remCdier 
aux faiblesses de I'enseignernent 
secondaire, et en particulier, de 
I'enseignernent technique ; 
necessite de reintegrer ceux qui sont 
exclus du systeme scolaire ; et 
A renforcement de la formation continue 
ou professionnelle, notamment en 
privilegiant la cooperation entre les 
acteurs publics et prives. 

RemCdier aux faiblesses de 
I'enseignernent secondaire (rnoyen et 
general) et technique : le taux d'bchec 
dans le secondaire (forts taux de 
redoublement et d'abandon) et la faible 
qualite de I'enseignement, avec pour 
corollaire la devalorisation des diplames, 
doivent faire I'objet de mesures 
correctives. A ce jour, le taux de 
rendernent associe A I'enseignement 
secondaire est si rninirne qu'il dissuade 
les eleves de poursuivre leurs etudes 
(sauf s'il s'agit d 'un passeport pour des 
etudes universitaires, mais seule une 
minorite est concernke). C'est en termes 
d'allocation des ressources budgetaires 
consacrees A I'Bducation que 
I'enseignernent secondaire est le plus 
p6nalisC. Si cet aspect n'est pas reconnu, 
il y a lieu de penser que les carences 

d'ordre structure1 telles que le manque de 
formation et I'absenteisrne des 
enseignants, I'inadequation des bdtiments 
et des salles de classe, et I'inadaptation 
des programmes scolaires persisteront et 
perpetueront le cercle vicieux provoque 
par le manque de qualification de la 
main-d'ceuvre ainsi que le manque de 
motivation pour les etudes du fait qu'elles 
ne garantissent pas systematiquement un 
meilleur salaire. La question c16 relative B 
la facon de structurer et, plus 
generalement, de mettre en ceuvre une 
politique d'enseignernent technique et de 
formation professionnelle se trouve ainsi 
etroitement like a la politique de I'ernploi. 
Pour contribuer a repondre A la demande 
de techniciens et de cadres de niveau 
intermediaire exprirnee sur le rnarche du 
travail, ces filieres doivent representer 
une alternative credible au baccalaureat. 

Rkintegrer ceux qui sont exclus du 
systeme scolaire : Le nombre des exclus 
du systerne scolaire augmente au fur et 
mesure des annees dlCtudes, pour 
atteindre environ 15 % A la fin du 
prirnaire et pratiquement 80 % A I'issue 
du BFEM (brevet de fin d'ktudes 
moyennes). Autrement dit, la grande 
majorite des enfants de 15-16 ans se 
retrouvent en dehors du systerne scolaire, 
sans veritable diplBme et sans 
qualification. Pour I'essentiel, ces jeunes 
aboutissent sur le march6 informel du  
travail et vivent au jour le jour de petits 
boulots ., sans aucune reelle perspective 
d'insertion sociale et professionnelle. 
Dans une Bconomie qui devrait reposer 
sur le savoir, c'est-A-dire sur des 
cornpetences techniques, sociales et 
relationnelles ainsi que sur un savoir-faire, 
cette exclusion est particulierement 
penalisante. 

Le Gouvernement senegalais se doit 
d'appliquer une politique volontariste 
d'intkgration des jeunes exclus du 
systeme scolaire en leur permettant 
d1acqu6rir de veritables competences, 
reconnues sur le marche du travail. Dans 
ce contexte, la aforrnalisationn des 
methodes d'apprentissage traditionnel a 
rang de prioritk, d'autant que ce type 
d'apprentissage reste le mode dominant 
d'acquisition des competences dans le 
pays. Le Senegal, comme plusieurs 
autres pays (pas uniquement des nations 
en developpement), met principalement 
I'accent sur I'acquisition de titres, 
diplames ou certificats delivres dans le 
cadre des systemes formels 
d'enseignement et de formation. D'un 
autre cbt6, il y a lieu d'encourager la 
validation des processus d'apprentissage 
traditionnel qui, combines a une 
formation axee sur la rnise B niveau ou 
I'alphabetisation, permettraient aux 
jeunes d'intkgrer ou de reintkgrer un 
systbrne de formation ou d'apprentissage 
standard. 

La reussrte in~tiale du FONDEF (Fonds 
de developpement de I'enseignernent 
technique et de la formation, dispositif de 
formation continue tree en 2001) tient a 
ce que ce fonds respecte un certain 
nombre de principes tires de I'experience 
acquise au niveau international. En 
premier lieu, il repose sur une etroite 
collaboration entre le secteur public et le 
secteur priv6. De fait, il est essentiel 
d'associer le secteur prive A la gestion 
ainsi qu'au financement des programmes 
de formation, afin que ceux-ci puissent 
repondre aux besoins des entreprises tout 
en veillant B ce qu'elles n'en abusent pas, 
ce qui se produit souvent lorsque les 
programmes sont gratuits. 

Mais le r81e de I'ctat reste essentiel pour 
ce qui est de pallier deux problemes 
susceptibles de se poser si I'initiative est 
laissee aux seules mains des entreprises 
privees : i) il est possible que Ies&es 
entreprises, notamment les PME et celles 
du secteur informel, n'aient pas les 
ressources sufflmntes pour flnancer de Wa 
programmes ; et ii) une entreprise pourra 
decider de ne pas investir autant qu'il Ic 
faudrait dans ces programmes, de crainte 
de voir ses travailleurs qualifies partir 
officier dans des entreprises cmcurrenies. 

Caractbristiques de la qualification de b main- 
d'muvm a Dakar tSourw : En* 1-23 & IW 

Secteur Secteur I 

total de travallleun) 

I Niveau secondaire (% du nbra 
total de travailleun) 

du nbre total de travailleun) 

Sciantifi(uWTechnicirnr (% / lLI / - I du nbre total de travailleun) 

Rbference : "SBn6gal9 la recherche de I'emploi - 
Le chemin ven la prospSrit6. " Banque mondiale. 2007. 
(A telbcharger dans www.banquemondiala.org/senegal) 
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SHOOTING FOR IMPROVED LABOR COMPETITIVENESS 
The vast majority of Senegalese workers confirmed in the modern and in the because of the low returns, notably at the 

are poorly paid, because they are poorly informal sectors, but, in the latter, only for secondary level where the opportunity costs 
educated and not very productive. This is companies operating in the trade and associated with education become more 
true not only in the formal sector, services sectors (which often report an significant than at the primary level. 
which cannot compete with foreign average productivity level close to that of 
companies (therefore explaining the lack of the modern sector as mentioned above). I men*.-*- 
export expansion and the need to Finally, the qualification of managers also - - - 
overprotect their sales in local markets), seems to be a decisive factor on the labor 
but also for the informal sector, which productivity of informal businesses, Bank's study makes recommendations in 
seems to be three to ten times less productive something that should not come as a the following three areas to enrich 
than the formal sector. The Bank's recent surprise, given the high level of self- development and adjustment capacities in 
report on employment highlighted the employment rate and companies' small size. the country. The proposed actions seek to I 
vicious circle that exists in the Senegalese create the presently missing link between 
economy, preventing the improvement of If an increased qualification level results in the dual need to increase productivity and 
worker skills . Although qualification a labor productivity increase in businesses, to invest in human capital: 
contributes to labor productivity and the question then is why does the 
workers remuneration, there is little qualification level not increase more rapidly An effort to address weaknesses in 
motivation to invest in human capital in Senegal. Although the average number secondary education, in particular 
because of the low returns associated with of years spent at school in Senegal technical education; 
education, notably secondary education. increased sevenfold between 1960 and An effort to reintegrate those excluded 
Salary gains, if any, are marginal (less than 2000 and the situation in Senegal is from the school system; and 
in OECD and emerging countries), favorable compared with that in WAEMU The strengthening of vocational training 
which explains the high dropout rates countries, the gap with industrialized 

and private actors. 

or professional education, notably by 
observed in the education system in countries has increased over time. It rose prioritizing cooperation between public [::i 
Senegal. Despite the efforts made by from 8.3 to 9.5 years over the last 40 years, 
authorities during the last decade, the gap which is worrying for the future of the 
between industrialized and emerging Senegalese economy, especially as it does Address weaknesses in secondary (average 
countries continues to widen. According to not even take into account differences in and general) and technical education: The 
the available data, an average Senegalese terms of quality. The low investment in failure rate at the secondary school level . 
student spends 9.5 years less in school human capital is partially attributable to the (high repetition and dropout rates), and the ' 
today than a student in an OECD country, a relatively low efficiency of education in low quality of education that results in 
difference that has grown substantially Senegal in comparison with emerging and devalued diplomas, should be subject to 
since the early 1960s where the gap was industrialized countries, which discourages corrective measures. To date, the rate of 
only 8 years. workers from investing in education, return associated with education is so low 

notably in secondary education. Although that it discourages students from pursuing 
The low labor productivity in Senegal the effect of education on salaries in their studies (except when it is a path to 

arises from the lack of a skilled labor force. Senegal is positive, its magnitude is lower university studies, but this only involves a 
This is particularly pronounced in the than what is generally observed in minority of students). Secondary education 
informal sector where more than half of the emerging and industrialized countries. For is the most disadvantaged with respect to 
workers in Dakar declare having never gone example, the returns associated with an the allocation of budget resources for 
to school and only 2 percent of them have additional year of schooling stand at around education. Without recognition of this, 
pursued higher education. Within the 10.3 percent in Chile and 9.3 percent in indications are that structural deficiencies 
formal sector, there seems to be a more the United States, a value double of that such as lack of education and absenteeism 1 
equitable distribution between workers who found in Senegal. In addition, wage of teachers, inadequacy of buildings and 
have never been to school and those who premiums appear relatively low for those classrooms, and the poorly adapted school 
stopped at the primary, secondary, or who decide to invest in secondary curriculum will continue and perpetuate the 
higher education levels. The median education, which translates into only an 1% vicious circle between the lack of a skilled 
schooling level is about eleven years (or the percent and 19-percent increase in salary labor force and the lack of motivation for 
end of the secondary cycle) for workers in the formal and informal sectors, education, because the latter does not 
employed in a modern business. respectively, compared with workers who consistently ensure a higher income. The 

only have a primary school education. key issue of structuring and, more generally, 
The analysis of the qualifications of These low premiums should be compared implementing a technical education and 

workers and their productivity shows that with the high cost of secondary education training policy, is then closely aligned with I 
each additional year of schooling translates (direct costs and the opportunity costs the employment policy. Those channels 
into a 7.5 percent and 5.4 percent increase linked to foregone income). This finding should represent a credible alternative to 
in labor productivity for the formal and explains the lack of progress in the the Baccalaureat to help respond to the 
informal sectors, respectively. With respect enrollment of Senegalese students in the labor market demand for intermediate-level 
to the informal sector, this effect only exists secondary cycle and, above all, the high technicians and managers. 
for companies that already report a dropout rate, which increases significantly Rehabilitate those excluded from the school k- relatively high level of productivity as studies progress. The challenge for system: The number of those excluded 
(equivalent to that of the median value of Senegalese policymakers is thus to break from the system increases as the number 
the modern sector), suggesting that labor the vicious circle in which the Senegalese of school years increases, with a value of 
qualification has an effect on productivity economy seems to be caught. On the one about 15 percent at the end of primary 
only in certain favorable environments or hand, companies are not really productive education and practically 80 percent after 
above a minimum level of education. because of the chronic shortage of skilled the BFEM. In other words, the large 
The existence of complementarity between labor; on the other hand, students have no majority of children aged 15 to 16 find 
skilled labor and capital has been real incentive to invest in their education themselves out of school, without any real 
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diploma and without skills. For the mosl 
part, these young people find themselves ir 
the informal labor market and live from da) 
to day on "small jobs" without any rea 
prospects for social and professiona 
integration. In an economy that should be 
knowledge-based, i.e.. on technical, social, 
and interpersonal skills as well as on know- 
how, this exclusion is particularly costly.Tk 
Senegalese Government should pursue ar 
aggressive policy aimed at integrating the 
young people who are presently excludec 
from the education system by helping thew 
acquire real skills that are recognized b) 
the labor market. In this context, the 
"formalization" of traditional learning 
methods becomes a priority, especiall) 
because it remains the prevalent mode ol 
skills acquisition in the country. Senegal, 
like several countries-not only developing 
countries-focuses mainly on the acquisitior 
of titles, diplomas, or certificates deliverec 
within the framework of the forma 
education and training systems. At the 
same time, there is a need to encourage 
the validation of traditional learning 
processes which, combined with training 
for upgrading or literacy, would allow the 
youngster to become part of or again be 
part of a training standard learning system. 

Strengthen vocational education b) 
encouraging public-private partnerships 
Vocational education plays a key role ir 
upgrading labor skills, notably in emerging 
East Asian countries and in the OECD 
because of its significant contribution tc 
labor productivity gains. The Senegalese 
Government has already incorporated the 
essential role of vocational education in ik 
search for improved labor productivitl, 
through the recent creation of FONDEF 
which has already started yielding 
encouraging results. The initial success 01 
FONDEF is attributable to its adherence tc 
a number of principles drawn frorr 
international experience. First of all, the 
fund has been designed as a close 
collaboration venture between the public 
and private sectors. Indeed, it is essential tc 
involve the private sector in the 
management as well as in the provision oi 
financing for training programs so that the) 

I DECRIPTER LES FACTEURS DE SUCCES 
I Par Geraldo Martins, Spbialiste principal en Bducation 

On le sait : le volume des ressources 
alloue A une kcole ne determine pas les 
resultats de ses 618ves. II suffit de comparer 
les coljts unitaires de I'ensernble des 
facteurs (enseignants, manuels, materiels 
pedagogiques) dans differentes Bcoles pour 
se rendre cornpte de cette evidence. 
Au Senegal, on s'lnteresse de plus en plus 
a I'analyse de ce phenomene pour 
plusieurs raisons likes, notamment, 
au volume croissant des ressources 
publiques affect6 au secteur de I'education 
et b I'accroissement effectif du flux de I'aide 
internationale octroyee A I'Bducation dans 
les dernieres annees. Cette realite souleve 
de fa~on critique le besoin d'une gestion 
efficace des ressources a tous les niveaux 
du systeme Bducatif national. Le Senegal 
est peut-Ctre le pays dmAfrique 
subsaharienne qui consacre le plus de 
ressources, en proportion de sa richesse, b 
/'education. En 2007, les dkpenses 
courantes de I'education reprbsentaient 
28 % des depenses courantes de I'ctat 
hors service de la dette. Les depenses 
publiques d'education representent environ 
5 % du PIB (contre 2,8 % en moyenne en 
Afrique), soit I'equivalent de 24 % des 
ressources nationales. Avec un tel niveau 
d'investissernent, il est normal que I'interGt 
porte a I'efficacite des depenses soit de 

ertes, des progres considerables ont 6te 
enregistres au cours de ces dernieres 
annees en matiere de scolarisation A 
quelque niveau que ce soit. Plus de 82 % 
des enfants senegalais sont aujourd'hui 
scolarises dans les Ccoles primaires alors 
qu'ils etaient rnoins de 70 % en 2000 ; de 
surcrort, les effectifs sont en progression 
dans toutes les categories d'enseignement. 
Ces chiffres ne sauraient, cependant, 
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cacher les inquietudes persistant A propos 
de I'efficience interne du systerne Bducatif 
sknegalais et de la qualit6 des 
apprentissages des 8lkves. Les 
redoublements continuent d'Ctre tres 
nornbreux (11 %, en rnoyenne, dans le 
primaire) et la situation en termes 
d'abandon de la scolarite au cours du 
cycle primaire s'est degradee. L'evolution 
du taux d'achevement au primaire (57 % 
en 2006) reste tres en d e ~ b  de I'objectif 
vise de 85 % en 2010 et I'esperance de 
vie scolaire est inferieure a 6 ans. 

La publication en 1996 des rbsultats aux 
tests PASEC (Programme d'amelioration 
des systemes d'enseignement des pays de 
la CONFEMEN) en avait choque plus d'un 
au Senegal. Les eleves du primaire dans ce 
pays obtenaient des scores tres faibles en 
fran~ais (43,5 sur 100 en moyenne) et en 
rnathkrnatiques (45,4). En rnoyenne, 
ces scores etaient inferieurs a ceux des 
eleves du Burkina Faso, du Carneroun et 
de Madagascar. En 1999, les resultats aux 
tests MLA (Mon~torirng Learning 
Achievement) pla~aient le Senegal dans le 
peloton de queue des pays y ayant pris, 
part. Au-dela des Bpreuves inter-africaines 
de contrBle (MLA, PASEC), le Senegal a 
initit5 son propre Systeme national 
d'evaluation des rendernents scolaires 
(SNERS) avec un premier test en 19%. 
Depuis lors, des evaluations sont men& 
de fa~on reguliere. Les taux de reussite des 
eleves a ces tests derneurent rnediocres, 
m&mes si certains progres sont notes. 

Yd411nquantes* : L'analyse du 
processus, dans sa generalite, 
de transformation des ressources en 

I Mobilisation des ressources publiques affectees a I'education (y compris projection 
nour 2008-201 01 I 

can address the needs of companies while 
ensuring that the latter do not abuse them, 
which is often the case when programs are 
free. The role of the State remains 
important to address two shortcomings thal 
are likely to emerge if the initiative Is left tc 
private businesses alone: (i) it is possible 
that the companies, notably the SMEs and 
those in the informal sector, do not have 
enough resources to finance such 
programs; and (ii) a company may decide 
to invest in these programs in a sub-optimal 
manner because of the potential flight of its 
skilled workers to competing firms. 

Source: "Senegal CEM: Looking for Work - the 

I Road for Pmsperily". the World sank, 2007 I s l u m  CIMTMM, TOR 2007, MMI *.pa de L- mdhle 



resultats scolajres r&&le des disparitbs, 
parFois substantielles, dans I'allocation 
des rcsnaurces aux Bcoles. L'affectatlon 
des en~ignants  aux Btablissements 
sdaires, par exempk, devrajt &re 
fonctlwr du  nombre d'bkves ; t'on volt 
paumnt, souvent &a -1s de taille BBs 
d l M s  dlspdser du mame nombre 
d ' m d g l l a m .  AU SBtx?gal, 20 % des 
I&tetas du prlmire mnt affixti% aux 
&do$ sur des critbm nl&issant pas au 
nombm fflhzi. 

Par ajlkurs, des dcoles d o t k  de 
resmwcm Ue nlvtault slmilalres peuvent 
m t e r  d ~ s  r6sullats trhs dlff&rents. 
Deux caHgorles d ' k o l ~  sont 
pbmLMmnent inthmssentes d observer 
a eet &ard : celles qui, rnalgrk leur 
pottion corgrue, affichent des rbultats 
sdkfahnts (leg 6cda pehrmentes) et 
lea Beak ap~elees a cElirquntes r par 
cwtelns auteurs, car produlsant de 
pihtras rbullbts rnalgrB des ressources 
r e h w r e r r t  condquentes. 

IM r&lites dbcrites ci-dessus 
su@nt, errbe autres, pue plusieurs 
m u r e s  sont consid6rer dans un effort 
d'an8lio&n de la q u a l i  de I'Mucation 
au Skn&&, brabod, sur la plan de 
I'allocatmn des ressources, il faudra 
poursuivre 1~ actions v k n t  3 at t tnue  
les d&s?qdlbres dans I'octroi intra- 
sectoriel des rmourcss finamikres. 
Les initiatives devront ewsi s 'a t twer  a la 
r b l u t i o n  de5 dlfticultbs persistant% 
dans la gestlon des resources humalnes 

Iss dispositions prism trds 
n b m m e n l  par la DRH du rnlnistkre de 
 education, l q u b n e s  ont permis de 
flehlGw IB k h b r  des penc-nnels (avec 
12 rnllIiards de f r a m  CFA d'konomlts) 
at d'en savoir beaucoup plus sw les 
r m r c e s  humames enseignantes, 
II exbte toujours bes &Mquilibes 
impmtmts dans la dotation en personnel 
e n h  lei m e s  u h i n e s  e l  les zones 
w r a b  e S s  favor&e. 

I I  f d r a ,  natammnt, r n h  bs 
rmutsmenb eux b w l n s ,  entre autres 
par la W h n  et I'applicatlon eke 
w m  b&atk- am rffcetmtkm en 
n w w ~  nrrilar m, a marbsr  fer 
pmbkmu de m, de t I 8 f I s w r m  ut 
Q'bq~lltB que possnt tes recrulemenb 
horn mouwment natronal et hors 
C P m r s .  

L'emple des kdes  performantes et 
des ecakes M t i n q u u l t ~  rn montre que 
la quM8 de l'emwgrmment n'et pas 
toujoun praportlohnelle au wlurne dm 
m o p s  f inendm mabllMs. Cetle qwM 
tlendralt plutdt 8 I'efnclence de ces 
moyervs au niveau de I'Btablnsement 
scolaire, grace, d'une part, a une chaine 

Part des dbpenses recurrentes de I'education par sous-secteur (%) 2005-2008 

Administration centrale 

Technique et professionnel I ' tm niveaux 

Secondaire general 1 Mscolaire 

transparente irnpliquant, notarnrnent, les 
parents et les collectivites locales, et, 
d'autre part, a la bonne gestion 
pkdagogique et administrative des ecoles. 
Ce sont ces facteurs qui conditionnent, 
par exemple, le credit horaire effectif des 
enseignants et des 618ves, le degr6 de 
surveillance de I'assiduite des 
enseignants ou bien I'instauration d'un 
dispositif de rattrapage pedagogique 9 
I'endroit des eleves en difficult& 

Fortes de ces consbts, la Banque 
mondlak at le5 cmperatlons fr~xa'rse, 
t-mdgienne et iriandalse on1 l a n d  en 
2033 I'inUbtive AGEPA aws I1ob)eu;lif 
d'erp)orsr les moyms d'wMt#orer la 
gerbon k I'&ucatbn &no 1~3% pays 
ahkains. A I'heure actuelb, huit peys ont 
rejaint I''n&Wve (Benin, I3uniina Fasa, 
Gulm)e, Mactagrrscar, Maurltanle, 
M m m b l q u ~  Miear. Sn&all.  BRn 
qu'encwe 463 mr.66 divers, ies huit 
pays ont engag6 d s  Mexlons et des 
Y a u m  pour p&&nncr la gestion de 
I'bducation. b fqcm HnGrique, ils se 
sont attaqub b'un au I'autre (voire les 
deux b la fois) des e-ts de la gestion 
cu&d&ik &ns I'mttb4iva, a savoir i )  la 
distrlb- des ~ ~ r c e s  du niveau 

c m ~  auw Ocok~ et ii) ta'tr&&k 
Ue em r w r o a s  M reSubts 5CdB*s 
des &kls. 

t'mitlatm AG&A R pour vocaUMl de 
p r o w e r  dcs sddm cmwW pour 
unc m l l e u r e  gevUon de I&ak. I1  s'W 
notamment dfl sl&ndre sur tes 
p n M m e s  priorllmres, d'ltimhfier & 
k h e s  at Les rerjponwbfilb5a ties ac'bun 
c h  du duyrhtrn Bducattf, de produlm st 
rnsffre I kur dlsposltion des cut& do 
p r k  dde d!kl6gns dlnsi que dm 
p m u m  perm- d'm talre me 
t?!atK& c e .  II bagit, d m  et surtout, 
de rnoblliser I'ensemble des acteurs et 
partenairas autour de nowelfes pdiques 
adapt& A chaque contexte. L'initiative 
tente des epproches nouwelb ; elle est 
donc expdrimentak et les solutions 
p r o p o s h  font I'objet d'affinages 
progress*& et dl&valuatlons dam les pays 
avant leur g&n&al&ttion. 

Alr %n&al, I'inl2iatiw est pil& par la 
DRH du ministbre de I'6dumtion. Dans 
sa phase expbrimenble, elk se IWRe A la 
region de Dakar et au d4partement de 
KbbCSmer. SM? Bvatuatlm est p&vue pour 
Itann6e scotalre 2 W 2 0 0 9  avant 
d'envisager sa gtIn&alisation si tes 
rkultats sont probants. 



L'ACCES A L~EDUCATION POUR LES ORPHELINS ET LES ENFANTS VULNERABLES 
Une question de droit 

D'apr8s la Convention des Nations 
Unies sur les droits de I'enfant (CDE), 
ratifiee par I'ensernble des pays africains 
horrnis la Somalie, tous les enfants ont droit 
A I'education, A la sante et a la protection 
contre les abus et I'exploitation 
Cconornique. Les orphelins, les enfants 
affect& par la guerre et les enfants 
handicapes beneficient de droits de 
protect~on specifique au-delA des droits de 
base. Priver un grand nornbre d'enfants de 
ces droits va a I'encontre des engagements 
des signataires de la CDE et constitue une 
violation des droits fondamentaux de 
I'hornrne. 

Les Objectifs du milldnalm 

L'Objectif 2 est d'assurer I'education 
prirnaire 2 tous, d'ici 2015. Actuellernent, le 
taux net de scolarisation au Senegal est 
proche de 60 %, rnais seulernent 66 % des 

inscrits - ou 40 % de I'ensernble des 
enfants - vont au bout de la 58 annee. 
En general, les taux d'inscription des 
orphelins et enfants vulnerables (OEV) sont 
considerablernent moins eleves que ceux 
des autres enfants. Pour exernple, 
par rapport 2 leurs pairs, le taux 
d'lnscr~ption des orphelins est de 82 %, 
alors que les enfants de la rue, y cornpris 
les talibks et les victimes des pires formes 
de travail infant~le vont rarernent A I'ecole. 
Par ailleurs, il y a de fortes chances que les 
taux d'abandon chez les OEV soient 
supkrieurs a la rnoyenne en raison de la 
pauvrete, des lourdes charges de travail ou 
du manque de surveillance parentale. 

La liste presentee ci-dessous n'est pas 
exhaustive et ne reprend que les 
interventions ayant une faible probabilite de 
figurer dans un projet d'kducation rkgulier. 

Interventions possibles dans le secteur de 
I'education pour I'ensemble des OEV : 

Supprimer ou subventionner les frais 
scolaires et les uniformes ou ~nstituer des 
dispenses ; 
ctablir des transferts conditionnels 
d'argent lies 2 la frequentation scolaire 
pour couvrir les frais scolaires, les livres 
eVou les uniforrnes ; 
ftablir un transfert conditionnel d'argent 
lie A la frequentation scolaire pour couvrir 
non seulernent toutes les depenses 
mentionnees ci-dessus, rnais aussi une 
subvention farniliale ; 
flaborer des programmes de cantine 
scolaire ; 
claborer des programmes de nutrition et 
de sante en milieu scolaire ; 
claborer un programme scolaire de sante 
de la reproduction adapte aux jeunes. 
Reinteger dans le syst8rne educatif les 
enfants descolarises et, lorsque c'est 
necessaire, aider A assouplir ou A Blirniner 
les conditions rigides de lirnite d'dge fixees 
pour I'accbs aux differentes classes. 

Enfmts do h rue . ,-..---. -. - .-- -. .- .-. - -. -- .-...-. [re IR 

( - Modlfk b -m scdrk par y wrw la m a d  bl VM/SXM, la prise en charge des malades, la la lutte contre les I 

Enfants affectes par le  
VIHISIDA 

prCjk@, dr. 
- Si nCcarsalre, rider b dllrnlra lpl rmqwts juridiqm wtniM bs Qcoles publiques a pratiquer la discrimination et a 
exclm la enfants al-lactbs par RVlMlDA - notamrnent ccux qui w t  infectbs par le virus. 

- flaborrw k directives ct dm ma- pedagogiques pow aider lessnseignants 2 identifier et soutenir les enfants affectes 
par le YIHISIDA 

- Mettn en pkm d r t  wicn 4( eanck ptphmmrw m milieu W a .  
- ilaberw drs mrmes  $nu b p s h  d a m t z  h r  k mnm par le VIHISIDA. 

Enfants victimes dss pires 
lormes du travail infantile 

- , ,"..,"U.U., V1.. I,",",,** U I  I""... Ilm.YI1.l ,#""I I*., r,.,u,..r qu. &.u.".,,r.lt. 
- Faire coincider les vacances scolaires avec la saison d r  rkoltes dans le t  zones oil l'on pratique I'agriculture intensive. 1 - Assurer que les entrepreneurs qui construisent les bcoles n'emploient pas des enfants A des travaux dangereux w des 

travaux les empChant d'aller I'kole. 
- Promouvoir une campagne ciblant toute communautb qui a)encourage I'inscription de tws les enfants - notamment les 

groupes d'enfants vulnerables - qui travaillent comme domestiques, gardiens de troupeau et aux champs, et b) incite les 
parents aider leurs enfants a rester a I'kole plutst que d'abandonner leurs Qudes pour la vie active. 

I 
- Organiser des activitbs rbcrkatives et des campagnes de sensibilisation sur les risques de la prostitution et de la migration de 
I'enfant non accompagn6 en vue d'endiguer la prostitution enfantine, la migration a la recherche d'emplois et le trafic 
d'enfants. I 
d'edmliom Ron M R .  

- flaborer des programmes de formation professionnelle pour les anciens enfants soldats et d'autres enfants associks aux 

groupes armis groupes armks, notamment ceux qui ne peuvent pas rbintkgrer le circuit scolaire normal. 
- Fournir des services de conseils psychosociaux en milieu scolaire aux anciens enfants soldats et autres enfants associbs aux 

- Faciliter I'accbs de l'bcole aux enfants handiiapbs physiques. 
- Former les enseignants A intbgrer les enfants handicapis dans les classes dgulikres. 
- Aider fournir les outils de base, par exemple, des planches de Braille aux enfants aveugles et des lunettes auxenfants 

souffrant tune dQicience visuelle (ces derniers constituant une catbgorie nornbreuse d'enfants handicapbs dans les pays en 
dhloppement, alors qu'ils ne seraient pas considbr6s comme handicapb dans une Qonomie plus dbvebppbe). 

- Pmmouvoir une campagne, ciblant les comrnunautes et les parents, sur la nkessrtb de db-rnarginaliser les enfants 
handicapbs, avec un accent particdier sur la vulgarisation des experiences dussies dans d'autres rbgions, si possible en 
collaboration avec les enfants ayant rbussi et les jeunes handicap&. 

- Collaborer avec les ONG qui s'efforcent de remettre les enfants dans le circuit scolaire normal ou d'assurer des programmes 
-'education non formelle. 



LAKSHMI N. MITTAL - PDG DE MIllALACELOR 

Quand on entend son #om, Lakshmi N. Mittal, on pense ndessairement Acier B .  Awir ce patron tndien de 58 ans, leader 
rnondial dans I'acier, comme invitg pour a Echos de la Banque mondiale D Btait une occasion pour le faire rdagir sur les 
tendances de lrhnomie monci&le. Mais aussi sur ses m e m e n &  en Afrique, un continent longtamps raw& au rang de 
simple exportateur de maMre premidre. Lui est persuade que l'heure a sonn4 pour I'lnde et pour certains pays d'A frique 
d'occuper leur place dam I1&onomie mondia/is&. Et son discours peut &re entendu en Afrique car Lakshmi Mitlal &hit 
pauwe dans un pays pauvre et ce sunt les vaieurs familiales qui sont ses plus solides repfires. Aujourd'hui, il est la prerngm 
fortune su Rowme Unl %n le Sunday Time d Li- Swne dans le monde selon le mawine F ~ b e s .  Pour ce passionn& de 
/'BC& ce qui h? fait agi' c'est tenir sa p r o m e w  de tgnsfamrer I'awni~ 

MA MOTIVATION ? BATIR UN AVENIR POUR 
LES GWMTIONS FUTURES ! )) 
Pmpw recueillis par Madani M. TALL at Mademba Ndiaye 

Vaus 8vez sign4 plus~eun accords 
ww Ie SBn@l pour I'exploitation de 
rnlnerais 6 fsr dam la Mion  de Faleme 
au sudgst du Sn4gal. Pow-vous  
nous en dire plus sur ce projet, 
n-nt son I'impact wr leis PME et 
sur I'mploi ? 

Nous awns s1gn4 crng conventions 
w le h u v m  h @ d s i s .  
Cer c o n v a n t h  poertt  sur : la mhe WI 

vakur d'm mine de fer P F a l m  situPe 
b la fmntibra I- mtrm la Mah et le 
~~I ; wre tialwn krrovlaire entre la 
mine ct Ie port qui tfrnrarse lo port b 
part m p& ; un mW8u pmt rnmltwimlbr 
& h r g n y  ; et une pehk parcelle de t e m  
s l h A  & envlrbn 40 km au sud-mt do 
Dakar. En oube, nouc avorts dof~nC notre 
a ~ c ~ r d  pour Ir constru~lon 6111~4 uslne 
d 'x lcr  dans k p u y ~  urte fois que le, 
&uit& d ~ ~ ~ o n  auront d d m n k  
h h  ma & l v t M  minku, b probt 
i n t ~ d f l ~ p m J t n d ' ~  

~k-rrrt et r ~ u l  ~4 WE 
l o d m  mnt mssmtleb & la bonw 
M i m t l u n  et & In vlabilitd de n& , 
&tlam. LOS PFllE Lptrhs bBne7kMt ~ 
d'un ovsnta&w cmcwrentlat en ce serik . 

do wrvice et rk! pwitiYien 3uphhur. 

D'aprPa nos estimations, 1s Prtlld 
mlnler foumin un tmploi direct #I prts 
do 3 000 personnes iomqu'ii 518 
t d a l m f  aphtlonnel. En mtm. plm 
de 10 WO ptr-a t.mvmillerWrl sur 
l~ difhhntll Cnantlm 6 mdrucilm 
qubnd 14 pmw unehc6u wn vthm # 
cm'kih .  €R mi* I'd81 Indhzd nlr 
I'mplol uu nhwu kc& 8wr m, 
Le pmjet eont t~uers  I Pa~mlbm 
de patitas e f r t ~ p r i t a  a plocbction rt 
do w i c a g .  Bon n o m e  & grandat 



compagnies internationales envisagent 
aussi d'investir dans la fourniture de 
services de soutien, tels que la formation 
et I'enseignement, le developpement des 
infrastructures, la banque, et d'autres 
debouches commerciaux. Nous esperons 
que notre projet sera la clef de vofite 
des opportunites d'investissernent 
international au Senegal a I'avenir. 

Au-delh du minerai de far, quel 
r6le voyez-vous ArcelorMittal jouer 
dans le  developpernent Bconomique de 
I'Afrique ? 

Malgre la croissance enregistree 
recernrnent, I'infrastructure dans 
nombre de pays africains est dans 
un &tat deplorable ; cela est dG a 
des annees de negligence et a 
des opportunites de financement 
insuffisantes. Sans investissernent, 
le developpement economique et social 
sera compromis. Dans les annees a 
venir, nous esperons une croissance 
rapide des activites de construction 
dans la rbgion concernant des 
infrastructures nouvelles et I'arn6lioration 
du patrimoine existant. L'acier est une 
matiere premiere fondamentale pour le 
developpernent, ce qui laisse entrevoir 
que la demande d'acier sera forte dans un 
avenir previsible en Afrique. Nous avons 
dCj6 des usines d'acier operant avec 
succ&s en Algkrie, au Maroc et en Afrique 
du Sud. Cornpte tenu du developpernent 
rapide que I'on observe sur le continent, 
nous sommes persuades que le besoin de 
creer des acieries, des points de 
distribution et des centres de service ne 
cessera d'augmenter, en plus de nos 
activites d'extraction du rninerai, afin de 
contribuer au dkveloppement de 
nombreuses economies en Afrique. 

Les Africains se plaignent constamment 
que I1Occident investit dans les rnatibres 
premihres sans aucun effet sur 
I'industrialisation de I'Afrique. En quoi les 
investissernents dlArcelorMittal dans les 
mines de fer du Shegal  et du Liberia 
sont-ils diffbrents d'un investissement 
d4Areva dans I'uranium au Niger ? 

L'Afrique recele des ressources 
naturelles abondantes. Par le passe, ces 
ressources n'ont pas toujours ete gerees 
au profit des populations africaines. 
La situation commence a changer. 
Les gouvernements locaux sont bien 
plus sensibles A la necessite d'un 
developpement responsable et negocie 
des accords mieux structur6s pour 

assurer, en plus de I'extraction des 
ressources naturelles, le transfert de 
technologie et la participation des 
communautes locales a travers 
I'industrialisation du pays. 

Malgre cette 6volution vers 
I'industrialisation, I'extraction et la 
transformation du minerai de fer local 
dependent a la fois des capacites locales, 
et de la situation de I'bconomie et des 
march&. La transformation des minerais 
est bien plus complexe que I'extraction 
de la rnatiere premiere proprernent 
dite et necessite des investissements 
compl8rnentaires. Elle fait necessairement 
appel a des infrastructures de qualite 
superieure (en particulier dans les 
dornaines cornme la production d'energie, 
les voies ferrees, les routes et les ports en 
eau profonde), de la main-d'czuvre formee 
et qualifiee, un environnement politique 
et Cconomique favorable, I'appui des 
institutions financi&res, et surtout un 
accroissement de la dernande. 
La conjugaison complexe de ces facteurs 
offre aux investisseurs la possibilite de 
decider s'ils doivent seulernent s'engager 
dans I'extraction ou dans I'extraction et 
la transformation. Les minerais de 
fer contiennent en principe environ 65 % 
de fer et son exportation oblige 
essentiellement a investir 35 % des fonds 
pour le transport de dechets de la mine a 
I'acierie. C'est un coDt que nous voudrions 
supprirner. Nous investissons dans nos 
activites minieres au Senegal et au 
Liberia ainsi que dans les communaut6s 
locales en vue d'assurer la viabilite de nos 
operations. Renforcer les competences et 
offrir des possibilites pour le 
developpernent au sein des cornmunautCs 
locales est essentiel pour nos operations. 
C'est ce qui nous differencie des autres 
operations dans la region. 

Selon vous, quslles sant les conditions 
essentielles que doit remplir un pays 
tel que le Sbntigal pour devenir une 
Bconomie Brnergente ? 

Le Senegal est un pays qui peut se 
vanter d'avoir une experience de 48 ans 
de democratie. Aujourd'hui, le pays est 
dirige par un leader fort qui s'efforce 
d'accklkrer le dkveloppernent du pays. 
Nos accords ne sont qu'un petit 
exemple de cette strategie. 
Les gisernents de Falerne ont etb 
decouverts i l y a un peu plus d'un demi- 
sihcle, mais c'est le leadership du 
president Wade qui a permis 2 l ' f ta t  de 
mettre a profit ces ressources. 

Dans tous les pays en developpement, 
I'infrastructure occupe une place 
primordiale. C'est dans des domaines tels 
que celui-la que nous esperons 
qulArcelorMittal peut aider a apporter un 

I 
changement positif et a crker de 
meilleures opportunites pour les 
populations du SBnegal. C'est un volet 
essentiel de la vision de notre cornpagnie 
pour transformer I'avenir. 

Lors du Sommet des hornrnes 
d'affaires europkns qui s'est tenu A 
Bruxelles, vous avez plaidb contre un 
retour aux feflexes nationalistes. En disant 
cela, pensiez-vous aux konomies 
africaines ? 

Bien que les retombees benefiques de la 
rnondialisation soient largement reconnues, 
bien des pays a travers le monde ont des 
cornporternents nationalistes lorsqu'ils 
sont confrontes au changement et a 
I'incertitude. En tant qu'entreprise 
mondiale, nous avons la responsabilite de 
demontrer que nous pouvons &tre une 
force au service du bien. Nous devons 
travailler d'arrache-pied a informer les 
populations des avantages que peut 
apporter la mondialisation. II ne s'agit pas 
pour un seul pays de faire prevaloir sa 
position. II s'agit de construire des 
compagnies plus fortes et plus solides qui 
aident a tirer une econornie rnondiale plus 
saine. Cela genere des retombees 
multiples pour les parties interessees, 
qu'elles soient des actionnaires. 
des clients ou des employes. 

I 

S'agissant de retombees, ce n'est pas 
seulement de rentabilite que je veux 
parler. Je parle des avantages que de 
telles entreprises peuvent apporter a la 
societe d'une facon plus genkrale. 
Nous avons la capacite et la 
responsabilite de mettre a profit notre 
intelligence, nos ressources et notre 
situation pour aider 2 surrnonter les 
probl6mes qui touchent les gens qui nous 
entourent. 

Quel genre de valeurs des pays comme 
I'lnde ou I'Afrique peuvant-ils apporter 
B I'bconornie rnondiale ? 

Les pays cornrne I' lnde et certains 
pays africains ont fai t  preuve d'une 
capacite d'adaptation et de tenacite. 
Nous percevons les signes d'une 
croissance solide. On a le sentiment que 
leur heure est venue. I ls ont soif de 
reussite et sont determines a se battre, 
souvent, face a I'adversitk. 



Cttte abnegation et  cet engagement 
engendrwunt une competition qui 
Mranlera d'autres pays avances et 
alimentera I r  concurrence sur les 
rnitrches internationaux. En tant 
qulent?eprise de dimension mondiale, 
nous voulons incarner la croissance, 
le sens de I'initiative, la viabilite et un 
leadership. Nous voulons respecter un 
ensemble de principes fondarnentaux 
dont I'honnetete, I'integrite, 
le devouement et la priorite accordee 
aux resultats dans tous les aspects de 
notre activite. Ce sont la les valeurs 
qulArcelorMittal considere cornrne la cle 
de son succes. 

Si les tendances se rnaintiennent, 
fin 2040, le PI0 de la Chine dewait 
d8pasw celui des ttats-Unis, et celui de 
I'lnde aura d@assd celui des principales 
dconornies m e & .  Quel impact cela 
aura-t-il sur Its pays en d8veloppement. 
notamment en Afrique ? 

La croissance et le developpernent 
sont importants pour I'economie 
mondiale. Les opportunitk d'atfaireb et 
lee d0bouchh commerciaux vDnt 
s'accmltm 2 w u r e  qu'augmentera la 
r ichme de la  Chine et de I'lnde. Les 
entreprises indiennes et chinoises 
Mendmnt teurs ectivitds vess de 
nouveaux rnarchbs, en q p o r t a n t  des 
LED dont les pays en dCv&ppement ont 
tant bes~in. C'est dCjb le cas dans 
cuta lns pays d1Afrique. A ArcelorMittal, 
now mrnrnes fworables b la croissance 
et au d&velc+penent de tous tes pays en 
d&eloppernent. Un accroissement du 
p ~ u v o i ~  d'achat au niveau local (gr8ce A 
tln dBweIoppernent rkussl) permet 
dLaugmenter le m b r e  de clients et de 
march& pow nos produits, Cela creC 
wssl plus d'opporiunit& pau r  le 
d6veioppernent ctes entreprises et des 
infrastructures locales. Une Bconomie 
mondiale tlorissmte proflte P chacun. 

Vous avez grandi dans la pauvreth. 
A 16 ans, vous avez cornmenc4 B 
travailler dans la soci&t& de votre p8re. 
A 25 ans, vws avez fond4 en Indonhie 
votre prernibre societb. Aujourd'hui, 
vom efes le numb 1 dans wtre secteur. 
Qu'elles ont M vos motivations ? 

Je suis toujours pr&t A relever les 
d4fis. J'ai grandi dans I'industrie de 
I'acier. C'est comme le sang qui coule 
dans mes veines. J'ai realis6 que pour 
b i t i r  un avenir vraiment durable, 
nous avons dQ developper des 

infrastructures adaptees au monde 
moderne. L'acier est un element vital 
dans ce processus, car c'est une 
ressource renouvelable. B i t i r  un avenir 
pour les generations futures est ce qui 
me motive aujourd'hui. 

Dans toutm vos interviews, vous 
insistez sur les moments p w s  avec 
votre famille. Votre @re, Mohen La1 
Mittal, est comme un entratneur pour 
vous. Votre fils et vow filte travaillent 
avec vous. Votre bpouse a travaille dans 
votre entreprise. En quoi est-ll important 
pour vous d'btre entour4 par votre 
farnille ? 

Mon pere est I'homme que j'admire le 
plus pour son ardeur au travail, 
son attachement A la famille et ses 
conseils. Ce sont des qualites que j'ai 
adoptees dans ma propre vie. Ma famille 
est trks importante pour moi. Malgre nos 
ernplois du temps charges, nous 
essayons de passer le plus de temps 
possible ensemble. 

Vous v i m  B Londres depuis de 
longues a n n k .  Vous parcourez tous 
les continents. ArcelorMittal est une 
entreprise immatricul& au Luxembourg. 
Awz-vous encore des liens avec I'lnde ? 

On me demande souvent quelle est la 
nationalite d'ArcelorMittal ? On nous 
qualifie habituellernent d'entreprise 
indienne, hollandaise, luxembourgeoise 
ou un hybride des trois. Cependant, aucun 
de ces epithetes ne saisit la nature et 
I'attitude veritables de notre societe. 
La meilleure reponse que je donne est 
que nous sommes une entreprise 
rnondiale. De r n h e ,  si je suis tres fier de 
mon heritage Indien, je me conaidere 
comrne w cifoyen du m n d e .  L'lnde est 
un pilier essentiel de notre stratdgie de 
miasamce mondiale. A I'heure actuelle, 
nws avunc anrrcutcb deux projets 
totalement nouveaux d a m  les Mats de 
Jharkhand et d'0rissa A I'est de I'lnde. 
Les deux projets devraient atteindre une 
pmduction de 12 millions de tonnes 
d'ecier chacune. Le montant approximatif 
de I'investissement dans chacun des 
projets s'blevera A environ 10 milliards de 
dollars (40 000 crores indiens). 
Ainsi, I'investissernent total envisage par 
ArcelorMittal en lnde se situerait autour 
de 20 milliards de dollars. Outre le volet 
operationnel du projet, nous sommes 
Cgalement investis d'une mission vis-a-vis 
des communaut6s locales. En dehors de 
mes activites d'homme d'affaires, 

je participe aussi A des activites 
philanthropiques, notamment I'education 
et le developpernent du sport pour les 
jeunes en Inde. J'ai grandi dans un milieu 
modeste au Rajasthan, ce qui m'a perrnis 
de garder les pieds sur terre et de ne pas 
me detourner de mes objectifs. Cela m'a 
inculqu6 la valeur du travail et la 
determination a realiser mes objectifs. 

E n v i ~ v o u s  de visiter le S6nBgal ? 
Aver-vow des contacts avec des 
employeun au %n&gal, nationaux ou 
&angers ? 

Le Senegal est un pays important 
dans notre strategie en Afrique. Partout 
oh ArcelorMittal investit, j'attends avec 
plaisir le jour oh je pourrai visiter le site 
et inspecter le bon travail que fait 
1'6quipe dlArcelorMittal et notre 
contribution en tant qu'entreprise. 
J'attends avec impatience de visiter le 
Senegal dans un avenir proche. 

Quel conseil donnerlez-vous B un 
jeune Africain qui veut &sir  dans les 
affaires ? 

Le rnonde a beaucoup apprendre de 
la jeunesse d'aujourd'hui, mais la 
jeunesse a Bnorrnernent a gagner. Faites 
preuve d'audace dans vos rkflexions. 
Le succes, ce n'est pas quelque chose 
que I'on vous donne, c'est le fruit d'un 
travail acharne. Ne vous decouragez 
jarnais, cherchez toujours un rnoyen de 
venir t'i bout de vos difficult&. I I  n'y a 
pas d'obstacle qui soit insurrnontable si 
I'on travaille de faqon acharnee et avec 
determination. 

Que pensez-vous du r6le que joue une 
organisation cornme la Banque mondiale 
dans I'bconomie rnondiale ? 

La Banque mondiale est une source 
essentielle d'appui financier et technique 
aux pays en developpement. La BIRD et 
I'IDA contribuent avec acharnement a 
faire reculer la pauvrete, A arneliorer les 
niveaux de vie et A aider les pays A 
assurer I'bducation, la sante et les 
infrastructures A leurs populations. A 
travers sa cooperation avec les 
gouvernements et les entreprises, la 
Banque mondiale joue un r61e primordial 
dans la vie de millions de personnes. 

Un dernier mot pour terminer cette 
interview ? 

La promesse de notre entreprise, c'est 
de transformer I'avenir. J'espere que 
notre presence au Senegal permettra de 
transformer I'avenir de ce grand pays. 
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"BUILDING THE FUTURE FOR GENERATIONS 
TO COME IS WHAT DRIVES ME TODAY" 

I 
We have signed five i~gmmento with 

the Gove rm t  of Senegsll. These 
agreements relate Yo: the d & q m m  
of an iron ore mine at  F ~ I M ~  &IJ.U~ 

I on the South East bodw betWBen Wii 
and Seaegatl; a rail link bdwcen the 
mine and the port that trauetscas the full 
width of the country; a n@w m i f l ~ l  p b  
at Barany; and a am611i plot of I w d  

1 about 40 km south &a@ of aaksr. 
I Additionally, we have agreed b the 

construction of a s t 4  fecihly in tha 
1 country once the @ln lw  opetr&tbnrl 

begin. The ptojedt, In addttim kt sur 
mining o-wationk, iml~Ub 8mjcir 

I 
infmstrudm proms. 

Engagemeht afig suppqrt of local 
S W  Is essential to the su~cessftll 
irW1Wentptim grid ~qstsfi&d& of our 
cpmtions. Lwl S W  have a 
m b & ~ v e  admntqp In tiwt they can 
: o h  dsr wiSeriw swice end dslhrery 
wfmame. 

We estimate that the Minihg Project 
will' directly employ around 3000 people 
when fuljy operatjonal. Additionally, 
more than 10,000 people will work at 
various mnstruction sites during the: 
peak project phase. The indirect effect 
on local emplcyment Is expecteb to be 
significant, The project will help in the 
growth of small scale production and 
service enterprises. A number o f  large 
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international companies are also mining itself and requires additional 
considering investment to provide investments. It requires superior 
supportive services such as training and infrastructure (particularly in areas such 
education, infrastructure development, as power generation, railroads, roads, and 
banking, and other market opportunities. deep sea ports), skilled and trained 
We hope that our project will be a manpower, supportive political and 
cornerstone for international investment economic climate, the support of financial 
opportunities in Senegal for the future. institutions, and most importantly an 

increasing market demand. The complex 
1ISS)IXYIC#**kC..W,W role do you combination of these factors present 

see ArcelorMittal playing in developing opportunities to investors to decide 
the economy of efri~p? whether to just mine, or mine and 

! L =   process. Iron ores typically contain about 
Despite recent growth, infrastructure 65% iron and its export essentially entails 

in many countries in Africa is in a state spending money on 35% of waste 
of disarray due to years of neglect and material transportation from the mine to 
poor financing opportunities. Without the steel plant. This is a cost that we 
investment, economic and social would like to eliminate. 
development will be hindered. In the 
years to come, we expect that there will We are investing in our mining 
be rapid growth in construction activities operations in Senegal and Liberia as well 
in the region for new infrastructure and as in the local communities to ensure that 
improvement of existing assets. Steel is our operations are sustainable. Building 
a fundamental raw material for skills and creating opportunities for 
development therefore ensuring development in local communities is 
significant steel demand for the essential to our operations - this 
foreseeable future in Africa. We already differentiates us from other operations in 
have successful steel plants operating in the region. 
Algeria, Morocco, and South Africa. With . -- 
development increasing rapidly on the ta ya& mhW$ ar #M 
continent, we are convinced that there menti%! prerequisites for 8 d 
will continue to be an increased need for as Senegal to n 
steel facilities, distribution, and service economy? 
centres in addition to our iron ore 
activities to support the development of Senegal is a country that can proudly 
many economies in Africa. boast of a history of 48 years of 

democracy. Today, the country is led by a 
Africans always complain about the strong leader who is striving to fast track 

West for making investments in raw the country's development. Our 
materials without any effect on the agreements are just a small example of 
industrialisation of Africa. How are this strategy. The Faleme deposits were 
investments of ArcelorMlttal in  the iron discovered more than half a century ago, 
ore mines of Senegal and Liberia but it is President Wade's leadership that 
different from .an investrnsntpfkwa in has made it possible for the state to 
the uranium of Niger? capitalise on these resources. 

Africa has an abundance of natural 
resources available to it. In the past, 
these resources have not always been 
managed to the benefit of the people of 
Africa. This is beginning to change. 
Local governments are much more 
aware of the need for responsible 
development and are negotiating 
stronger agreements to ensure that, in 
addition to natural resource extraction, 
technology transfer and engagement of 
local community participation through 
industrialisation occurs. 

Despite this move toward 
industrialisation, local iron ore mining and 
processing is dependant on both local 
capabilities, and economic and market 
considerations. Processing of ores is 
much more complex than raw material 

In any developing economy, 
infrastructure is critical. It is in areas like 
this that we hope ArcelorMittal can help 
bring about positive change as well as 
creating improved opportunities for the 
people of Senegal. This is an essential 
part of our company's vision for 
transforming tomorrow. 

lllb tlfa " m u m e m s  Summit" 
in Brussels p i  advocatd w i n s t  a 
return to nationalistic nflexes. By 
saying that, did you have in mind 
African economies? 

Despite wide-spread acceptance of the 
positive benefits of globalisation many 
countries in the world display nationalistic 
behaviour when they are presented with 
change and uncertainty. 
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AS a global business we have a 
responsibility to demonstrate that we can 
be a force for good. We have to work 
hard at educating people about the 
benefits globalisation can bring. It is not 
about one country asserting its position 
over another. It is about building stronger, 
healthier companies which help drive a 
stronger, healthier global economy. This 
creates multiple benefits for stakeholders, I 
whether they be shareholders, customers 
or employees. 

By benefits I am not only talking about 
profitability. I am talking about the 
benefits that such businesses can bring 
to society more broadly. We have a 
capability and a responsibility to use our 
intellect, our resource and our position to 
help address the issues affecting the 
world around us. 

What kind of velues should cwntrlas 
like lndia or Africa bring to &k& 
economy? 

.- . 

Countries like lndia and some in Africa 
have demonstrated resilience and 
tenacity. We are seeing signs of solid 
growth. There is a sense that this is their 
time. They are hungry for success and 
have a strong commitment to working 
hard, often in the face of adversity. This 
dedication and commitment will help 
drive competition that will challenge more 
developed nations and keep global 
markets competitive. 

As a global company we aim to 
exemplify growth, initiative, sustainability, 
and visionary leadership. We aim to 
maintain a core set of principles that 
include honesty, integrity, dedication, and 
results orientation in every aspect of our 
business. These are the values that 
ArcelorMittal holds accountable for its 
success. 

I f  current trends continue, in 2040, 
China's GDP is expected to surpass that 
of the US, and that of India wi l l  have 
exceeded the main developed 
economies. Whst impact will that have 
on develaping countries, sopacially in  
Africa! 

Growth and development are important 
to the world economy. As Chinese and 
Indian wealth grows, so will the business 
and trading opportunities. Indian and 
Chinese companies will expand their 
operations into new markets - providing 
much needed FDI to developing 
economies. This has already started to 
happen in some countries in Africa. 



At ArcelorMittal, we embrace the 
growth and development of all developing 
economies. An increase in local 
purchasing power (as a result of 
successful development) creates more 
customers and markets for our products. 
It also provides for increased 
opportunities for development of local 
businesses and infrastructure. A thriving 
global economy is good for everyone. 

I like a good challenge. I have grown up 
in the steel industry. It is in my blood. 
I realised that to build a truly sustainable 
future we had to work on developing the 
instrastructure for the modern world. Steel 
is a vital ingredient in that process as it is a 
renewable resource. Building the future for 
generations to come is what drives me 
today. 

In dl yeur intwiaw, you mnphwiad 
: &e tim you =pant with pur  family. 

Your fattw, Mohm Lnl Mittal, loolu like 
your COU:~. Your a4n and daughter work 
with yw. Your wife has wwhd in ywr 

1 company. How important is it fer you to 
&wa your family wcrund yw? 

r I  
My father is the man I admire most for 

his hard work, dedication to family, and 
his guidance. These are attributes that I 

I ' have embraced in my own life. My family 
I I is very important to me. Despite our busy 

schedules we try to spend as much time 
together as possible. 

You have been living in London for 
I ' many yean. You travel on aH corstinsnts. 

' Arc8lorMittal is a Luxembourg firm. Is 
thore still a cormsction to India? 

I '' I am often asked what is the nationality 
of ArcelorMittal? We are usually 
described as Indian, Dutch, Luxembourg 
- or a hybrid of all three. Yet none of 
these captures the real nature and 

- 
a attitude of our company. The best answer 

that I can give is that we are global. 
Similarly, whilst 1 am very proud of my 
Indian heritage, 1 consider myself a global 

' citizen. 

India is an essential cornerstone to our 
global growth strategy. Currently, we have 

, announced two Greenfield projects in 
. Jharkhand and Orissa states in Eastern 
. India. The hvo operations are planned for 

12 million tonne steel production each. 
The approximate investment in each of 
the projects will be around US$ 10 billion 
(Indian Rs. 40,000 crores). Thus. the 

; total investment envisaged by 

US$ 20 billion. In addition to the 
operational component of the project, we 
are also committed to the local 
communities. 

In addition to my business interests, I 
am also involved in philanthropic activities 
including education and youth sports 
development in India. I had a modest 
upbringing in Rajasthan which has 
helped to keep me grounded and 
focused. It taught me the value of hard 
work and determination in achieving 
your goals. 

haw tiny contact with m p l o p  in 
Sewgal, national or fasign? 

Senegal is an important country in our 
African strategy. Wherever ArcelorMittal 
makes an investment - I look forward to 
the day 1 can visit the site and inspect the 
good work that ArcelorMittal people are 
doing and the contribution we are making 
as a company. I look forward to visiting 
Senegal in the near future. -- JW live a YOU% 
Ahcm who wants to succeed in 
business? 

There is so much that the world can 

learn from youth today, but there is also a 
great deal that the young must embrace. 
Be bold in your thinking. Success is not 
something that is handed to you, it is 
something that you must work hard for 
and earn. Never accept "no" for an 
answer, always look for a way to make 
things work. There is no obstacle that is 
insurmountable with hard work and 
determination. 

Haw do yw see ormnirrtion such as 
the World Bank playing in the global 
economy? 

The World Bank is an essential source 
of financial and technical support to 
developing countries. The IBRD and IDA 
works hard to help reduce poverty, 
improve living standards as well as to help 
countries provide education, heatth and 
infrastructure for its people. 

Together with governments and 
business, the World Bank plays a vital role 
in the lives of millions of people. 

Our company's promise is to transform 
tomorrow. I hope our involvement in 
Senegal will help transform the future for 
this great country. 



SITUATION ECONOMIQUE 2007 0- HAUSSE DES PRlX 

Jamis, depuis la d&m/uation, les prix n'mt autant augmentd qu'en 2007. Poudnt, I'amIyse des enqu&tes men&s par le 
g&nmnement rnmontre bien que la concumsnce a un Impact positif sur Ies produits de consommation. Si le vie 9 Kaolack est 
m h 5  &&re qua hbc c'& qm mmts de cette @Ion du centre sonl obl&% $e knir corn@ des prix && par 
hts  whins gambiens. Un siiiiMm de devralt se produire si on ail&eait le protectimnisme affichd dans cerfains 
5@c&urs comme celui de Phi& wdg&t& et du swcr6. Par conwe, la situation macmkonomique semibie s'aligner sur les 

I 
p&manc@s a n ~ r k ! ~ ~ ~ ? ~  9 .W6, 

I CONTRAINTES D'UNE CROISSANCE INEGALEMENT REPARTIE 
1 Par Mamadou Ndionc 

Sltuatfun tran-re ou &+but d'un cycle 
Bconomique M w b k  pour le Send@ ? 
Wte 4taR la question en &but 2007 L k 
suite des mauvaises performancss 
rnacrokorromlques du pays en 2CM, 
largement en de$ de la moyenne des cHa 
rlern%res a n n b ,  avec un taux de 
croissance de 2,3 % et une fwtc 
&gradation des dkffcits public el 
exWit3ur. L'interrogation &it d'avtanb 
p l w  )ustifib que les slgnaux hmk p r  k 
march4 mondiai des m J I r e s  p r e r n b ,  
en pafticuliw ceful du p4trole, iaisselcnt 
antidper, B 1'6vWence, une ~ s i s ~ c e  
des tmions sur 1% prix dans le seeleur 
de 1'8nergie. C'est dans ce conrexte que 
le S&&al awlt entame I'annbe m 7 ,  
avec comma principaux defis le 
nStalrlissement en urgence des Bquilibres 
rnacr&onomlques et une reduction des 
risques bud@ires lib & la crlse 
bner@que, aux dificuiW des ICS et aux 
grands chantierri d'infrastructures. Ainsi, 
2007 constituait une annke charniere - devant permettre une analyse plus 
trancM de I'6volutlon r4cente de la 
situation BconomlqLhe du S6n6gal et de 
ses bventueb impacts sur les conditions 
de vte des populations 

Aujourd'huf, on est tent6 de qualifier la 
situation macro4conomique de 2006 de 
transitoire tau mains, du point de we des 
tqullibres mr&nomiques). En effet, 
d'apr& les dernWes d o n W  stahtlques 
disponibles, bien que provisoires, la 
mlsssnce &commique auratt rebondi, se 
situant a W r  de 4.8 % en 2007, st senit 
airrsi repassee au-dessus du taux de 
croissance dbmgmphlque, avec une 
sm4lioration significative des dkficits 
public et courant. Dans le m h e  temps, 
les secteurs de I'energie et de la chimie 
ant connu des d6"eloppements 
favorables dans ie courant de I'an*. 

Au-delil de ce diagnostic g&n&ral, II 
serait oepetldant tok r&qu& de confuguer 
rtZsuhts m a ~ n o r n i q u g s  et 
performances socials en faison de 
I1&Iasticit&* de la pauvret4 par rapport A 
la crorssance konomique. En effet, 
I'an* 2007 est cam&is& par deux bits 
marquants. Le premier est que la 
croksance Bconomique a #M porteuse 
d'ln6galPt8s qul mnstttuent autant de 
probl&nes pour le maintien d'une 

performance Cconorn~que et d'une stab~i~te 
sociale mopn terme. La premiere source 
d'in&alrtt4 trouve son origine dans la 
mauvaise campagne agricde qui avait d6jj 
e n r m  une forte baisse en 2006 (-54 %I 
t$ a continu4 sa chute en 2007 (42 %I, 
ramenant le poids hnomique du sfftew 
primaire 13 % contre un poids 
d&nographiqoe de plus de 60 %. La bais6e 
& la production de d&tes s'est po- 
et la production des cubres de mnh, 
mme I'mchide, a fodement d l W .  
La d e u m  swrce U'in&aiW &mu 
la concentrati de la crokMnce 
Bconomlque dans deux s&rSwm. 
mintrnbarrt tes synergies et trqdwsllnt le 
ale pr@mErantW par 1'- 
d~ Dakar. En Met, ta crotssance du PIE a 
W une his de plus pork& par le secteur 
dlr Mtrment & des trmux pubfics ainsi 
que par le sscteur des services, 
notamment les t t9 I6wmmun ih .  

La situation t rb difficlle, wire quasi- 
d & m W ,  qui caractMse aujourd'hul le 
monde turai, invite s'interroger sur les 
consbquences de ces idgalit& B moyen 
terme. De fait, meme s'il est impossible 
d'en M n i r  le timing et les modalit&, un 
ajustement (ordonn6 ou d6sordonn6) 
s'opbrera, quoi qu'il en soit. En d'autres 
term-, Dakar ne peut &re un not de 
prosMrit6 tandn que Itindigence rbgne 
dans le rnonde rural. L'expSrimce 
internationale rappelle qu'une tramition 
devra s'exercer. Le succ&s de ceQe 
transition exigera une milleure mat'lirse 
des flux migrabires en conowdance a m  
les capacitb d'absorption des villes 
(habi t ,  assafnissement el aukes 
infrastructures) et une promotion de 
mteurs d'activit6 g4nbrateurs d'emplols 
dkcents, sans omettre une organisation 
du secteur informel qui constltue, pour b 
moment, le principal receptacle des 
migrants. Pour sa ~Gusslte, cc;tle msi tkm 
imposera @knment un rel tbcment cte 
la poiitique agncole, accornpam d'uns 
promotion Bnergique dm h v i t C s  mn 
agrlcoles en rnll~eu rural aux Rns de 
diversifier ies sources de revenu, 
d'amkliorer les condttlbns de vla el de 
ralentir b W m e  de d i $ w p l e M  dm 
villages. La prksenle M A C ~ E !  W prln des 
produits ckrhliers constitue pourtant 



pour le moyen terme, une redistribution 
des opportunites en faveurs du secteur 
agricole et rural que le SBnegal se doit de 
saisir par une politique d'investissement 
et d'incitation. 

L'autre fait marquant de Iractualit6 
economique 2007 a, sans aucun doute, 
ete le niveau des prix. II convient 
cependant de preciser que cette situation 
n'est pas specifique au Senegal et affecte 
principalement tous les pays irnportateurs 
nets de produits energetiques et 
cerealiers. Au Senegal, I'inflation est 
estirnee, sur les douze mols de I'ann6e 
2007, 3 5,9 %, un niveau jamais atteint 
depuis la devaluation. Non seulement 
I'lnflation a franchi un seuil record sur 
plus d'une decennie, mais les plus fortes 
hausses de prix ont porte sur les produits 
de grande consommation. C'est ainsi que 
de decernbre 2006 8 decembre 2007, le 
prix du lait a augment6 de 42 %, celul de 
I'huile vkgetale locale de 29 %, celui de la 
farine de bl6 et de ses produits derives de 
16 8 27 %, tandis que le prix moyen des 
cereales non transformees croissait de 12 
%. Cette manifestation de la hausse des 
prix des cereales de base sur le marche 
mondial a rendu la situation plus 
complexe. Les gouvernements ont BtB 
ainsi amenes 8 traiter sirnultandrnent le 
choc petrolier et la hausse des prix des 
cereales. Toutefois, et cela merite d'gtre 
soulignk, la gestion de ces hausses de 
prix et les mecanismes par lesquels ils se 
diffusent dans I'econornie senegalaise 
sont distincts pour ces deux categories de 
produits 3 deux titres : 

Prernigrement, le niveau de 
liberalisation est different pour ces deux 
categories de produits. En effet, 
contralrement 8 ce qui se passe dans le 
secteur energetique oir les prix sont 
rCgules et oh I'ctat decide de repercuter 
ou non les hausses et les baisses sur les 
populations, dans le secteur des produits 
alimentaires la gestion des prix est 
largement liberalisee et les agents 
kconomiques ont la latitude d'augmenter 
ou de baisser les prix en fonction des 
coirts qu'ils supportent. Cela veut dire le 
comportement des agents Cconomiques 
presents dans ces secteurs ont un impact 
sur I'efficacite des rnesures que 
pourraient prendre les autorites 
publiques. Par exemple, une mesure 
d'allkgement de la fiscalit6 peut ne pas 
avoir les effets escomptes. 

Deuxigmement, le niveau de ciblage 
des groupes et menages vulnBrables est 
different. En effet, les menages les plus 
pauvres, particulierernent ceux vivant en 

milieu rural, ne consacrent qu'une tres 
faible part de leurs depenses a I'electricite 
et au gaz, alors qu'une grande partie de 
leur budget est absorbee par les depenses 
en produits alirnentaires de base. 

Pour attenuer cette hausse des prix des 
produits alimentaires de base, I'ctat 
senegalais a pris des mesures 
d'allegement de la fiscalit6 sur certaines 
denrees. Rien ne prouve, cependant 2 ce 
jour, que ces mesures aient, d'une 
maniere genbrale, permis un 
ralentissement de la hausse des prix 
payes par les consommateurs. 

Mieux vaudrait que le gouvernement 
renforce la concurrence par une diminution 
du protectionnisme dans certains secteurs 
et se donne les moyens de surveiller les 
marges afin de dissuader les abus dans les 
secteurs et localites ou la concurrence est 
limitee. L'amoindrissement du 
protectionnisrne aurait un effet reducteur 
sur les prix payes par les consommateurs 
car il soumettrait les cornpagnies nationales 
a la concurrence des importations, et, ce, 
dans des secteurs caract6ris6s par une 
situation de quasi-monopole et faiblement 
generateurs d'emplois au Senegal. 
Les premiers resultats du Programme de 
comparaison internationale (PC1 Afrique) 
ont montrd qu'au Senegal, les prix des 
produits alimentaires sont de 24 % 
superieurs $I la rnoyenne africaine et sont 
les plus eleves de la sous-region 
(CEDEAO), hormis le Nigeria et le Cap Vert. 
De mCme, I'analyse comparative des prix 
entre 5 regions du pays (Dakar. Diourbel, 
Kaolack, Kolda et St Louis), realisee, 
toujours dans le cadre du PC1 Afrique, 
par le gouvernernent, revele que la chert6 
de la vie a Kaolack est de 11 % moindre 8 
celle de Dakar, du fait, en partie, de la 
proximite de cette region avec la Gambie et 
de la concurrence des importations en 
provenance de ce pays. 

Par ailleurs, I'analyse de I'indice des 
prix, suivant la nomenclature secondaire, 
montre que I'augmentation curnulee de 
I'indice des prix des produits locaux s'est 
Blevee ?I 26 % de janvier 2 W 0  A 
decembre 2007, tandis que I'indice des 
prix des produits importes n'a connu m e  
hausse que de 6 % sur la meme @tiode. 
Malgre I'envolee des prix des produits 
petroliers et des cCr6ales importes, 
les prix des produits locaux ont subi 
une majoration encore plus forte en 
2007, avec un bond de 6,3 % contre 
4,6 % pour les produits irnportes. Ce 
constat doit forcement conduire les 
autorites 2 examiner en detail les 
facteurs internes contribuant A la 
hausse des prix. 

La correction de ces facteurs, dont 
certains n'iront pas sans susciter une 
resistance de la part des grwpes 
bbneficiaires, est incontournabh compte 
tenu des perspectives peu favorables sur 
le marche des matigres prernibes ; de 
surcroit, les solutions de court terme, 
inefficaces pour I'instant, risquent de ne 
pas &tre soutenables 3 moyen terrne. 
L'ctat a dejA amorce la mise en m v r e  
d'actions allant dans le sen5 d'une 
compression des facteurs de production, 
notarnment celles faisant I'objet d'un 
consensus comme la reduction d u  coQt 
de I'energie avec les i n v e s t l s s e ~ s  en 
cours ainsi que I'amelioration de la 
mobilite urbaine et rurale avec la mise A 
niveau des infrastructures routlbres. tes 
actions plus dklicates, suscepliMes 
d'avoir un impact 8 court terrne sur As 
prix, telles que la rMuction d u  
protectionnisme dans certains secteurs 
cles cornrne le celui du sucre et de I'hulle 
vegktale, I'arn8lioratlon de la gouwmrrnce 
des entreprises et le renforcement de la 
transparence, sont B la traTne pour k 
moment ou sont relhu6es au second 
plan, au profit de groupe de pression et 
au grand detriment des consommateurs. 

'Daapri?s le DSRP II, I'blasticite de la 
pauvrete par rapport a la croissance 
hnomique  est estimb B -1,38 au Snkgal, 
sur la base des donnbes de I'ESAM II 
realiske en 2002. Ceci veut dire que pour 
chaque hausse de 1 % du Produit interieur 
brut par habitant, la part de la population 
dnbgalaise vivant en-dessous du seuil de 
pauvrete baisse de 1,38 %, A inkgalitbs 
constantes. Autrement dit, la part des 
populations pauvres baisserait de 3,5 % 
entre 2006 et 2007, en considerant une 
augmentation du PIE par habitant de 2,5 %. 

Pendant la retraite de I'Amical 
des cadres de la Soci6te nationale 
des t~l6communications du  SBnegal 
(SONATEL), le Directeur des 
op6rations de la BM pour le SBn6ga 
Madani M. Tall, a fait un  expose SL, 

les dCfis de I'environnernent externe 
auxquels est confrontke la premiere 
societe senegalaise pour sa 
contribution au PIB. M.Cheikh 
Tidiane Mbaye, DG de la societe 
a pris part aux discussions. 



GAMBIA - HlPC AND MDRl 

By Hooa Sahib SOH 

In December 2007, The World Bank's 
International Development Association 
(IDA) and the lnternational Monetary Fund 
(IMF) agreed that The Gambia has made 
sufficient progress and taken the necessary 
steps to reach its Completion Point under 
the Enhanced Heavily Indebted Poor 
Countries (HIPC) Initiative. The Gambia 
becomes the 23rd country to reach the 
Completion Point under the Initiative. In 
reaching the HlPC Completion Point, The 
Gambia also becomes eligible for further 
debt relief from the IMF, IDA, and the 
African Development Fund (AfDF) under 
the MDRI. Total debt service savings under 
the MDRl will amount to approximately 
US$373.5 million in nominal terms over the 
next 43 years. 

1 As a result of reaching HlPC Completion 
Point, The Gambia is expected to receive in 

! 
total the equivalent of US$514 million In 
nominal debt relief under both the 
Enhanced HlPC lnitiative and the 
Multilateral Debt Relief lnitiative (MDRI), on 
principal as well as interest payments. This 
debt relief is equivalent to nearly 80 percent 
of GDP and will be provided over 
approximately the next 43 years. The World 
Bank's IDA provides by far the largest 
amount of debt relief among all the 
development partners. IDA will provide 
assistance of US$36 million in nominal 
terms. Under the MDRI, the World Bank's 
IDA will provide an additional debt relief of 
approximately US$202 million. In total, IDA 
will provide almost half of the total HlPC 
and MDRl debt relief. 

The debt relief will provide the country 
with significant additional resources for 
implementing its Poverty Reduction 
Strategy Paper (PRSP). 

The road to the successful achievement 
of HIPC Completion Point was long and 
arduous. It started back in December 
2000, when the Board of Executive 
Directors of the World Bank's IDA and the 
IMF agreed that The Gambia had met the 
requirements for reaching the Decision 
Point under the Enhanced HlPC Initiative. 
In reaching the Decision Point, the 
participating multilateral and bilateral 
development partners agreed on the 
amount of debt relief that would be 
irrevocably committed when the country 
reached the Completion Point and also the 
set of reform measures, referred to as HlPC 
floating Completion Point triggers, which 
the country would need to implement in 
order to achieve this Completion Point. 

Typically it takes a country approximately 
three years from the Decision Point to 
reach the Completion Point. It took The 
Gambia much longer mainly due to lapses 
in implementing their IMF-supported 
programs in the early 2000s. Successfully 
implementing a macroeconomic program 
with the IMF was one of the Completion 
Point triggers. Loose fiscal and monetary 
policies and mismanagement of Central 
Bank operations resulted in a brief period 
of macroeconomic instabilily and the IMF- 
supported program going off-track. 
However, the Government was able to 

make the necessary policy adjustments 
and reestablish a program with the IMF. As 
a result, The Gambia has enjoyed steady 
growth and low inflations in recent year. 

At the same time, the Government 
implemented most of the reform measures 
required for the country to reach the 
Completion Point. These reforms included 
preparation and implementation of a PRSP, 
strengthening public expenditure 
management, and key measures in 
education, health and private sector 
development. Nine out of the eleven reform 
measures were completely implemented. 
Two were partially implemented. 

One trigger required an increase of five 
percent annually in the percentage of births 
attended by skilled health personnel. This 
percentage increased significantly from the 
baseline 44 percent in 1998 to 56 percent 
in 2005, but it fell short of the target 
required by the trigger. 

The other trigger that was not completely 
implemented was privatizing the public 
groundnut processing plants. The 
Government advertised requests for bids for 
this public enterprise, called the Gambia 
Groundnut Corporation (GGC), but the 
resulting bids were not considered 
sufficiently qualified. In response, the 
Government developed a sector reform 
"roadmap" in consultation with key public 
and private sector stakeholders, including 
the World Bank, the IMF and the European 
Union (EU). 

1 1996, the World Bank and IMF launched the HlPC lnitiative to create 
framework in which all creditors, including multilateral creditors, can provide debt 
relief to the world's poorest and most heavily indebted countries, and thereby 
reduce the constraints on economic growth and poverty reduction imposed by the 
debt-service burdens in these countries. The lnitiative was modified in 1999 1 
provide deeper and broader relief, interim relief after reaching the Decision Point, 
and a greater emphasis on using the debt relief resources to support poverty 
reduction strategies. To date, 32 HlPC countries have reached their Decision Points, 
of which 23 (including The Gambia) have reached the Completion Point. 
The aim of the MDRl is to further reduce the debt of HlPCs and provide additional 
resources to help them reach the Millennium Development Goals (MDGs). MDRl 
was born at the July 2005 G8 Summit in Gleneagles, Scotland, when G8  leaders 
-1ledged to cancel the debt of the world's most indebted countries, most of which 
re located in Africa. 

Although the MDRl is separate from the HlPC Initiative, the two are closely linked 
operationally. Under the MDRI, three multilateral institutions - the World Bank's IDA, 
the IMF, and the African Development Fund - provide 100 percent debt relief on 
eligible debts to countries having reached the HlPC Completion Point. Unlike the 
HlPC Initiative, the MDRl is not comprehensive in its creditor coverage. It does not 
'~volve mrticipation of official bilateral or commercial creditors, or of multilater=l 
Tstitutions other than the above mentioned three. 

Given the progress made in 
implementing the triggers, the Boards of 
IDA and the IMF concluded in December 
2007 that the country had made sufficient 
progress in reaching the HlPC Completion 
Point. The HlPC debt relief will be provided 
by not only IDA and IMF but also the 
African Development Bank Group (AfDB), 
the European Union, and the Paris Club 
group of bilateral creditors. 

Madani Tall, World Bank Country 
Director for The Gambia noted that "in 
achieving the HIPC Completion Point, The 
Gambia significantly lowers its debt burden 
and effectively frees up resources to 
redeploy towards growth and poverty 
reduction, " He added, "In order to achieve 
optimum results, The Gambia must take 
this opportunity to ensure that future 
borrowing is prudently managed in order to 
prevent a reoccurrence of debt distress, 
and to continue implementing reforms 
outlined in the Government's groundnut 
sector roadmap. ' 



GAMBIE - PPTE ET MDRI 

LES OPERATIONS -- 
UNE OPPORTUNITE POUR EVITER LE RETOUR D'UNE 
DETTE INSOUTENABLE 
Par Hoon Sahib SOH 

En dkcembre 2007, I'Association 
internationale de dkveloppement (IDA - 

Banque mondiale) ainsi que le Fonds 
rnonetaire international (FMI) sont 
convenus que la Gambie avait fait les 
progres suffisants et pris les dispositions 
necessaires lui perrnettant d'atteindre son 
Point d'achevement en vertu de I'lnitiative 
PPTE amCliorCe (pays pauvres tres 
endettes). La Gambie est, ainsi, le 236 pays 
B atteindre le point d'achevernent au titre 
de cette Initiative et devient eligible a 
I'annulation de ses dettes dues au FMI, a 
I'IDA (Banque mondiale) et au Fonds 
africain de developpement (FAD) en vertu 
de I'lnitiative MDRI. L'allegement de la 
dette totale octroye en vertu de I'lnitiative 
MDRI sa61bvera 2 quelque 373,5 millions de 
dollars en termes nominaux sur les 43 
prochaines annees. 

Grsce A I'atteinte du Point d'achevement 
en vettu de I'lnitiative PPTE, la Garnbie est 
censee beneficier au total d'un equivalent 
de 514 millions de dollars d'allbgement 
nominal de sa dette en vertu du cumul de 
I'lnitiative arnBlior6e PPTE et de I'lnitiative 
d'allkgement de la dette multilatkrale 
(MDRI), en princ~pal et en inter& Cet 
allkgement de la dette correspond A pres 
de 80 % du PIB et s16talera sur les quelque 
43 prochaines annkes. Parrni les 
partenaires au dkveloppernent, c'est I'IDA 
qui apporte, de loin, la part la plus 
importante de cet allegement de la dette : 
une aide de 36 millions de dollars en 
terrnes nominaux et pres de 202 millions 
de dollars d'allegement supplementaire de 
la dette en vertu de la MDRI : au total olus 

Cet allkgement de la dette procurera au 
pays des ressources supplementaires 
substantielles pour mettre A execution son 
Document de strategie de reduction de la 
pauvrete (DSRP). 

Le chemin conduisant au Point 
d'achevement de I'lnitiative PPTE a kte long 
et juche d'ernbcches. II a demarrk en 
d6cembre 2000, lorsque le Conseil 
d'administration de I'IDA (Banque 
rnondiale) et le FMI ont jug6 d'un commun 
accord que la Gambie satisfaisait aux 
conditions requises du Point de decision de 
I'lnitiative ameliorbe PPTE. Ce point de 
decision franchi, les partenaires au 
developpement, rnultilat6raux et bilateraux, 
impliques ont convenu du montant de 
I'allegement de la dette qui deviendrait 
irrevocable une fois le Point d'achevernent 
du pays atteint et du train de rkformes, 
autrernent appeles facteurs declencheurs 
du Point d'achevement dans le cadre de 
I'lnitiative PPTE, que le pays auralt B mettre 
en ceuvre pour acceder 2 ce seuil. II faut, 
d'ordinaire, trois ans A un pays pour passer 
du Point de decision au Point 
d'achevement. Ce delai a et6 beaucoup 
plus long en Gambie en raison de failles 
dans la rnise en auvre des programmes 
finances par le FMI au debut des annees 
2000. L'execution reussie d'un programme 
macroeconornique en participation avec le 
FMI constituait I'un des facteurs 
declencheurs du Point d'achevernent. Un 
manque de rigueur des politiques fiscale et 
rnonetaire ainsi qu'une pietre gestion des 
op6rations de la banque centrale ont abouti 
a une oeriode. breve, d'instabilite 

de la molt16 de I allegernent total de la dette rnacro6conorn1que et a une sort~e des ralls 
du programme appuy6 par le FMI Le 
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gouvernement a, cependant, Bte en 
mesure de faire les ajustements de 
politique necessaires et de retablir un 
programme en assoc~ation avec le FMI. Du 
coup, la Gambie a profit6 d'une croissance 
reguliere et d'une faible inflation ces 
dernieres annks. 

Parallelement, le gouvernernent a mis en 
ceuvre la plupart des reformes requises 
pour que le pays parvienne au Point 
d'achevernent. Ces reforrnes incluaient la 
prkparation et la mise ceuvre d'un DSPR, le 
raffermissement de la gestion des 
depenses publiques et des rnesures cles 
de developpement des secteurs de 
I'education, de la sante et du secteur prive. 
Neuf des onze mesures de reforme ont ete 
totalement ex6cutees. Deux ont ete 
partiellement mises en auvre. 

Un facteur declencheur portait sur 
I'obligation d'accroitre annuellernent de 5 % 
le pourcentage de naissances assistees par 
un personnel de sante qualifie. Ce 
pourcentage a augment6 de mani6re 
significative, passant de 44 % en 1998 a 56 
% en 2005, rnais est reste en d e ~ a  du seuil 
exige par le facteur declencheur. L'autre 
critere declencheur imparfaitement rempk 
est la privatisatiin des usines nationales de 
transformation d'arachides. Le 
gouvernement a lance des appels 8 
candidature pour la reprise de cette 
entreprise publique, la Gambia Groundnut 
Corporation (GGC), mais les offres ont btC 
jugees sous-qualif is. En rbaction, le 
gouvernement a Clabore une feuille de 
route N de reforme du secteur en 
concertation avec des parties prenantes 
cles publiques et privees, dont la banque 
mondiale, le FMI et I'Union europ6enne 
WE). 

Vu les avanckes realiskes dans la mise 
en ceuvre des facteurs declencheurs, les 
Conseils d'administration de I'IDA et du 
FMI sont parvenus, en dbcembre 2007, B 
la conclusion que te pays avait 
suffisamment progresse et etait parvenu au 
Point d'achevement PPTE. L'allegement de 
la dette en vertu de t'lnitiative PPTE sera 
octroy.6 non seulement par I'IDA et le FMI, 
mais egalement pat le Groupe de la 
Banque africaine de dbveloppement 
(BAfD), I'Union europbenne et le groupe 
des crhnciers biateraux du Club de Paris. 
Madani Tall, Ddrecteur-pays de la Banque 
mondiale pour la Gambie a mentionne 
qu'" en atteignant le Point d'achevernent 
PPTE, la Gambie all&e considdrablement 
le fardeau de sa dette et d6gage 
effectivernent des ressources B redeployer 
en faveur de la croissance et de la 
reduction de la pauvrete ." Et M. Tall 
d'ajouter : " Afin d'obtenir des rbsultats 
optirnurns, la Garnbie doit saisir cette 
oppottunit6 pour garantir que ses futurs 
ernprunts seront g6r6s avec prudence afin 
de prevenir toute reapparit~on de 
problemes de dette et continuer a mettre 
en euvre les reforrnes dbauch6es dans la 
feuille de route gouvernernentale pour le 
secteur arachides". 



Projet Oat' de Engagement DBealss6 Non 
Cloture 

Portefeuille de la Banque Mondiale au Senegal au 29 fevfier 2008 
(donnk en Millions de Dollars E.U) 

Une revue du partefsurlle de la Banque 
Mondiale au %nBgaI a etC organtshe le 
15 pnvler 2M38 Ce pwMeuille compte 
I9 projets dont 4 prqeb reglonaum 
Fetw ~ r o c l e ~ t r l q u e ,  Criquets Peknns 
(PALUCP) Bass~n Fluv~al (OMVS), A 0 
Produc~v~te Agr~cole (WAAPP) 

4 projets sont cons~derCs A rlsque 
PSAC, PARC, PPIP, A 0 Productrvrtk 
agr~cole (WAAPP) 
1 projet a c16turB le 31/12/2007 
Transport II 
2 projets ont connu une extens~on de 
la date de clBture 

PSAC au 31 janvler 2009 
de Renforcement et PAMU au 3 0  septernbre 2008 

1 projet a Bte restructure le PARC 
4 projets sont en preparat~on Peparn , 
Progede l l  , 
Reforme du  Secteur de I'Energle, 
Autoroute Dakar- D~arnn~ad~o 
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UNE FLAMBEE DES PRlX QUI RISQUE DE DURER 
Le 13 fevrier, I'organisation des Nations consommateurs pauvres. u La hausse du 

Unies pour I'alirnentation et I'agriculture prix des c6r6ales n'est Das causee Dar des 
I P a s d ' ~ l o r a t s 0 n . n ~  1 

(FA01 a annonce que 36 payisont en 
crise en raison d'une hausse des prix des 
aliments et qu'ils auront par consequent 

I besoin d'aide exterieure. Dans bon nombre 
de ces pays. I'insCcurit6 alimentaire a kt6 
aggrav6e par des conflits, des inondations 
ou des conditions climatiques extr8mes. 

Le mois dernier, 8 Davos et B Addis 
Ababa, le president de la Banque 
mondiale, Robert Zoellick, a incite 8 
I'action pour lutter contre la fairn et la 
malnutrition dans un monde oh le prix des 
aliments augmente sans cesse. u La fairn 
et la malnutrition sont les plus oublies des 
objectifs de developpement pour le 
MillBnaire. Ces objectifs ont re$u moins 
d'attention que d'autres, mais la hausse 
des prix des aliments ainsi que les 
menaces qui en decoulent non seulement 
pour les citoyens, mais Bgalement pour la 
stabilitC politique indiquent qu'il est urgent de 
leur porter I'attention qu'ils meritent m, dit-il. 

Bien que les prix Bleves des aliments 
fassent la une, ce qui constitue un 
phenomgne relativement recent, la hausse 
des prix des marchandises de base dans 
son ensemble a commence en 2001. Les 
changements structurels importants de 
I'economie rnondiale, notarnment la 
demande croissante en Chine et en Inde, 
se sont traduits par une &levation du prix 
des marchandises, particuligrement le 
metal et l'knergie. 

Les prix des aliments ont augment6 en 
raison de plusieurs facteurs : les prix plus 
eleves de I'energie et des engrais; une 
dernande accrue pour les biocarburants, 
surtout aux Etats-Unis et dans I'Union 
europeenne, sans compter les skcheresses 
que connaissent I'Australie et d'autres pays. 
Les stocks rnondiaux de cCr6ales n'ont 
jamais BtB aussi bas, et les prix de I'annBe 
prochaine dependent du succes de la 
prochaine rCcolte dans Imh6misph8re Nord. 

Depuis le debut du sihcle, les prix du bl6 
(en dollars) ont augment6 de 200 %, et les 
prix des aliments dans leur ensemble (en 
dollars) ont augment6 de 75 %. 
L'aiustement des taux de change et de 
I'inflation domestique permet de rdduire 
les augmentations de prix que subissent 
les pays en d&veloppement, rnais ces 
hausses demeurent tout de m&me 
importantes pour des millions de 

broblemes d'offre :, court terme, comme 
cela est normalement le cas, et plusieurs 
annees seront probablement necessaires 
avant que I'offre n'augmente suffisamment 
pour renflouer les stocks et faire baisser les 
prix B, explique Don Mitchell, Bconomiste 
en chef du groupe Perspectives du 
developpernent de la Banque mondiale. 

Imagine lmaginez une famille A faibles 
revenus du Bangladesh, qui payait son riz 
20 centimes le kilogramme il y a un an et 
qui le paie desormais 30  centimes le 
kilogramme. Pour ces personnes pauvres, 
qui consomment plus de nourriture 
qu'elles n'en produisent, cette hausse 
continue des prix des produits de premiere 
necessite peut &tre d6vastatrice. D'autres 
personnes pauvres tireront cependant parti 
de cette situation, notamment celles qui 
produisent plus de nourriture qu'elles n'en 
consomment. Les politiques doivent 
proteger les pauvres qui souffrent de cette 
situation, sans pour autant penaliser ceux 
qui en beneficient. 

Le Yemen, qui importe pres de 2 millions 
de tonnes mktriques de bl6 par annCe, est 
un exemple illustrant comment la hausse 
des prix des aliments peut accroitre la 
pauvretb. Apres une annee d'inflation 
record, le doublement du prix du blB et des 
produits du blB pourrait faire augmenter la 
pauvretC de 6 % I'Bchelle nationale. u Si 
aucune mesure n'est prise, cela pourrait 
completement annuler les progres rBalisBs 
en matiCre de reduction de la pauvretC 
dans ce pays entre 1998 et 2005 B, 

souligne Thirumalai Srinivasan, economiste 
pays de la Banque pour le Yemen. 

MCme si les pauvres vivant en milieux 
urbains sont les plus touchks par cette 
hausse du prix des aliments, il est 
important de souligner que la plupart des 
personnes qui vivent en milieu rural sont 
Bgalement des acheteurs plutdt que des 
vendeurs d'aliments. Ce phenomene 
pourrait donc avoir de graves 
r6percussions sur les travailleurs ruraux 
sans terre, dont les salaires de subsistance 
pourraient ne pas suivre la hausse des prix 
des aliments. 

II est fort probable que les causes 
profondes du phenomene de tB hslAw du 
prix des aliments (A  savoir le p t i ~  &b3d 0e 
I'Bnergie et de I'engrais, la demand6 paw 
des rkcoltes d'aliments d&& 1 In 
production de biocarburant el le, trlblw 
stocks d'aliments) perdurermt P rn- 
terme. II est probable que les p r ~  de 
I'knergie et de I'engrais demeurmt W 
Le prix de I'engrais a d6jA auOmaTbL dn 
150 % au cours des c i q  dernHYeo 
annkes. II s'agit d'un fait tr& Itrqmtant 
puisque le coht de I'engrais rsp&mt8 
entre 25 % et 30 % du de la 
production cerealiere aux Etn- idnh,  qVi 
est responsable de 40 % des ~llpc~Raldae 
de cBr6ales du monde. II est fort pmbth 
que la dernande en b b c d x m n h  
augmente egalement. Cette annee, 
un quart de la production de ma'is des 
Etats-Unis (11 % de la pmd- 
mondiale) a semi B produhb &I 
biocarburant, et les Etats-UnB six? 
responsables de plus de 60 % K& 
exportations mondiales de mab. II eSI L 
noter que les Etats-Unis, I'un des qmkp 
20 pays A exiger I'utilisstim do 
biocarburants, vient de s'-r l 
doubler son utilisation de biocarbrylnts ~ 
d'ici 2015. .: L'essor des biocarburwrb 
contribue a aggraver la situation en f d w t  
augmenter la demande alors qlre k phc 
sont de]A eleves et que les stocks W 
,,, dit M. Mitchell. a L'ethanol et la W 
produits par les Etats-Unis Bt !'Unkm 
europeenne ne semblent pas non p k ~  
tenir leur promesse u verte B, la pl&qant 
au centre d'une controverse. B 

Par ailleurs, la capacite de p m d u n  
excedentaire est limitee. Ler kmm 
rkservees par I'Union eurq&em, 
initialement destinBes a faire en 5mteqw 
les surplus soient faibles, ont d6ja Cte 
affectees 8 la production. Quant aux terres 
de la Conservation Reserve des Etats-Unis, 
m&me en supposant qu'une loi soit 
adoptee pour qu'elles soient mises en 
production, leur rendernent serait faible. 

Le prix BlevC des aliments nlentraCnera 
toutefois un desequilibre des balances 
commerciales que dans un nombre 





BUREAU DE LA BANQUE MONDIALE A DAKAR 

CoincQ entre deux grandes banques commerciales, les bureaux de la Banque mondiale sur la place de I'lnddpendance de 
Dakar sont d'une discr&tion exemplaire, mat&rialis& par une modeste enseigne noire de 50 centirnetres. Si la BM occupe 
aujourd 'hui essentiellement le 5b &age de I'immeuble SDIH (Soci&t& dakaroise immobiligre et d'habitation), il n 'en a pas 
toujours Btd ainsi. Une histoire B r6pktition.. . les bureaux seront, sans doute, bientdt transf6r6s ailleurs ! Mais pour 1 'heure, 
lbntre de la BM fait caisse de rdsonance aux coups de marteaux destinks B Blendre les bureaux du Nord vers le Sud ! 

UNE CROISSANCE A COUPS DE MARTEAUX ! 
Par Mademba Ndiaye 

Le nouveau siege de la BM au SQnegal en construction. 

Si I'on demandait B des prorneneurs 
arpentant la Place de I'lndependance 
d'indiquer les bureaux de la Banque 
mondiale au Senegal, rares seraient ceux et 
celles capables de situer nos locaux ! 
Pourtant, la BM arbore be1 et bien une 
plaque sur la place de I'lndependance ! 
Mais si modeste cornparee a I'idee que le 
commun des rnortels se fait de I'institution, 
qu'elle passe inaper~ue ! Et si I'on 
interrogeait des fonctionnaires de la 
Banque rnondiale officiant actuellernent au 
bureau de Dakar sur I'emplacement 
anterieur de la Banque mondiale, tous en 
cceur rkpondraient : r Mais ici ! .. Vrai et 
faux, a la fois ! 

rnondiale a decide d'ouvrir un bureau au 
Senegal, apres les bureaux dlAbidjan et de 
Bamako (pardon d'entarner la fiertk des 
Senegalais toujours friands de dire a Nous 
avons BtB les premiers A avoir ... m), 

I'administration de la BM a jete son devolu 
sur le 3* etage de I'irnrneuble SDIH. Et c'est 
Jean Collin, alors rninistre du 
gouvernement d'Abdou Diouf sous la 
prksidence de Leopold S. Senghor (que 
c'est loin tout cela) qui a fait I'inauguration 
des lieux ouverts un 14 mars, se rappelle 
precisement Thiema. Pendant longtemps 
d'ailieurs, Jean Collin restera I'unique 
interlocuteur de la BM au Senegal. Unique 
destinataire de tout le courrier ! 

la BM (aujourd'hui a la retraite) et Helene 
Wone Gaye, premiere assistante ?I temps 
plein, toujours en fonction, mais B 
Washington rnaintenant. fvidemment, 
la repartition de I'espace n'etait pas un 
casse-tCte : Jonathan Brown, Amkricain et 
ancien du Peace Corps, Representant 
rksident (RR), occupait le bureau ; Helene, 
son assistante, le couloir et Thiema, 
lui, conduisait l'unique voiture de la 
mission, une Peugeot 504. N'oublions pas 
Marie-France Chartois, Bpouse fran~aise 
d'un employe de la Caisse fran~aise de 
developpement qui fut la premiere 
secretaire du bureau, mais pendant 
seulement trois mois. 

En fait, les bureaux de la Banque 
mondiale n'ont pas toujours occupe les 5* 
et 10e - avec, recemrnent, la bibliotheque 

Le tour des locaux Btait vite fait : Dans ce menage a trois - patron, 
un bureau, un couloir et une petite pibce secretaire, chauffeur - la rkpartition des 
faisant office de salle de telex (les enfants tdches n'Ctait pas, pour un non-initi6, 

publique au 6@ - etages de I'imrneuble du personnel actuel ne connaissent sans si limpide qu'il pourrait y paranre! 
SDlH sur la place de I'independance A doute pas cette machine !). Et c'ktait tout, II arrivait, en effet, que le RR de la Banque 
Dakar. Lorsqu'en 1978, la Banque se rappellent Thiema, premier chauffeur de rnondiale 2 Dakar, haut fonctionnaire 1 



International, Jonathan Brown (qui est 
d'ailleurs toujours A la BM), livre ... le 
courrier ! OUI, qu'il joue les facteurs, c'est 
bien cela ! En se rcm6moranl ce fail, 
MMe Gaye ne peut s'empkher d'klater 
de rire et de faLe remanler dans sa 
rnhoue .: b bons souvanin de I'&cque 
.. C'Btait une farnille restreinte qui faisait 
t w l  pour que le travall avance bon train. 
Quand ThSrna n'Btait pas derriere m n  
volant, il s'occupait du telex ... un pour tous, 
tous pour un ! 

Pourquoi cette montBe au 5eme Btage ? 
La raison afficielle : I'accroissement du 
volume des operations de la Banque 
rnandiale au SBnkgal rendant i'ktroitesse 
des bureaux incompatible avec I'accueil de 
mlssions arrivant du s i b  washingtanlen 
et I'enb-Be en scene de deux nouveaux 
mmbres du personnel lml quo la 
Bwqw mnait de recnrlw : W n t S  
Arnar, k? premier dnbgalais a occuper les 
fonctions d'axpert local, aujourd'hui 
konomiste B la Banque lslamique de 
D&veloppement, et Marcd Dioh 
( a  &tourn& du PNUDI pour assister 
Ht5lene dans b gestion, administrative. 
Gette c rnontb B repondait aussi 2 une 
ralson d 'uqmca : la s8curitt5 au troisl&me 
6tage ! La droix du b&irnent de la SDlH 
h i t  surtout lid d so s l t ~ t l b h  
geographlqw rmtrale et b la skta i t t  de 
I'immeubte. En affet la pr-nce de 
diplomates nsslrrail Kt s l w .  %&rnant, 
parrnl ces diplomates, II y en avait un, en 
provenance d'un pays asiatique, que le 
soleil troplcsl wait rendu qudque peu 
excentriqw C u n m  H&I&nt, Gaye 
travdllai chbque medi, eh bien, chaque 
sarnodl, cs diplomalo mr&t d le pwfe du 
bureau et tenait te langage B HdBne : It 
me faut inviter la Reine tlisabeth 
d'Angleterre 2 venir prendre le the chez 
moi A 17 heures. . 
Rien de moins. La xene  se rbp?tant de 
semaine en sernaine, HBldne flnit par, peu 
8 peu, s'y habiluer jusqu'au j w r  ou, 
ouvmnt b porte au dplosnate qui avait une 
fois de plus falt tinter la sonnetta, elle se 
BOUM rim a net avec ledit monsieur ... nu 
comrne un ver ! Sa r h t l a n  fut aim celle 
de touta jeune w r i h i r e  rationnek Wan t  
un tel spectacle rnatinal insalite : e k  crie. 

NSt?tait-il pas grand temps de 
d4mCnager ? En attendant, et par mesure 
de prkautisn, ne sachant pas ~ U S ~ U ' O U  
p u t  alkr un dipiomate d&raqu&, le 
representant rhident dkcida de faire de 
Thidma le ... garde du cwps dlH&i&ne. 
C'& abrs que Barbara Exhenbach fait 
irruption. Envoybe par le siege pour 
contrbkr !es bureaux (%!curit6 et 
corniwdltbs), elle estirne ceux de Dakar 
trop Btroits et manquant de securite. 
Barbara obtient donc I'accord de Michael 

Gillette, Directeur de Departement, et de 
Xavier de la RenaudiBre, Vice Prkident 
pour I'Afrique de I'Ouest, de faire grimper 
la BM au 52 &age. Par la suite, Barbara fit 
de Dakar un noyau de formation 
admintstratim de tout nouveau personnel 
en Afrique et une centrale d'achat et 
d'expeaition de rnatkriels (meubles, 
consommables, etc.) nkessaires aux 
aotres bureaux (GuinBe, GuinBe-Bissau, 
Maurltank, Togo, Benln, Sierra Leone, 
etc.) qu'elle a install& en collaboration 
avec Helbne. L'histolre retiendra que c'est 
Edouard Benjamin qui &it le repf6sentn-t 
resident lorsque cette migration eul lieu ! 
C'etait dans les annees 80. 

Au clnqur&me c'e$ en fat, I'arle nord 
du Mtknent - cki b pwte d'en* actuerle 
au bdlcon falsant face B Hbtel 
lndependance - qul fut lw6e pour abriter 
le b u r w  qui commenpit B bien s'etoffer 
avec ks a n i v h  de Joelle Richelti 
(USAID), Micheline Moreira (CEA B Addis 
Abebal, Olive Boyer (USAID), Alassane 
Wmara (actuel representant r M w t  de la 
Bh( w Mali). A I'epoque, les foncfionnaires 
rnternatronaux dtaient bas& au sibge. Les 
premiers s'installer B Dakar furent les 
b n m l s t e s  principaux pour te SnBgal : 
wxessivement, Edouard Watez, Eugene 
Scamie, Brlan Ngo, David Jones, puis ... 
m e  longue m o d e  d'absence 
U'Bconomiste principal, jusqu'au moment 
c-4 le flambeau fut remis B Jacques 
Morisset base A . . .  Washington (et 
maintenant h Mactagaxar) 

C'est plus hrd qu'une extehsion 
interviendra, cdte sud. D'abrd, en 1W4, 
jusqu'8 I'actuel bureau de Rdhaya Mdiaye 
(voir EBM no 8), un agrandissement 
conduit par David Jones (dBc&d8), 
assurant I'interim du Representant 
rksldent. Ensuite en 1996, Cadman Atta 
Mills procede 3 un nouvel Blargissement 
des locaux jusqu'a la sak de ccnf&ence 
dite M Dakar 2 w pour y bger le centre de 
documentation, lequel se trwvait, 
auparavsnt, dans les actuels bureaux de 
Dalhle (Inbmwtlquc), G h l d o  (&Iucatjon, 
voir EBM 6) ct de Lily Mulatu (6ducatic-n) 
b q u e  %rnbagor, r'acluel r e ~ n s a b l e  du 
centre arrivait B la BM. En 2001, John 
Mclntire, in DlrecWr des op&r&ns 
2, Dakar, donne instruction B Marnadou 
Thlam (vcir EBM no 4) de a repousser - 
le rnun de l'habitacle jusqu'd I'cxtrBm 
sud de I'irnrneuble et m h e  de bifurquer 
v e n  l'ouest pew y installer les nouveaux 
bureaux du centre de documentation. 

C'est c e k  extension qui a donne 
naissance a ce bfig couloir allant de 
I'avenue Pornpldou a la rue Amadou A. 
Ndoye, ou, plus visuedternent, de I'hBtel 
Ind6.pendance i3 la BICIS, avec a I1extr@rne 
nord le b u m u  ck i'&onomlsk e iden t  et 
a la pointe sud oppxte, la cuisine ! 

AprBs ces avancees horizontales, vint, 
avec Madani M. Tall, llactuel Directeur des 
operations (le 2b pour le Senegal), une 
propulsion verticaie. La seconde poussee 
expansionniste a lieu vers le haut avec 
I'ouverture de bureaux sur I'aile nord du 
106 &age pour y loger le Programme eau 
et assainissement ainsi qu'une partie du 
personnel. En effet, la decentralisation 
aidant, Dakar est devenue une sorte de 
place forte pour les fonctionnaires de la 
Banque ayant quitte Washington pour 
venir s'installer sur le terrain. En moins de 
trois ans, ils sont deja six avoir migr6 du 
sibge vers la capitale senkgaiaise (Moctar 
Thiam, Stephan Garnier, Ronnie Hammad, 
Fran~oise Perrot, Gilberto de Barros, Eric 
YobuC). L'annbe 2004 fut aussi celle de la 
l i b h t i r n  du 7 &age par la SFI, une auve 
entW b! m u p e  de b EM, cwi a quiU& sss 
l w x  wwr t s  en I998 par Jim 
Wolfhenson, loss cte m m3ndat de 
PrBsldent de La EM. Madani ne s'arrttera 
pa5 en Ei bon chamin, pmckiant une 
extension ven le 6- pour y M l b r  b PIC 
- transhhutb A chaque extension! - aver3 
de totalement reconWm I'ancim aspace 
du PIC pour y mettre 1'- ficluelaire. 
C'est la fameuse u Afrinia . du King 
Bourama (voir EBM no 7) ! 

Ainsr s'est 6tendu le bureau sou$ la 
mdui te  de ses sept RR Mulaires (Jonathan 
Brown, Edouard Benjamin, Fram Kaps, 
Fran~ols-Marle Patornl, Elkyn Chapparo, 
Cadman A t b  MIIB), ses deux RR 
in*rlrnarres (Davrd J o w  et Alassane 
Duwara) et ses dew Directeun des 
omtiam (john Wntlre et Madarw M. Tall). 

De nouvelles tentacules mnl-elks se 
dCployer au sein du batirnent de la SDlH ? 
Non. Au prochain chambardement, 
ce sont les 55 agents de la BM au Senkgal 
(internationaux et locaux) qui feront 
marche commune. Ce sera la fin de 
I'Bpisode SDlH et i'intkgration des 
nouveaux locaux en construction sur la 
Corniche ouest. En prenant ses fonctions 
le le r  septembre 2004, Madani M. Tall 
avait promis que ce dossier du 
dkmenagernent, dans les cartons depuis ... 
1996, soit depuis 12 ans dej2, trouverait 
une issue favorable. Promesse tenue. Le 
contrat de bail est sign& Le personnel est 
reguli6rement inform6 de I'dtat 
d'avancement du chantlw par Mernadou 
Thiam et Dol&le (informakique). Ainsi, il 
restera le Directeur du dtrndnagement du 
centre-ville ?I la corniche, face P I 'achn 
Atlantique. En inaugurant, avant de quitter 
le Sknkgai pour la Cate d'ivoire ie ler juiliet 
2008, ces nouveaux locaux de la Banque 
mondiale au Senegal, Madani M. Tali 
n'aura pas 9 passer.. .le rnarteau ?I son 
successeur : plus d'extension a I'horizon, 
place 2 la nouvelle vague oceanique ! 





1 

UN TOUR A L'ECOLE DE L'ARTISTL 
I), - >-L 

Moustapha Sourang, ministre de  ducation ion nationale du s6nbgal, 
et Madani M. Tall, Directeur des operations, ont visite I'ecole 
maternelle a Tata Fa >, creee et entierement financee par le ... musicien 
lsmael L6. Pendant que ses collegues investissent dans la musique, 
cette star internationale du folk avec, parfois, un brin de sauce 

mbalax a prefere mettre, sans publicit6 aucune, son argent et son 
enthousiasme dans I'education des enfants. Une superbe ecole que 
'e ministre a promis d'inaugurer tout a fait officiellement pour 
ancourager I'auteur de a Taajabone >> A poursuivre dans la voie qu'il 
s'est . . cantribuer a la scolarisation des tout petits. 
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De gauche a droite : Mme Lb "Tata Fa", la directrice, le ministre M. Sourang, le Directeur des operations de la BM, M. M. Tall, 
le rnusicien lsmall 18, le Directeur des etudes, L6on B. Senghor el Meskerem Mulatu, sphcialiste de I'6ducation i la BM. 


