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INTRODUCTION 

En mai 1983, ala demande des Etats africains qul en sanE membres, le Conseil d'ad-
ministration du Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) a adopté 
une decision aux termes de laquelle ii a: 

Priè le Directeur exécutil d'accorder un degré de priorité élevé a I'octroi d'une 
assistance aux pays africains pour faire face aux problémes environnementaux los plus 
urgentsquise posenten Afrique; 

Invite los gouvernements do la region a convoquer, en cooperation avec des or-
ganisations et des institutions régionales, une conference africaine sur I'environnement 
pour procéder a un examen des prioritCs nationales en matière d'environnement et 
identifier les problèmes communs qui méritent do faire l'objet d'un programme d'action 
regional visant a résoudre les graves problémes environnementaux qul se posent en 
Afrique; 

Prié Ic Directeur exécutifde charger le Bureau regional pour l'Afrique do fournir 
les servicesdesecrCtariatnCcessairesàcetieconférence (decision 11/7, huitiènie partie, 
section A). 

En cooperation avec I'OUA et Ia CEA ci en consultation avec un certain nombre de 
gouvernements africains et d'organismes des Nations Unies, to Directeur exécutif a 
commence immédiatement les travaux préparatoires a Ia Conference. Le PNUE a or-
ganisC six reunions sous-régionales d'experIs africains qui ont abouti a Ia tenue a Lusaka 
en 1984 d'une reunion générale d'experts africains, laquelle a été ouverte par S. Exc. 
Kenneth Kaunda, Président de Ia République de Zambie, et dont les participants onE 
EraitC divers aspects de I'environnement (Ic rapport do La reunion do Lusaka pourra êire 
obtenu sur demande lors de laConférence). 

Comme suite Cgalcment a la decision 1117, Ic PNUE a entrepris do rédiger le present 
rapport, dans lequel ii identilie les problèmes écologiques communs, ainsi que Ic Conseil 
lui a demandé do Ic faire. 

En mai 1985, le Conseil d'administration du PNUE s'est félicitC do Ia qualité des tra-
vaux préparatoires a Ia Conference accomplis par le Directeur exécutif, en cooperation 
aveclaCEAetl'OUA (decision 1316). 

En juillet 1985, après avoir tenu avec I'OUA et Ia CEA des consultations au cours 
desquelles ces deux organismes ont approuvé Ia teneur du present rapport, Ic Directeur 
exécutif a convoqué a Genéve une reunion do représentants des organes et organismes 
des Nations Unies, suivie d'une reunion d'experts africains afin do procéder a un 
examen plus approfondi du rapport. Le present rapport est Ic fruit do cc long travail 
préparatoire. 



I. LA SITUATION DE L'ENVIRONNEMENT EN 
AFRIQUE* 

L'Afrique est un continenL en crise. Elle soutlre d'une hémorragie et d'une 
degradation continue de ses ressourees naturelles - couvert végétal, sols, eau, règne 
animal et climat Bien que certains domaines connaissent une prosper ite relative, fondee 
pour l'essentiel sur l'exportation massive des ressources primaires non renouvelables 
Ia degradation générale a conduit a l'appauvrissement des peu pies africains et a un 
abaissement de la qualité de leur vie. 

Cette degradation génCrale et cette pauvreté s'expliquent par plusieurs facteurs, ae 
nombre desquels on citera ce cliii  Suit: 

Une repartition inequitable des ressources économiques mondiales; 

Le fail que les instruments d'administration et de gestion nécessaires au 
dCveloppement sont inappropriés ou font défaut, ce qui retarde le développement 
Cconomique et, souveni Ic rend extrémenient vulnerable aux facteurs extCricurs; 

Le fail que les connaissances lechniques locales soft insuffisantes ou 
inappropriées, ce qui peul condu ire au choix de techniques inadaptées ou mal conçues; 

La compartimentation ou Ia structure sectorielle des mécanisrnes nationaux 
charges de concevoir ec executer les projets; 

La vulnérabiti(é des programmes a long terme devant les contraintes politiques, 
Cconomiques et sociales a court terme; 

I) Les effets défavorables du dual, qu'ils scient impu tables a Ia variabilité naturelle 
(séclieresses) ou aux activités de l'homme; 

Les pratiques malencontreuses en agriculture, sylviculture ci Clevage qui 
dégradent Ia vègCtation et les sols d'écosys(êmes fragdes au depart; 

Les subdivisions politiques artificielles et contrenature héritées de i'êre 
coloniale, aliiCes a Ia rupture d'un équilibre de longue date entre I'Africain et son 
environnement; 

L'insufflsance des ressources financiêres nationales; 

L'augmentation rapide de Ia population, qui non seulement crée Un déséqutlibre 
entre la population, les ressources, l'environnement et le développerrient et augmente 
les pressions exercées sur les ressources natu relies mais inilue sur Ic revenu par 
habitant, étant donné la lenteur du développement. 

* Les auteurs du present rapport ne visent pas a presenter une analyse délaillée deJa situation 
actudlle de l'Afrique, qui fait l'objet de diverses publications dont lea plus ncentes compren-
nent cc qui suit : Famine A Man-made Disaster? A Report for the Independent Conimission 
on International Hui'nanitarian Issues (London, Pan, 1985), Lloyd Timberlake.1frica in Crisis, 
The Causes, the Gures of Invfronmenta! Ban!rHptcy (London, Earthscan, 1985). and 
Lester R. Brown and Edward C. Wolf, Reversing Africa's Decline, Woridwatch iaper 65 
(Washington, Worldwatch Institute, 1985). Lea participants a Ia Conference pourront obtenir 
des exemplaires de ces publicatiops sur deniande. 
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Climat 
3. Depuis 1968, I'Afrique recoil moms de pluies et la sécheresse, qui a commence par 
le Sahel pour gagner toutes les zones semi-andes et subhumides, a même atteint les pays 
qui possèdentdesforêts. Comme I'indiquelafigure 1, depuisl968,lesprécipitationsan-
nuelles ont fluctué autour dune moyenne plus basse. 

Figure I 

FIuctutlondes prieipllatlons (1900-1980) dns les zones 
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En Afrique occidentale, par exemple, l'isohytte de 200 mm est descendue de plus 
de 150 km vers te sud, la zone aride s'est fortement étendue au detriment de la zone 
semi-aride, qui a entamé a son tour Ia savane, avec les consequences trop bien connues 
pour I'agriculture et l'élevage. Le debit des cours d'eau et le niveau des lacs ont sensible-
ment baissé,, ce qui a nui aux ressources halieutiques, aux cultures pratiquées par inon-
dation contrölée et aux cultures de dCcrue, aux productions vivrière ci fourragère, au 
transport fluvial,, a Ia production d'Cnergie et au taux de recharge des nappes d'eau 
souterraines. 

Plusieurs theories ont été avancécs pour expliquer La diminution des prêcipitations 
en Afrique, mais aucune n'est suffisamment précisejusqu'à present pour servir de base 
a des previsions fiables. Des recherches systématiques sur Ic climat mondial ont cepen-
dant èté entreprises sous les auspices de I'OMM et du CIUS et l'on s'accorde génCrale-
ment a reconnaltre que le climat est peul-être influence par les facteurs suivants: 

- Une diminution du couvert vCgCtal, qui entraine une diminution tie Ia quantité 
d'eau évaporée qui est recyclCe (laquelle représente en Afrique quelque 20 p.  cent 
des précipitations) (1) et modifle l'albédo (c'est--dire la partie tie l'Cnergie 
solaire qui est reçue par la terre et renvoyCe dans l'espace); 

- Une augmentation de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique depuis les 
debuts de l'époque industrielle, q u i cause peut-être un lent réchauffement général 
de l'atmosphère, lequel serait de 2,5 degré d'ici l'an 205 0-2070 en moyenne scIon 
des calculs et se répartirait uniformément autour de la planèie. On a constatC plus 
récemment que d'auires gaz comme Ic methane, l'oxyde d'azote ci les ch lorofl uo-
rocarbones sembleni avoir des effets analogues a ceux du gaz carbon ique. Les 
effets correspondants sur le climat ne sont pas encore discernables; 

- D'autres facteurs complexes lies a Ia physique des oceans, aux modifications 
subies par les glaces polaires et aux particules de poussière en suspension a haute 
altitude. 

Notre corinaissance du climat de l'Afrique ci notre aptitude a suivre les modilica-
tions qu'il subit soft de Ia plus haute importance pour trouver Ic moyen de sortir tie Ia 
crise africaine. L'Afrique posséde quelques centres nationaux de surveillance du climat; 
d'autres centres existent a l'état de projets mais ne sont pas encore devenus une réalité. 

La nature du problèmeexigequel'oncoordonnel'uiilisationdesdonnéesàI'echejl 
du continent. Par Ia ceniralisation des données ci leur exploitation conjointe, on con-
tribuera a combler les lacunes, ce qui perrnettra d'éiablir des previsions climatiques plus 
sores. Lors do Ia Conference tie I'OMM sur le climal en Afrique, tenue a Arusha 
(République-Unie de Tanzanie) enjanvier 1982, des propositions précises avaieni été 
présentées dans cc domaine mais elles n'ont pas encore été enhièrement mises en 
oeuvre. Leurs principaux objectifs sont les suivants : collecte régulière d'observations 
métèorologjques normalisées, échange systématique de don nées, surveillance des mci-
dences du climat dans les domaines de l'alimentation, tie I'eau et de l'Cnergie, renforce-
ment des services techniques nationaux, creation de plusieurs centres d'applicaiion de 
l'agrométéorologie ci de I'hydrologie opérationnelle, education et formation aux 
procédés ci techniques climatologiques modernes, notamment I'éducation des hauts 
fonctionnaires et du grand public pour leur faire connatre les avantages a tirer des con-
naissances du climat, ci examen collect if par des spécialistes africains de solutions ration-
nelles aux problémes soulevCs par I'exploitation des ressources climatologiques du 
continent. 
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L'une des premieres tãches consiste a redessiner la carte pluviométrique du conti-
nent a I'aide des relevés des précipitations rnoyennes des 17 derniéres anndes et a établir 
un nouveau bilan hydrique pour 1'Afrique de manière a disposer de données sur 
lesquelles fonder les plans futurs de d6veloppemenL Une approche réaliste de ce genre 
permettrait de rendre I'économie africaine moms sensible aux sécheresses et de jeter les 
fondements d'une lutte concertée contre Is sécheresse. 

Mers 

Les mers qui entourent 1'Afrique peuvent ètre groupées en quatre grandes unites - 
l'Atlantique au large de 1'Afrique de lOuest Ct du Centre, la Méditerranée, la mer 
Rouge et Ia zone de l'océan Indien/Afrique orientale. Certaines de ces eaux, en parlicu-
11cr celles gui vont du detroit de Gibraltar a Ia Guinée, sOnt parmi les plus poissonne uses 
du moride et celles qui vont de IAngola au Cap sont également trCs riches. La cöte 
orien tale de l'Afrique, exception faite peut-Ctre de Ia Somatic, n'est pas aussi riche, les 
ressources y élant modêrêes ou maigres. 

Le milieu mann de l'Afrique est influence par les act ivités exercóes a terre. Les 
modifications se produisent en une série de cercies concentriques partant de Ia désertifi-
cation au centre en passant par le déboisement, l'érosion et la pollution des plages sur les 
cétes, pour aboutir a Ia surexploitation des ressources halieutiques en haute mer 
(principalement par les flottes étrangères dans les eaux territoniales), au déversemeni de 
déchets lox iques et dangereux et au déversement d'hydrocarbunes. Avec I'augmeniation 
de la population, le milieu mann de I'Afrique revêt une importance plus grande et I'on 
comprend de mieux en mieux qu'il faui le preserver. II faut Ic protCger conlre le 
déversement, en particulier des grands Polluants que sont les hydrcarbures, les hydro-
carbones halogénés, les métaux lourds et les solides persistants qui détruisent les 
ressources marines renouvelabies. 11 faut Ic protéger contre Ia surexploitation de cen-
tames espéces. 11 faut le protéger contre l'érosion côtière et Ia surexploitation des 
ressources cÔlières. 

ii. Le droit de Ia mer a Cvolué au nouns des dernières dCcennies et Ia nolion de 
ressources partagéess'afTirme. L'Assemblée généraledes NationsUniesadéclaréquela 
haute mci faisait partie du patrimoine commun de I'humanité. En ce gui concerne les 
eaux territoriales, les Etats cétiers d'Afrique oni commence a coopérer dans Ic cadre 
d'accords internationaux pour pro téger leur milieu mann. L'extension de Ia zone écono-
mique au large des côtes peut avoir un grand intérét, niais eUe comporie aussi des obliga-
tions plus lourdes pour les Etats riverains. 

12. Le programme pour les mers régionales du PNUE est l'une de ses grandes 
réussites. Les programmes pour Ia Méditerranée, pour la mer Rouge ci le golfe d'Aden 
eL pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont déjà appliqués, le programme pour 
I'Afnique de l'Est a élé adopté récemment. Les Etats africains intéressés soni malires de 
chacun des quatre programmes dont its contrôlent l'application par des reunions 
régulières, et bénéficieni de l'assislance et de l'appui du PNU E ainsi que d'autres organi-
sations internationales Cl régionales. La coopérat ion sous-régionale permet aux diverses 
nations d'Afrique de s'occuper plus rapidement et plus efficacement de Ia protection et 
de I'exploitation de leurs ressources marines Cl côtiéres, doni elles peuvent par 
consequent liner un meilleur parti, pariiculièremeni pour se nourrir. 



Terres 

La degradation des terres en Afrique est l'un des aspects les plus alarmants de Ia 
crise africaine. On peut en examiner quatre cornposantes: a) Ic couvert vegetal, b) les 
sols, c) Peau et d) l'énergie. 

Lecouvert vftital d'Afrique s'etdeplusen plus dégradésurl'ensembleduconti-
nent depuis Ic debut de Ia décennic, exception faite de la cuvette du Congo-ZaIre et du 
Gabon. Ii en est résulté une grave perte de ressources gènétiques - avec extinction ou 
menace d'extinction de plusieurs espce d'animaux Ct de plan tes. 

Les forëts tropicales disparaissent au rythme de 1,3 million d'hectares par an, dont 
55 p.  cent en Afrique occidentale (2) Depuis le debut du siècle, la Côte d'lvoire a perdu 
70 p.  cent de ses förets. La siluation devient critique a Madagascar, dans le Sud-Est de Ia 
Guinée, dans le massif du Fouta- Djallon, au Sud-Ouest du Cameroun, dans Ic Bas-
Zaire, au Kenya et en République-U nie de Tanzanie'. L'étude des hots boisés qui subsis-
tent dans Ia savane d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale montre que Ia forêt 
s'êtendaitjadis beaucoup plus au nerd, probablementjusqu'au l0ême parallCle, formant 
Ic prolongement de Ia grande cein Lure forestiêre du Cameroun et du Congo qui constitue 
aujourd'hui environ 94,5 p. cent de Ia forêt dense d'Afrique. Les principales causes de 
déboisernent sent l'agriculture et La culture itinérante, l'ignorance des techniques 
modernes d'agriculture intensive, alliées a l'explosion démographique, qui n'a fail 
qu'exaccrber Ic problème. La disparition du couvert vCgCtal donne naissance a une série 
d'autres problémes comme Ia perte de fertilité des sols, I'Crosion des sols ella disparition 
des ressources génétiques dont l'habitat naturel est détruit. 

La savane, øü vit Ia majorité de Ia population africaine, se degrade depuis des 
siêcles, Si bien que Ia végélation naturelle d'origine a pratiquement disparu et que le peu 
qu'il en reste risque d'être totalement dCtruit par Ia population en expansion a Ia re-
cherche de terres. A l'heure actuelle, it ne reste que 35 p.  cent de l'ancienne savane 
faible production't cependant que Ia végétation ligneuse disparalt totalement autour 
des villes ci dans certaines autres zones a végétat ion ligneuse (6500 hectares de savane 
sont défrichés chaque jour) (2). La destruction du couvert ligneux de La savane a de 
graves repercussions pour les zones deboisées: les feux sont plus dCvastateurs, Ia vCgéta-
Lion pyrophitique qui repousse après l'incendie convient rarement a l'alimentation des 
animaux, Ies sols deviennent stériles, des cuirasses se forment, les bassins de drainage 
s'assècheni, Ia régénération des espèces ligneuses se ralentit ou s'arrête totalement et Ic 
processus de la degradation totale s'engage leniemeni. 

Les terres andes gagnent rapidement du terrain au sud du Sahara, avec I'aide d'une 
sécheresse qui dure depuis près de 20 ans. On assiste a une transformation rapide des 
zones écologiques - désertilication du Sahel, sahélisation de La savane, savanisation des 
foréts. Même Si les pluies en revenaient aux niveaux normaux d'avant 1968, seule une 
partie des terres dégradées pourrait se régénérer par elle-même, le reste ayant besoin 
d'une intervention active: dunes a fixer, her bes a semer, arbres a planter, eaux souter- 

• Les partIcipants pourroni oblenir une analyse de Ia situation ralisée par le PNUE en collaboration aver Ia 
1AO. 

• Définie comme produisant de 1 a 1.5 metre cube de hois de Ieu a J'hectare et moinsde 0,05 metre cube tie 
bois d'oeuvre a l'hectare (Ctanl couverie de foréts sur 10 p. cenI au moms de son Clendue). 



raines a utiliser, cow-s d'eau a cou per de barrages, etc. Les principaux facteurs de la 
désertification sont le surpâturage. Ia mise en culture des zones marginales, l'abattage de 
Ia forêi pour en tirer du bois de feu et du bois d'oeuvre et les feux de brousse. La déser-
tification fait sentir ses effets dans les zones subhumides voisines ec Ia degradation de 
celles-ci et des foréts a une incidence certaine bien que non quantifióe sur Ic niveau des 
précipitations dans les zones semi-andes. 

Aux abords desdêsertsdu Kalahari etdu Namib, Ia situation est moms grave, mais 
mCme ici Ic desert risque de s'Ctendre rapidement si les façons culturales actuelles se 
mainhiennent, telles que [a culture extensive et Ic surpãturage et Si le niveau des précipi-
tat ions reste anormalement has. Les risques sont tout aussi graves dans Ic Nord-Est du 
Kenya, en Somalie et dans le Sud et l'Est de l'Ethiopie, et le desert risque maiheureuse-
mentdefairetached'hui!e (3). 

JJans de vastes parties de I'Afrique, Ia destruction du couvert végétal naturel par 
l'homme et Ic bétail appauvrit rapidement le sol. Au cours des 100 dernières années, 
tine zone de 150 kilomètres de large sur Ia frange sud du Sahara s'est transformée en un 
desert improductif, Ic sot ayant perdu sa fertilité. Ce sont maintenant les zones semi-
andes d'Afrique orientate et australe qui deviennent stCriles, Ic fléau s'étendanl aussi 
aux steppes du Nord. En Afrique, la viande provient essentiellement des 710 millions 
d'hectares de pãturages, qui se seralent rétrécis de 25 p.  cent depuis 1968 scIon certaines 
estimations (4). 

Dans Ia savane, les foréts et les hautes terres, la degradation des sols augrnente en 
proportion presque directe avec Ia population et Ia pression démographique. II faut des 
milliers d'années a un sol pour se former naturellement, mais ii peut être détruit en 
moms d'une décennie. Dans certaines regions, les sols se rCgénèrent plus ou moms 10 a 
15 ans aprés avoir été endommagCs et abandonnés, mais cc n'est pas Ic cas dans 
d'autres, notamment a cause de I'érosion el de Ia ferralitisation. A l'heure acluelle, les 
sols, t'une des ressources naturelles les plus précieuses de l'Afrique, sent consomrnés 
comme s'il s'agissait d'une exploitation miniére. Bon nombre d'agriculteurs africains 
sont contrants de surexploiter Ic sol pour se nourrir: 80 p. cent des terres cultivées por-
tent des cultures vivrières et sont exploitées scIon les méthodes traditionnelles de Ia cul-
ture itinérante qui deviennent destructrices lorsque Ia densité de Ia population dCpasse 
certains seuils. 

On estime Ia superticie des terres arables d'Afrique a 220 millions d'hecares au 
total, dont 117 millions sont ensernencés et cultivés, cc gui laisse 48 p.  cent en reserve 
pour l'avenir au cas oü de nouveaux modes de faire-valoir seraient mis au point rapide-
ment pour arrCter el renverser le processus de degradation des sols. De 1965 a 1976, Ia 
superficie cultivée a progressC de 17 p.  cent, mnais la production par habitant a décliné. Ia 
destTuction et Ia perle de fertililé des sols ayant contribuéàce déclin (5). Non seulement 
la production alimentaire ne suffit pas a répondre aux besoins de la population, mais les 
cultures vivriCres épuisent en general les ressources potentielles des sols. C'est là l'un 
des problèmes les plus pressants de I'Afrique. 

Bien que Ia consommation d'engrais ait double en Africiue depuis 1966, cUe n'at-
teint encore que 12 kilos a I'hectare, chiffre qui est de loin Ic plus has du monde (5). Une 
très faible proportion des ressources en eau est utilisée dans l'agriculture moms de 8 p. 
cent des surfaces cultivées sont irriguées et les techniques de coltecte et de stockage de 
I'eau dans les sols sont relativement primitives. On utilise extrémement peu d'énergie 
locale pour Ia culture : c'est Ihomme qui lournit environ 80 p.  cent de l'Cnergie con-
sommCe dans Ia production vivrière. 



Ces problèmes sanE a l'ongine du deficit croissant en vivres et de Ia pauvreté des 
masses rurales. Dc gras efforts sont faits pour remédier a Ia degradation des sols au 
niveau national, en particulier par les projets de développement rural intégré ainsi qu'au 
niveau international (Politique mondiale des sols et plan d'action visant a sa mise en 
oeuvre, ainsi queCharte mondiale des sols). 

La plu part des efforts déployés auparavant pour résoudre ces problèmes ant Cté 
trap sectoriels ou trap orientés vers tin avantage économique précis. Trap souvent les 
consequences a long terme pour l'environnement n'cnt pas été comprises. 11 faul mettre 
au point et appliquer des méthodes intégrées pour amCliorer la quaflté de Ia vie au 
niveaudu village par unesérie d'interventions visantàassurerundéveloppementqui ne 
porte pas aueinte aux ressources. Dans cet ordre d'idées, Ia cooperation intra-africaine 
et Sud-Sud est indispensable. II faut aussi renforcer le Bureau inter-africain des sols de 
I'OUA et encourager Pétablissenient de cartes des sols d'une Cchelle suffisamment 
grande pour que les gouvernernents puissent s'en servir dans l'aménagement du 
territoire. 

On a diE que l'Afrique était un continent de contrastes et c'est certainement vrai 
sur le plan de l'eau. Certaines partiesdu continent reçoiventd'énarmesquantiiésd'eau 
alors que d'autres en soft pratiquement dépourvues. Un bassin fluvial. Ic Congo-Zaire, 
recoiL prés de la moitié de toute l'eau du continent. De plus, l'évapotranspiration pa ten-
tielle dépasse les précipitations sur la plus grande partie du continent. Avant Ia séche-
resse actuelle, pour l'ensemble du continent, les précipitations annuelles mayennes 
étaierii de 740 mm, l'évaporation rnoyenne de 587 mm et le ruissellement de 153 mm 
seulement. Seules deux regions (celles de Ia Guinée en Afrique de l'Ouest et le bassin 
du Congo-ZaIre Ct le goife de Guinée) ont un excédent net. Dc tous les continents, 
l'Afrique esi donc l'un de ceux qui estle mains bien dote en eau, avec un deficit moyen 
de plus de 1100 mm (1). Mais au cours des deux derniêres décennies, la situation s'est 
aggravée et les ressources en eau ant fortement diminué, mCme dans le bassin du 
Congo-Zaire. 

Environ 4 200 niilliards de metres cubes d'eau provenant des bassins uluviaux ci 
desnappes phrCa*iques retournentchaqueannéeàla mer(1). Avec lOp. cent seulemeni 
de cette quantité, on pourrait irriguer 13 millions d'hectares de terres. L'un des moyens 
de combattre Ia sécheresse ella désertification serail de stocker une panic de cc flux 
annuel au moyen de reservoirs en surface et de bassins de capture en sous-sol. 11 faudraii 
rédujre Ia pollution, améliorer Ia qualité de l'eau, en particu lien de Peau potable, ci 
enrayer la propagation des maladies d'origine hydrique. II faudrait recycler les eaux 
usécs pour s'en servir dans l'agriculture et utiliser davantage les eaux de faible qualité 
comme Ics eaux saumâtres pour l'agniculture. Dc plus, il faudrait recalcu Icr Ic bilan hy-
drique de l'Afrique au cours des 17 derniéres années et Ic metire périodiquemeni àjour, 
coordonner les don nées, normaliser les relevés, achever le réseau de stations de mesure 
du continent, par bassin ci par pays, et surveiller les tendances générales des ressources 
en eau, notamment des eaux souterraines. Les pays pourraient ainsi évaluer plus con-
rectement leurs ressources en eau et en planifier l'utilisat ion a court terme, a moyen 
terme et a long terme de facon rationnelle. 

En s'appuyant sur des con naissances solides, les gouvernements pourraient répar-
hr les ressources partagdes en eau. Ils pourraient aussi envisager d'établir des liens entre 
bassins, cc qui permettrait de retenir en Afrique des volumes d'eau importants, en par -
ticulier dans les bassins intérieurst en voie d'assèchement a I'heure actuelle: Ic taux de 
recharge des eaux souterraines pourrait être augmenté, les possibilités d'irrigalion pour- 

Les bassin5 intrieursd'A1nque couvrent 9, miliionsde kIome1rescarréssur un rolalde 30,1 miilions 
de kilomèlres carrs. 



raient We exploitées et les effets tie la sdcheresse pourraient être attenués. II faut faire 
cornprendre que les ressources en eau sont le fondement essentiel de toute tentative 
pour régénérer la végétation, atténuer les effets du climat et parvenir a l'autosuffisance 
alimentaire. 

28. L'Afrique est riche en énergie. Les reserves de pCtrole s'élèvent a 55 milliards de 
barils; it existe plus de 5 900 milliards tie metres cubes tie gaz naturel, essentiellement en 
Afrique du Nord, 88,5 milliards tie tonnes de charbon, principalement en Afrique 
australe, des gisements tie tourbe et de lignite, 1,7 million tie tonnes de reserves 
d'uranium, 200 000 megawatts de potentiel hydro-Clectrique, de vastes possibilitCs d'ex-
ploitation des energies solaire et éolienne, un potentiel gécUiermique considerable, prin-
cipalement dans la Great Rift Valley, de I'énergie a tirer tie la biomasse et tie l'Cnergie 
anirnale (6). Pourquoi, avec un tel potentiel, l'Afrique manque-t-elIe donc d'énergie? 
Plusicurs raisons l'expliquent: 

- 80 p. cent de Ia production corn merciale d'énergie (pétrole et gaz) est exportêe 
(6). 

- Le bois de feu, qui représente plus tie 80 p. cent de l'énergie consomméc dans la 
majoritC des pays, est utilisé avec un faible rendement (de 8 a 10 p.  cent) - Environ 
12 p. cent tie la population africaine souffrent déjàde pénuries aigueset 30 p.  cent 
ont dCjã épuisé la capacité de production de Ia bio masse de leur entourage 
immédiat. Les perspectives pour l'an 2000 sont sombres : scion les tendances 
actuelles, 90 millions d'habitants connaitront probablement des pénuries aigus 
ci 450 mill ions seront places dans une situation qul les obligera a détruire davan-
tage leur environnement pour s'approvisionner. IJans certaines regions du 
continent, chaque famiHe consacre 30 p.  cent tie ses revenus a l'ac hat de bois ou 
decharbon (2). 

L'Afrique possède environ 200 millions d'animaux domestiques, en état de Ira-
vaiHer - chevaux, ânes, chameaux ci bovins - qul représentent un potenUel 
d'énergie énorme (7). Si l'on mettait au travail Un sur trois tie ces animaux pen-
dant quatre heures par jour, on aurait environ 13 millions de CV utiles par an pour 
faire progresser Ia production vivrière. 

- L'Cnergie éolienne, qui pourrait être exploitée en particu 11cr le long des cétes et 
sur les lies, l'est encore très peu jusqu'ici. 

- L'énergie géothermique est particulièrement abondante dans la grande zone tecto-
nique d'Afrique orieniale, mais elle n'a guère été exploitée, exception faite de 
deux centrales de 15 MW en service au Kenya. L'utilisation de cette forme d'éner-
gie exige des invest issernents élevés. 

- L'Cnergie de la bio masse est extrémement abondante dans les zones de la forêt 
équatoriale. II existe un potentiel de moindre ampleur mais encore important dans 
les zones tie savane, mais les techniques actuelles de gazéiflcation (biogaz et 
gazogènes au gaz) restent coOteuses en termes d'investissemcnt. 

- L'énergie solaire sert principalement au sCchage a I'heure actuelle; elle est de plus 
en plus utilisCe pour chauffer l'eau, mais tes applications directes de I'énergie 
solaire restent trés limitées en Afrique; Ic materiel photovottaque est disponibie 
mais reste très coCteux. 
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- L'ênergie hydro-électrique est largement exploitêe par les gouvernements, tant 
individuellernent que collectivement dans Ic cadre d'organisations regroupant les 
Etats d'un mme bassin hydrographique. La production d'énergie primaire a aug-
menté de 12,3 p.  cent de 1960 a 1980 ella puissance hydro-électrique installée 
était d'environ 57 GW en 1980. Néanmoins, Ic potentiel hydro-électrkiue de 
I'Afrique n'est utilisé que pour) p. cent. 

Etat social et sanitaire 

La population du continent est passée de 280 millions en 1964 a 500 millions en 
1984. Si Ic taux d'accroissement moyen de Ia population (3 p. cent en 1984) se 
maintient, Ia population aura double en l'an 2007, et Von estime que Ia population des 
villes aura quadruple d'ici là. L'espérance de vie a la naissance est de 48,6 ans, Ia plus 
basse du monde, landis que les taux de mortalité 0 7 p. 1000) et de natalité (46 p.  1000) 
sent les plus Clevés du monde (8). 

Une étude de Ia densité potentielle des lerres africaines réalisée par Ia FAO mon Ire 
que le continent n'est pas surpeuplé: le deficit alimentaire actuel s'explique par le retard 
technologique et par Ia mauvaise repartition de Ia population par rapport au potentiel de 
production. La lutte centre Ia mouche Isé-Isé et l'onchocercose, alliée a une politique 
régionale audacieuse qui orgartiserait et encouragerait Ic déplacement des producteurs 
des zones marginales vers les zones sous-peuplées a polentiel élevé contribuerait aussi a 
atténuer Ia degradation des zones marginales et per mettrait de progresser rapidement 
dans la voie de I'autosuffisance alimenaire sur le plan regional conformément au prin-
cipe de l'autosuffisance collective Cnoncé dans Ic Plan d'act ion de Lagos. Une telle poli-
tique signiflerait aussi que les migrations forcécs de millions de réfugiés africains chassés 
par les catastrophes écologiques et autres pourraient être transformCes en un bienfait par 
une politique de misc en valeur des terres nouvelles a potentiel Clevé qui respecterait 
l'environnement. 

En dCpit des efforts pour parvenir a un développement Cconomique ci social, 
l'équilibre entre la population, les ressources, l'environnement et Ic développement 
s'est détérioré. Ii faut bien convenir que, dans de nombreux Etats, Ia qualité de Ia vie a 
baissé en moyenne, que les ressources oni été détruites et que la degradat ion de i'envi-
ronnement et de I'économie s'est généralisée. A I'heure actuefle, 40 p. cent de Ia popula-
lion active est sous-employCe en milieu rural, alors qucIle augmente au laux de 4,2 p. 
cent par an. La production alirnentaire par habitant, qui Ctail déjà insuffisante au depart, 
a encore baissé. Les pays les plus touches sont ceux des zones semi-andes et 
subhumides, o6 les écosystèmes de production vivriére sont les plus fragiles. Dans les 
24 pays actuellement frappés par Ia sécheresse, Ia production alimentaire par habitant est 
tombéede 160 kg en 1970 a 100 kg en 1984 (voir Ia figure 2), Ia production totaleayant 
diminué de plus de 20 p, cent de 1961 a 1978 dans l'Afrique sub-saharienne (6). 
L'exode rural prCcipite I'urbanisation et Iui donne plus d'ampleur, et celle-ci accroIt a 
son tour les pressions exercées sur I 'environnemeni. 

En dépit de bus les effors déployés,  Ia production alimentaire n'a progressé que 
d'environ 1,5 p.  cent par an au cours de Ia période 1971-1980, alors que Ic taux d'ac-
croissement de Ia population étail de l'ordre de 2,8 p.  cent par an. Les importations de 
céréales ont fortement augmenté, passant de 3,8 millions de tonnes en 1965 all mil-
lions de Lonnes en 1976 et a plus de 20 millions de tonnes en 1980 (6). Au cours des 
années 1982-1984, Ia situation est devenue plus grave encore et I'on prévoil que d'ici 
l'an 2007 Ic deficit céréalier atteindra 203 millions de tonnes par an. Les êchanges in Era- 
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africainsde vivres, qui ne représententque 13 p. cent desechangesafricainsen volume, 
sont maiheureusement restés stationnaires pendant longtemps. 

La réalisation dii Plan alimentaire regional pour l'Afrique approuvé par les gou-
vernements Ct Ia FAO Se heurte a de nombreux obstacles, dont les plus graves sent Ia 
sêcheresse, Ia pénurie de ressources a investir, le faible niveau technique de depart et les 
conditions économiques internationales (coli 61ev6 des facteurs de production agricole. 
faiblesse Ct instabilité des prix du marchC mondial pour les cultures commerciales et 
coüt é levé de I'énergie, des transports et des biens d'équipement). 

Les conditions d'hygiéne semblent s'êIre améliorées. Le nombre moyen d'habi-
tants par médecin est tombé de 10 000 en 1979 a 6 500 en 1980, mais, a de rares excep-
tions prés, les efforts de sante publique ont surtout porte sur les villes, la situation du 
secteur pauvre de la population urbaine et de La population rurale restant peu enviable 
(6). La plupart des maladies endémiques comme l'onchocercose, la bilharziose, Ia trypa-
nosomiase et Ic paludisme continuent de sévir sur Ia plus grande partie du continent. De 
gros efforts ont Cté faits ou sont faits par les divers pays pour atteindre les object ifs de Ia 
Décennie internationale de l'eau potable Ct de l'assainissement, des Nations Unies 
(1980-1990), mais Ic taux d'accroissement de Ia population est tel qu'un habitant sur 
quatre a accés a de l'eau potable et qu'un sur huit seulement dispose d'installations sani-
taires suffisantes. 

Grace aux efforts déployés par les gouvernements dans Ic domaine de l'éducation, 
rAfrique a atteint un taux de scolarisat ion de 70 p.  cent pour I'enseignement primaire, 
de 14 p.  cent pour l'enscignement secondaire et de 1,8 p. cent pour l'enseignement 
supérieur (6), mais le nombre croissant de ceux qui abandonnent l'école pour venir 
gonfler les rangs des cI%ômeurs et Ic taux relativement minime de creation d'emplois 
restent prCoccupants. 
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IL RECAPITULATION DES DECISIONS PRISES 
PAR LES GOUVERNEMENTS AFRICAINS 

Lea engagements contractés par les gouvernements africains dans des domaines 
ayant Ira it a l'environnement sont nombreux ci varies (on en trouvera une lisLe annotée 
au document d'information no. 1). II en est donné dans le present chapitre un aperçu 
succinct, une distinction étant établie enire les engagements intra-africains et ceux con-
tractés au niveau mondial. II n'a pas été possible de rendre compte de façon exhaustive 
des accessions et ratifications. 

A. Engagements intra-africains généraux 

Le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos (1990). Ces documents seront 
mis a la disposition des participants a Ia Conference. Les dispositions du Plan d'action de 
Lagos relatives àl'environnement peuvent être récapitulées comme suit: 

- Les Etats doivent coopérer dans Ic domaine de l'environnement; 

- Ii est dCfini un mCcanisme regional de cooperation corn pose d'un comitC intergou-
vernemental et d'un comitC d'experts, qui relève de Is Commission régionale 
(CEA); 

- A des fins opérationnelles, it est fourni un cadre sousrégionaI en placant les achy-
ités de coopCrat ion sous-régionale dans le domaine de I'environnement sous les 
auspices des Centres multinationaux de programmahion et d'exécution de projets 
delaCEA (MULPOCs) 

- 11 est formulé des recommandations concernant la coo péracion régionale a la lutte 
contre les problè mes écologiques transfrontières; 

- Les Etats sont engages a coopérer avec les organisations internalionales qui s'oc-
cu pent des questions d'environnement et avec les pays industrialisés en vue de 
I'octroi d'une assistance technique ci financjère; 

- Au niveau national, it est fail aux Etats des recommandations concernant les 
mécanismes et politiques de coordination dans Ic domaine de I'environnement; 
d'autre part. Ic Plan définit les rnesures prioritaires a prendre dans le dornaine de 
lenvironnement en les reliant aux ditTérents domaines d'activité économique, es-
sentiellement l'alimentation e( I'agriculture, les ressources naturelles, la science 
et Ia technique, l'environnement ci le développement (l'accent étant mis en par-
ticulier sur I'assainissement, Ia sante ci l'approvisionnement en eau potable) ci 
l'énergie. 

Memorandum special de In Conference des ministres de In CEA stir Is crise écono-
mique et sociale de I'Afrique et Plan regional d'action pour tufter contre les effets de 
Ia sécheresse en Afrique. Ces deux documents, qui cml été adoptés par la Conference 
des ministres de Ia CEA a sa dixième session en rnai 1984, sont complémentaires. Le 
Plan d'action engage les Etats a coopérer a I'étude du climat Ct de Ia sécheresse. Le 
Memorandum constitue a Ia fois un engagement de Ia part des Etats concernés quant a 
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l'orientation de leurs politiques et activités et un appel a l'aide adressé a la communauté 
internationale. 

P1ri alimentaire regional pour 1'Alrique. Le Plan alimentaire regional pour 
l'Afrique a ét6, adoptd par la Conference des ministres africains de l'agriculture en 1978 
et entériné par le Sommet de Lagos en avril 1980 dans le cadre du Plan d'action de 
Lagos. 11 a pour objectif d'inverser Ia tendance actuelle, qui est au déclin de l'autosuffi-
sance alimentaire. 11 délinit les grandes lignes des politiques Ct programmes pour cha-
cunedessous-régionsafin d'atteindrc un objectifpricritairecommunchiffré : parvenirà 
un taux d'autosuffisance alimentaire de 95 p. 100 d'ici ala fin de 1985 el le maintenir ii 
cc niveau jusqu'en 1990 dans le cadre d'un commerce interrdgional sans entrave. Tout 
en mettant I'accent sur I'action de I'Etat dans chacun des pays concernés, Ic Plan sou-
ligne le role que pourrait jouer la coopé ration sous-rOgionale au moyen des commu-
nautés et organes sous-régionaux et fait valoir l'importailce du dOveloppement des 
échanges corn merciaux i n tra-africains; en outre, ii fait une place plus large au ddveloppe-
ment rural au niveau des petites exploitations agnceles qu'à Vextension des grands pro-
jets modernes. 

Autres Instruments régionaux. Parmi les principales decisions prises au niveau 
regional dans le domaine de I'environnement, it y a lieu de signaler l'adoption, par les 
pays africains, d'une Convention sur le criquel migrateur africain (Kano, 1962), d'une 
Convention phytosanitaire pour l'Afrique (Kinshasa, 1967), et d'une Convention afri-
caine sur Ia conservation de Ia nature et des ressources naturelles (Alger, 1968). 

B. Engagements sous-régionaux 
Mers. La Méditerranée, la mer Rouge et Ic golfe d'Aden, I'Afrique de l'Ouest ci du 

Centre et i'Afrique de l'Est font I'objet de quatre conventions dont Ia misc en oeuvre, 
qui est assurCe dans le cadre d'un programme de coo pération, en est a des stades divers. 
Un accord connexe (Plan d'action) détinit le cadre technique, juridique, institutionnel 
et financier de l'exécution dudil programme, execution a laquelle diverses organisations 
internationales - dont, par exemple La FAO, I'UNESCQ, l'UICN, l'OMS et la CO! - 
peuvent participer. Le PNUE assure le secretarial de chacune de ces convent ions. 

Deserts. L'avancée des deserts sur de vastes superflcies du continent incite les pays 
d'Afrique ella corn munauté internatioriale a prendre de nouve lIes initiatives conjoin tes. 

Le Comité permanent inter-Etats de lutte centre Ia sécheresse dans Ic Sahel 
(CILSS), créé en 1973, regroupe neuf pays sub-sahariens frappCs par La sécheresse. It est 
dote d'un Secretariat exécutif, d'un Conseil des ministres ci d'une Conference des chefs 
d'Etat ou de gouvernemeni. Les pays membres du CILSS ont mis en place un certain 
nombre d'institutions pour aifronter les pro blèmes qui se posent dans Ia region. 

Le Bureau des Nations Unies pour La region soudano-sahClienne (BNUS) a été 
mis en place conjoin(ement par le PNUE et Ic PNUD pour aider les pays a mettre en 
oeuvre, pour Ic compte du PNUE, le Plan d'action pour luner contre Ia désertilication 
dans la region soudano-sahélienne. Le BNUS fournit a i'heure actue lIe une assistance a 
22 pays. 

Une structure inter nationale do cCC de fonctions spOcifiques dans Ic domaine de 
i'aide au développernent, Ic Club du Sahel, appuie les efforts coordonnés que ddploient 
lesEtats pour lutter centre leseffetsde lasécheresse dans les pays membres du CILSS. 
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L'Algérie, I'Egypte, la Jamahiriya arabe Iibyenne, Ic Maroc, Ia Mauritanie et la 
Tunisie exécutent un programme opérationnel coordonné par 1'ALECSO gui vise l'im-
plantation d'une ceinture verte a travers I'Afrique du Nord. 

Les travaux concernant l'aquifère du nord-est du Sahara sent coordonnés dans le 
cadre d'un projet exécuté en Egypte, dans Ia Jamahiriya arabe Iibyenne, au Soudan et au 
Tchad. Cependant, seuls l'Egypte et le Soudan se sont défini des activités conjointes 
avec I'assistanee du PNUE et du Département de Ia cooperation technique pour Ic déve-
loppement(ONU). 

En 1979, un certain nombre d'Etats sahariens ont institué une Organisation des 
Etats sahariens afin de favoriser la cooperation dans Ic doniaine de Ia lutte centre la 
désertification et de Ia misc en valeur des ressources du Sahara. Cette organisation est 
dotée d'un Secretariat permanent et d'un Conseil des ministres et se réu nit en ConiC-
rence des chefs d'Etat Cu de gouvernement. Pour diverses raisons, die n'est pas encore 
opCrationneile. 

Six pays d'Afrique de 1'Est (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie ci 
Soudari) ont dCcidé de crCer une Autorité intergouvernementale pour Ic développement 
et Ia lutte contre Ia sCcheresse gui oeuvrerait pour les pays de Ia region au même titre que 
Ic C!LSS pour les pays du Sahel occidental. 

Lors de Ia Conference de Dakar sur la désertification, qui s'est tenue en juiliet 
1984, 20 pays de Ia zone d'influencesahariennesesontdCclarCs déterminCsã coopérerã 
la lutte centre Ia désertification et sont convenus de se réunir un an plus lard aim d'étu-
dier les modalités de leur cooperation. 

Foréts. Si I'on exclui Ia production ella commercialisat ion dv bois d'oeuvre, dent 
les modalités sont régies par l'Organisation air icaine du bois, le domaine forestier n'a 
fait l'objet d'aucun accord intra-africain. La cooperation aciuelle est coordonnee par la 
FAO. 

Bssins fluviaux. Nonibre de bassins fluviaux et Iacusres africains sent regis par 
des instruments internationaux remontant a I'époque coloniale tels que rActe gCnCral 
de laConfrerice de Berlin (1885), Ia Convention eLla Declaration de Bruxelles (1890) 
ci Ic TraitC de Saint-Germain-en-Laye (1919). 

Des Etats africains indépendants onE conclu plus récemment des accords interna-
tioflaux portant sur les bassins des fleuves Sénégal (1953), Niger (1964), Mano (1973) 
et Kagera (1977) et Ic bassin du Iacichad (1964). Ces accords ont ouvert la vole a une 
cooperation plus ou moms active allant de Ia simple coordination des activilés a Ia colla-
boration dans Ic domaine de Ia misc en valeur des ressources. En cc qui concerne Ic 
bassin du Nil, I'Egy pie et Ic Soudan collaborent étroitement dans Ic cadre d'une Age nce 
du bassin du Nil. 

Des plans SOnt a l'êbauche en cc qul cencerne Ia cooperation a l'aménagement des 
bassins hydrographiques du Congo-Zaire et du Zambéze. C'est dans Ic cadre de l'amé-
nagement du fleuve Sénégal que la cooperation en ire les Etats est Ia plus étroite. En 
effet, les barrages en cours de construction sent Ia proprièté commune des pays part ici-
pants ci font partie d'un plan de développement intégré associant l'irrigation a Ia naviga-
tion ci a Ia production d'énergie, 
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Commuriautés économiques. La plupart des communautés économiques intra-
africaines ont élaboré des dispositions statutaires ou des lignes directrices de développe-
ment économique régissant notamment l'exploitation rationnelle des ressources 
naturelles. Toutes ces organisations, dont une liste figure claris Ic document d'informa-
tion no. 1, pourraienljouer un rôledirectou indirectdanslapréservationoul'améliora-
lion de l'environnement. 

C. Engagements intra-africains spécialisés 
Les principales conventions intra-africaines concernent la creation d'organisations 

de cooperation dans des domaines tels que la production agricole (riz, arachide, cacao, 
bois tropical, bétail et viande) ou Ia lutle contre les fleaux naturels. 

Les activités de I'Associatton pour le développement de Ia riziculture en Afrique 
de 1'Ouest (ADRAO) sent. axées sur Ic développement de Ia riziculture en Afrique de 
l'Ouest. IDe son côté, le Centre international de l'élevage pour l'Afrique (ILCA) joue un 
role important dans Ic dCveloppement de I'Clevage. 

Le programme de lutte contre l'onchocercose contribue pour beaucoup aux efforts 
déployés pour parvenir a l'autosuffisance alimentaire en Afrique et pour contenir I'ex-
ploitation des ressourees des zones sèches. La lutte centre les nuisibles est menée par 
deux organismes, l'Organisation de lutte centre le criquet pélerin dans l'eM africairi 
(OLCP/EA eL I'Organisalion commune de lutte antiacridienne et de luue antiaviaire. 

D. Engagements internationaux 
Le Plan d'action pour lutter contre Ia désertification, qui a Cté élaboré par I'ONU 

en 1977 et dont Ia rnise en oeuvre a été passée en revue dernièremerd (1984) par Ic Con-
seil d'administration du PNUE, revel une importance particuliêre pour I'Afrique. Le 
Plan d'action de Mar del Plata (1977) pour Ia misc en valeur et la gestion des ressources 
en eau ella Politique rnondiale des sols de 1982 constituent d'autres engagements inter-
nationaux intéressan t Ic continent. 

LaStratégie mondiale de Ia conservation (1980) a éÉé approuvée par de nombreux 
pays africains. La Charte mondiale de la nature, qui a Cté Iancée par Ic Président Mobutu 
Sese Seko, a été adoptée par Ic Sommet des Chefs d'Etat ou de gouvernement de l'OUA 
puis présentée a l'Assemblée générale des Nations Unies, qui I'a adoptée en 1982. 

Un Accord international sur les bois tropicaux, élaborC en 1983 sous l'Cgide de Ia 
CNUCED et approuvC par un certain nombre de gouvernements, est entré en vigueur a 
titre provisoire en 1984. 

19, La Convention des Nations Unies sur Iedroitde Ia mer (1982) estparticuliêremenl 
importante en cc sens qu'elle comprend une disposition faisant de Ia zone située au-dc là 
des limites de lajuridiction nationale une ressource parlagéc et Ic patrimoine commun 
de I'humanité. 

E. Commentaires 
20. La simple énumération de bus ces engagements est, en elle-méme, 
impressionnante. Des conventions, protocoles et accords ont été signés, des secrétariats 
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et des organisations ont été mis en place, des reunions ont etC tenues, mais Ia portee des 
mesures prises paralt limitCe. S'agissant du Plan d'action de Lagos, par exemple, le Con-
seil des ministres de I'OUA a fait observer ce qui suit: 

"Bien que Ia philosophic, les principes et les objectifs du Plan de Lagos aient etC 
acceptCs par l'ensemble des Etats membres, les preoccupations qui les sous-tenderit 
n'ontjamais faiL l'objet de mesures concretes ni n'ont etC reflCtCes dana lea plans de 
dCveloppement nationaux de ces mCmes Etats membres. Certes, des efforts ont Pu 
être déployCs pour tenter de redresser lea désCquilibres notables qui caractCrisaient 
plusieurs secteurs de Véconomie, particuliCrement l'agriculture et I'alimentation, Ia 
lutte contre la sCcheresse eLla désertirication, I'alphabCtisation et l'industrie, parmi 
tant d'autres. NCanmoins, si la plupart des mesures qui avalent etC recommandCes 
dans Ic Plan d'action de Lagos avaient etC suivies d'effet, les consequences dCsas-
treuses de la recession mondiale actuelle et de Ia sdcheresse sur l'Cconomie des pays 
africainsauralentCtC certainementminimisCs" (9). 

Ainsi, on peut se demander pourquoi les progrés ont Ctd si minimes Ct queues sont les 
nouvelles approches qu'il faudra adopter. 

Tout d'abord, tout programme ou engagement doit ötreassorti d'un plan d'exCcu-
Lion clairement dCfini et dont les mdcanismes et modalitCs de fonctionnement doivent 
Ctre Cnoncés sans Cquivoque. NCanmoins, Ic plan Ic plus rationnel et dont lea mCca-
nismes et modalitCs d'exCcution sont Ic plus impression nants ne prCsenterait aucun 
intérCt si lea parties concernées &étaient convaincues de Ia nécessité de Ic mettre en 
oeuvre. L'absence de volonté et d'engagement politique voue a l'échec toute entreprise, 
Itt-eIle bien conçue et correctement planiflCc. 

Si les gouvernements africains s'accordent sur des activitCs prioritaires, ils doivent 
s'engagcr a executer ces mCmes activitCs et y investir leurs ressources financiCres et 
humaines. En engageant leurs ressources nationales, us encourageront Ia mobilisation 
des ressources bilatCrales et multilatérales extCrieures nCcessaires. 

De mCme, lea gouvernements africains doivent rechercher le concours eL l'assis-
Lance de Ia communautC internationale afln d'obtenir lea ressources humaines, ma-
tCrielles et financiCres qu'appelle l'exCcuiion de leurs activilCs prioritaires. 
ParallClement, ces gouvernements ne doivent pas perdre de vue Ic fait que, s'ils veulent 
que leurs initiatives soient couronnCcs de succès, us leur faut s'assurer tout d'abord Ia 
comprehension et, ensuite, Ia cooperation et l'assistance actives des peuples africains, a 
savoir de ceux que la crise frappe Ic plus direclement et Ic plus personnellement. La 
cooperation de ces peuples est essentielle non seulement aux niveaux national ou 
regional, mais Cgalement aux niveaux des villages Ct, par-dessus tout, des groupes 
familiaux. 
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III. PROGRAMME DE COOPERATION 
AFRICAINE 

A. Introduction 

1. Manifestation extéricure dune faillite écologique, Ia crise qui frappe le continent 
africain appdlle d'urgence des mesures collectives. 11 est nécessaire d'inverser les ten-
dances iatentes a Ia degradation et, a cette frn, de mobiliser toutes ics forces du 
continent. Les pays d'Afrique connaissent des problémes environnementaux dont les 
plus graves ont trait a Ia degradation des ressources natu relies et au déséquilibre entre 
1'offre eLla demande en matière alimentaire et énergétique. Ces deux problémes Ctant 
lies, leur solution requiert systCmatiquement une approche intégrée. 

II est donc propose d'instituer une coopérat ion régionale ci sous-régionale 
autour d'un objeclif prioritaire commun : arrêter In degradation des 
ressources et veilier I teur reconstitution progressive afin d'assurer Facto-
suffisance alimentaire et ènergétique. Cetie entreprise dolt être menée aux 
niveaux national, sous-régional et regional et scion une optique multisecto-
rieile intégrée. 

2. La Conference africaine sur l'environnement est Pinstance qui perrrlettra de faire le 
bilan de Ia situation, d'adopter un programme d'action et de decider des mesures a 
prendre pour le mettre a execution. 

3. On trouvera dans les sections gui suivent un aperçu des domaines qui appelleni une 
cooperation rCgionale en vue de la misc en oeuvre des divers plans et strategies men-
tionnés au chapitre H. Les priorités énoncées ont été étabIies d'aprCs une analyse de 
I'état de l'environnement africain et de la mesure dans laquelle cette cooperation peui: 

enrayer la degradation de l'environnernent; 

améliorer Ia capacité de production alimentaire du continent; 

réaliser l'autosuffisance énergétique; 

corriger le déséquilibre entre la demographic et les ressources. 

4. Cornrne on I'a note précédemment, Ic clirnat est un facteur environnemental qui 
exerce une influence considerable sur tes ressources ci qui peut être modiflé par 
l'homme. Les fluctuations du climal d'une année a l'autre, y compris Ia sécheresse 
récurrente, et les déplacements éventuels des ceintures clirnatiques en Afrique font 
Pobjet d'une preoccupation largement partagée. Ces processus naturels ou artificiels 
peu vent étre corn pris et prévus par une surveillance et une analyse a l'échelle du 
continent. II est nécessaire de développer les réseaux mCtCorologiques nationaux et 
d'Ctoffer et d'intCgrer davantage les programmes d'études climatologiques régionaux en 
cours. 

5. Les mers qui baignent i'Afrique sont une composante importante des ressources du 
continent qui doit Ctre conservCe, exploitée de façon durable et protégée contre les pol- 
lutions excessives. Cet objectif ne peut être atteint que dans Ic cadre d'une entreprise 
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régionale. Ii existe dans cc continent plusieurs instituts d'océanographie dotes de leurs 
propres programmes d'études; en outre, de nombreux pays participent et contribuent 
aux quatre programmes pour les mers régionales en cours. 11 est nécessa ire de renforcer 
ces initiatives nationales et régionales ci de les coordonner plus efficacement. 

Principaux syszèmes de production alimentaire du continent, Ics terres d'Afrique 
sont de toute evidence insuffisamment mises en valeur et sont exposCes a une dégrada-
tion généraliséc. II s'ensuit que le continent est incapable de pourvoir a ses propres 
besoins alimentaires. Le couvert végCtal naturel est détruit sur de vastes superficies, les 
programmes de reboisement ne réussissent pas a compenser les dIets dv déboisement 
et Ic surpâturage fait des ravages. Le potenciel des sols decline, I'accès aux engrais peu 
coüteux est impossible en de nombreux endroits et l'agriculture irriguée n'utilise 
qu'une faible proportion des ressources en eau du continent. II importe d'affronter ces 
pro blémes aux niveaux national et regional, et Ia gest ion écologiquement same des 
ressources en terres nécessite des programmes conjoints de sylviculture, de gestiun des 
parcours et de développement de I'élevage et de l'agriculture. 

Les ressources en eau d'Afrique se composent de nombreux bassins fluviaux, lacs 
et aquiféres internationaux. Le développement durable de ces ressources et le main lien 
de leur qualité appellent des interventions régionales coordonnées et complémentaires. 

Le bois de feu représentant une proportion trés Clevée des ressources en énergie en 
Afrique, I'abattage praiiquC de facon excessive dans les terres boisées ella destruction 
des foréts soulévent des problèmes particulièrement aigus. Néannioins, ce continent dis-
pose de ressources hydro-électriques Qui sont loin d'être pleinement exploitées et l'ap-
plication et l'adaptation de technologies novatrices de production d'énergie a partir de 
sources diverses el renouvelables ainsi que l'utilisation efficace du bois de 1ev Ct de la 
traction animale sont tous des domaines oti Ia cooperation régionale peut être 
fruciueuse. 

Plusicurs aspects de I'hygiine du milieu se prétent a l'action régionale c'est Ic cas 
de Ia lv tie contre les maladies endémiques, en particulier celles qul sont associées aux 
habitats des zones humides et aux cliinats tropicaux, de Ia production d'une documenta-
tion sur la prevent ion des maladies et de Ia fabrication d'agents prophylactiques; et de la 
misc en place de centres de soin en milieu rural et de Ia formation du personnel 
correspondant. 

Pour cc qui est de l'éducation et de Ia formation en matière den'Ironnement et 
de Ia science et de Ia technique, Ia coopéra Lion régionale peut renforcer l'efficacité des 
institutions nationales et favoriser le lance ment de programmes de formation de Ia main-
d'oeuvre et d'application de Ia science et de Ia technique dans le domaine de Ia gestion 
des ressources naturelles, programmes dont Ia nécessité Se fait lourdement sentir. 

B. Réseaux régionaux 
Les quelques exem pies donnCs ci-dessus sont des Clé men Is de priorités sectorielles 

inscrits de facon générale dans le Plan d'action de Lagos. L'approche sectorielle est un 
impCratif lie au mécanisme de formation et de division du travail. Toutefois, Ic déve lop-
pement sans risque pour l'envimonnement doit meposer sur une optique globale. 

Les Etats doivent rechercher en commun de nouvelies approches fondCes sur une 
analyse intégrée ailiant une connaissance approfondie des sysiemes traditionnels et 
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l'uLilisalion de Ia science et de Ia technique modernes. Une Lelle démarche devrait leur 
permeure de determiner, en premier lieu 1  les limites et les perspectives de I'exploitation 
des ressources sur lesque lies sont fondés les syslèmes traditionnels et les possibilités de 
renforcement de ces systCmes; en second lieu, les enveloppes technologiques qui sont le 
plus a rnême d'améliorer les systCmes existants; en troisième lieu, l'acceptabilité socrale 
des changernenis que comportent les amélioralions recherchees; quatriêmement, les 
moyens d'atténner les nouvelles inégalités sociales qui seront engendrées par le develop-
pement des systèmes et d'utiliser une partie des nouvelles ressources ainsi créCes pour 
réaliser un développement autonome. La cooperation régionale offre les avantages sui-
vants: 

Urie rnise en commun des données d'expérience, tant positives que negatives, et 
l'utilisation des compétences nationales au plan regional; 

L'exploitation de Ia complCmentarité naturelle q u i existe entre les Etats africains, 
notamment entre les regions ócogéographiques; 

La misc en valeur des ressources partagées par plusieurs Etats et Ia recherche des 
solutions a des problCmes qui, de par leur nature mCme, ignorent les front ières 
nationales; 

L'utilisaiion d'instruments scientifiques et techniques et Ia mise en oeuvre de 
projets de développement qui supposent un investissement d'une ampleur telle qu'ils 
ne sont rentables que Iorsque plusieurs Etats y participent. 

Les propositions concernant les mesures a prendre a litre prioritaire au plan régio-
nal onE etC rCduites au minimum nécessaire pour atteindre I'objectif prioritaire commun 
propose. Ii conviendrait que les gouvernements axent leurs efforts de cooperation 
rCgionale sur Ic renforcement de la cooperation horizontale entre les services techniques 
nationaux dans Ies domaines scientifiques et techniques, cooperation sans laquelle 11 est 
impossible d'atteindre cet objectif commun. En outre, les problémes particuliers a 
chacun de ces domaines appellent une approche spécifique. 

Les buts recherchCs seraient les suivants: a) instaurer unecoopCration permanente 
Ct efficace entre les services techniques nationaux; b) rassembler les donnCes de base 
fournies par les services techniques nationaux, les centraliser, les stocker sous une 
forme qui les rende facilement utilisables et les exploiter; deter miner lea lacunes et les 
combler par un renforcement de ces mCmes services et offrir aux Etats, sur leur 
demande, des services techniques sous for me de travaux d'analyse, de synthèse et de 
correlation; c) rechercher continuellement des solutions aux problèmes fondamentaux 
qul se posent dans des domaines précis, en liaison avec les services techniques nationaux 
et d) aider les Etats, lea sous-rCgions et l'ensemble du continent a rCaliser des etudes sur 
le theme de Ia cooperation en leur procurant les meilleurs spécialistes africains. 

Airisi, chaque rCseau cumulerait les fonctions d'un centre de coordination, d'une 
banque de don nCes rCgionale et d'un bureau d'Ctude. En outre, chaque réseau serait 
appele, dans son domaine particulier, a se tenir au courant de I'évolut ion de I'ensemble 
du continent et a aider tes gouvernemenis a concevoir des solutions rationnelles aux 
plans national, sous-rCgional et regional, 

Les Etats apporteraient leur participation technique et scientifique et une contribu-
tion ayant valeur de cotisation annuelle. Chacun d'entre eux serait en mesure de meltre 
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a profit lea capacités d'un réseau de cooperation technique inlégrCe qui lui fournirait 
rCguliCrement des analyses et des travaux de recherche dans des domaines donnés et, 
sur demande, des etudes spCcialisCes. 

IT Chaque réseau serait dote d'un groupe de coordination restreint qui en assurerait la 
direction. Ce groupe pourrait We mis en place soit en un point gèographique central, 
soit auprés de l'un des membres du réseau. 

Chaque réseau permettrait I'établissement de liens nouveaux entre les différents 
départements techniques qui le composeraient, faisant ainsi de la nouvelle Structure un 
tout beaucoup plus important que Ia somme de sea parties. Chaque réseau fournirait aux 
Etats africains des services consultatifs en rêalisant, notarnment, des etudes de 
faisabilitC. 

llestproposé de crêer lesréseaux ci-après 

Réseau regional de surveillance continue de l'environnernent 

Ce réseau, qui regrouperait les structures nationa lea (départements techniques 
existants), les structures sous-rCgionales (essentiellement lea centres de télédétection 
sous-régionaux) et les structures régionales, constiluerait un Clement du Système mon-
dial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) - 

RCseau climatologique regional 

Les activités de ce réseau seraient étroitement liées a celles qui doivent être exécutées 
en application de la resolution 528 (XIX) de la Conference des ministres de Ia CEA, qui 
a éié adoptée en mai 1984, ainsi qu'aux activités que mène 1'OMM dans Ia region, 
notam men! celles du Centre africain des applications de la métèorologie pour le dCve lop-
perrient qu'il est propose de créer. 

Réseau regional d'étude des so/s et des engrais 

Ce réseau, doni Ia créat ion contribuerait efficacement a Ia mise en oeuvre de Ia Poll-
tique mondiale des sols, favoriserait I'Ctablissement de liens entre les départements et 
centres d'études des ads en Afrique. 11 aurait pour fonction d'étudier les problémes 
associds a Ia production d'agents de bonification et de fertilisation des sols qui solent pen 
cOüteLix. 

Réseau regional chargé de l'inventaire des ressources en eau 

Ce réseau serait consacré a I'étude des aspects tant quantitatifs que qualitatifs des 
ressources en eau et, en parliculier, a Ia surveillance de Ia qualilC des eaux de surface et 
des eaux souterraines. 

c) Réseau regional d'étude des sources d 'énergie renouvelables 

Ce réseau met trait a profit les services des mécanismes nationaux, sous-règionaux et 
régionaux spécialisés dans cc domaine. II favoriserait l'exécution rapide de projets 
pratiques, Ia difFusion de renseignements techniques ella formation du personnel. 
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Réseau régionalde conservation des ressources génétiques 

Ce réseau étudierait les reserves naturelles ci les zones protCgées ainsi que les 
banques de plasma germinatif en Afrique. II encouragerait I'échange de données et de 
plasma germinatif 

Réseau régionalpour Ia science etla technique 

Ce réseau Ctablirait une liaison entre les institutions nationales oeuvrant dans les 
domaines de Ia science ci de la technique ci de Ia recherche-développement. 

/i) Réseau regional déducation et deformation en marière denvironnement 

Outre Ic fait qu'il encouragerait l'iniroduction de l'éducation en malière d'environne-
ment clans les écoles et les éiablissemenis d'enseignemenl supCrieur, ce réseau serait 
axe sur Ia formation des agriculteurs ci des éleveurs a des techniques qui ont fail leurs 
preUVeS. 

C. Projets pilotes régionaux 
II est nécessaire d'apporter des solutions aux problémes que souléve Ic développe-

meni inlégré des écosystèmes, qui sont a I'heure actuelle destabilisés, en commencant 
par l'élaboralion et l'exécution de plans de dCveloppernent intégré des villages ci des 
zones d'élevage et ce dans bus les pays et dans toutes les situations Ccologiques et 
sociaies. Le but recherché esi d'exploiier toutes les compétences ci toutes les données 
d'expérience dont dispose l'Afrique a l'heure actuelle pour apporter aux problèmes com-
plexes du développemeni communautaire dans 150 villages ci 30 zones semi-andes oü 
est pratiqué !'élevage des solutions qui snient viables au plan èconomique, sans risque 
pour l'environnement ci acceptables au plan social. Pour cc faire, deux projets sous-
régionaux pourraienl ètre mis a execution, l'un portant sur trois villages par pays Ct 
l'autresurune zone semi-aride de chacun des3O pays. 

Les pays mettant en oeuvre des projets pilotes de développementcommunautaire 
au niveau des villages pourraienl solliciter Ia cooperation des groupes de coordination a 
l'exêcution de ces mêmes projets. Entre un ci cinq projets de cc type pir pays pourraient 
être exécutés en espace de cinq ans, cc qui donne au total une centaine de projels. 

Il serait atinibuè a chacun des huit réseaux régionaux une lonction precise : mettre 
au point et executer des plans inlégrCs de portée limilée qui seraienl élaborés a Ia suite 
de decisions prises ala base. La meilleure méthode consiste a coin mencer par aider les 
populations a travailler plus efflcacement. Ces plans devronl être concus a Ia suite dune 
analyse precise des ressou ices naturelles de chaque rég ion ou zone pilote, a commencer 
par les ressources en eau, en énergie, en sols et en couvert végétal. 

D. Projets sous-régionaux 

Au niveau sous-régional, H conviendrait que les services techniques nationaux 

• Le Programme d'aclion pour I'ëducation ci ita Formation on mauère d'environnemenl en Airique. qui 
té élaboré par des experts at'ricans en 1983, sera mis Ia disposition des participants a Ia ConIrence. 
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élaborent des projets avec le concours des réseaux régionaux qu'iI est propose de créer. 
La Conference sera appelée a Ctablir un ordre de priorité et a engager les services tech-
niques nationaux a contribuer activement a l'élaboralion des projets dans Ic cadre des 
rCseaux. 

24. Les mécanismes sous-rCgionaux d'élaboration et d'exêcution des programmes 
pourraient Ctre les suivants: 

Des groupements existanLs ou a créer s'occupant des systèmes naurels partagés 
tels que les bassins lluviaux et lacustres, les aquiferes, les deserts, les mers el les foréts; 

Des communautés économiques déjà en place ou en passe d'être créées; 

Certains des organes techniques sous-régionaux spCcialisCs exisiants. 

25. Les activités sous-régionales proposées sonL ambitieuses parce que le continenL esi 
vaste, que ses entités natureiles sont dCmesurées, que les catastrophes Ic frappent sou-
vent sur une grande échelle ci qu'iI n'ex isLe pas de "peLiIe solu Lion ni de solutions mdi-
viduelles pour chaque pays. Le fait que les moyens disponibles ne soient pas a Ia mesure 
de l'ampleur des problêmes conflrme la nécessité d'élaborer des plans a long terme aux 
niveaux regional ci sous-régionat afln d'intégrer les initiatives nalionales et locales en 
cours a un programme global. 

26. Pour des raisons pratiques, les activitCs sous-régionales proposécs peu vent être 
classécs en quatre rubriques qui correspondent aux principaux groupes naturels 
d'Afrique: désertseiterresaridcs, bassins fluviaux et lacusu-es, forêtset mers. 

a) DEserts et terres andes 

II y a lieu de renforcer Ia coopé ration sous-régionale a la misc en oeuvre des pro-
jets en cours ou des projels dent I'exécution n'a pas encore débuté. C'est notam-
meni Ic cas du projet de plantation d'une ceinture verte au nerd du Sahara, dii 
projet de stratilication de l'élevage au Sahel et du projet d'exploitation des eaux 
souterraines dcsgrCs de Nubie; 

Des plans a court terme, a moyen Lerme et a long terme sent nécessaires pour 
enrayer la désertilication et l'assèchement des grands bassins intéricurs du 
Tchad, du bassin moyen du Niger et du delta de l'Okavango afln de lutter centre 
l'extension des deserts du Sahara et du Kalahari; 

Les activi(és par lesquelles U sera donné Suite aux présentes propositions seront 
coordonnées Ctroitement avec cc lies qui sont prévues au programme de coopéra-
tion régionale q u i a été adoptC par Ia Conference de Dakar sur Ia désertitication; 

b) Bassinsfluviaux  ci lacustres 

La protection et Ic développement intégré des bassins du Congo-Zaire ci du 
Zambèze nécessiteni une cooperation renforcée, 

ii y a lieu d'analyser le plan intégrC d'aménagement du bassin dii SCntgal atm 
d'uiiliser au mieux ses eaux et ses ressources en énergie pour iuuer centre Ia 
désertitication etparveniràl'autosuffisancealirnenIaire 
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Des efforts conjoints soft nécessaires pour assurer Ia mise en valeur des 
ressources du bassin de la Volta; 

En outre, ii faudra entreprendre un invenlaire et une analyse coordonnés des 
ressources en eau des pays du Maghreb et élaborer un programme de mise en 
valeur de ces ressources; 

Foréts 

i) En Afrique de l'Ouest, ii y a lieu d1 établir un programme décennal de reboisernent 
de grande envergure conforniément aux dispositions du Plan d'action de Lagos; 

Mers 

i) 11 importe d'activer la mise en oeuvre des quatre programmes pour les mers 
régionales intéressant les pays africains. 
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IV. MOYENS D'ACTION 

A. Organisation de la cooperation régionale 

1. La mise en oeuvre du programme regional propose demande un renforcement des 
structures des mécanismes de cooperation intra-africaine existants. 

a) Conference des ministres 

2. La Conference, qui devrait We institutionnalisée en tant que conference des 
ministres charges de l'environnemenL, devrait reprendre a son compte les attributions 
du Comité intergouvernemental en matière d'environnement et de son groupe tech-
nique d'experts, dont Ia mise en place a étè recommandée par les chefs d'Etat ou de gou-
vernement africains dans Ic Plan d'act ion de Lagos. 

3. La Conference se rCunirait périodiquemeni, a savoir, a titre d'exernple, tous les 
trois ans. Entre les sessions, un comité exécutif serait chargé de Ia sute a donner a ses 
decisions. 

b) Commissions de Ia Conference * 

4. La cooperation régionale et sous-rCgionale pourrait être arganisée efficacement 
aulour des grands groupes naturels d'Afrique. Ainsi, Ia Conference pourrait mettre en 
place quatre commissions chargées respectivernent des mers, des deserts et des terres 
andes, des bassins fluviaux ci lacustres et des forCts. 

S. Ces commissions assureraient la con tinuité des travaux de Ia Conference entre ses 
sessions. Chacune d'entre elles serait composée d'un petit nombre d'experts africains 
désignés par Ia Conference pour aider le comité exécutifà s'acquitter de ses fonctions et 
serait prCsidée par I' un des membres du comité. 

c) Secretariat 

6. Ii serait nécessaire de créer un secretariat permanent chargé d'épauler le comité exé-
cutifde la Conference. Le Bureau regional du PNUE pour l'Afrique, agissant en collabo-
ration avec Ia CEA et I 'OUA, pourrait s'acquitter des fonctions de cc secretariat. 

d) Groupe de travail interinstitutions 

7. La Conference pourrait prier le Directeur exCcutildu PNUE de nouer les contacts 
nécessaires a Ia constitution d'un groupe de travail interinstitutions, qui serait corn pose 
de représentants des principaux organismes des Nations Unies et institutions interna-
tionales concernCs. Ce groupe ferait fonction d'organe consultatif scientilique et tech-
nique auprés de Ia Conference; en outre, ii aiderail Ic comité exécutifà mener a bien ses 
travaux el, cc qui est le plus important, coordonnerait les activités en cours ou prévues 

* On trouveri a ta figure 3 Un organigranime indiqunl les domaines daciiviiê de chacunc des 
commissions u'I esi propose de erêer ainsi qu'une lisic des réseaux régxonaux proposes su chapitre lit 
ci-dessus. 
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Structure Inst itutionnelle propose 
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visant a assurer un équilibre en Ire Phomme at son environnement. Ce faisant, Ic groupe 
?acquitterait également du mandat du groupe de travail regional interinstitutions sur Ia 
sécheresse an Afrique qu'iI a Clé propose de créer dans Ic Plan d'action regional pour 
luttercontreleseffetsdela sécheresseen Afrique. 

Le secretariat permanent épaulerait Ic groupe de travail interinslitutions. En outre, 
la coordination nécessaire entre les réseaux régionaux serail assurée a la lois par Ic secré-
tariat at par le groupe de travail. 

La Conference at son comité exécutifexploileraient les réseaux régionaux par i'm- - 
termédiaire du secretariat permanent, de I'un des organismes dexCcution mis en cause 
dans chaque réseau ou de plusieurs d'entre eux, ou du groupe de travail interinstitutions. 

B. Ressources nécessaires 

A moms qu'iI n'en soit décidC autrement, chaque gouvernement prendra a sa 
charge les frais de sa propre participation aux sessions de la Conference. 

Un budget de fonctionnement limité devrait êlre mis a Ia disposition du Président 
de Ia Conference et du comité exdcutif. Le montant de cc budget, qui a Cté estimé a 200 
000 dollars par an, serait procure collectivement par les gouvernements africa ins. 

Le secretariat permanent de Ia Conference serait fourni par Ic Bureau regional du 
PNUE pour l'Afrique, agissant en collaboration élroiie avec la CEA at I'OUA. II est 
propose que soil exam inée, après une premiere pCriode de trois ans. Ia possibilite de 
transférer aux gouvernements africains Ia responsabilité flnancière du secretariat. 

Chaque gouvernement parliciperait au fonctionnement des réseaux régionaux au 
moyen d'une contribution an nature qui serait fournie par ses services techniques. En 
outre, chaque réseau devrait disposer d'uri budget regional qui servirait a flnancer la 
creation cc le fonctionnemeni d'un groupe central (chargé de Ia coordination, des 
banques de don nées, de Ia recherche, de Ia gestion des ressources permettani de renfor-
cer les capacités nationales ou sous-régionales ci de la fourniture de services consuliatifs 
aux gouvernements). Ce budget est eslimé a environ I million de dollars par an et par 
reseau pendant une période de cinq ans. 

Outre les contributions provenant des réseaux régionaux, des collectivités locales 
ci des services techniques nationaux, ii y aurait lieu de prévoir les dépenses deséiudes 
de faisabilité at des essais sur le terrain que corn portent les projets pilotes proposes. 
dCpenses dont Ic montant total a été estimé a 3 millions de dollars par an pendant cinq 
ans. 

Les activités sous-régionales proposées ont trait a l'étude des possibilités de lutte 
contre Ia désertilication au niveau de l'ensenible du continent, essentiellement par Ia 
ma'itrise des ressources en eau. Une lois que les gouvernements concernés auront choisi 
les activités sous-régionales qu'ils souhaitent rnener ensemble, chaque activité devra 
faire l'objet d'une étude dislincte suivie d'une reunion d'experts nationaux charges 
d'étudier at de mettre au point, an vue de leur adoption par les représentants des 
gouvernements, Ic contenu du projet correspondant, son budget, les modalités de parti-
cipation des services techniques nationaux au contröle et a l'exécuiion du projet, les 
dépenses de conirepartie locales at les arrangements permettant d'obtenir I'assistance 
extCrieure nécessa ire. le Président devani ëtre mandate par Ia Conference a cet effet. La 
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premiere phase de cette activité (etudes et reunions des expefls nationaux), nécessitera 
un budget dont Ic montant a été estimé a titre provisoire a 1,5 million de dollars par an 
pendant lea deux premieres annCes. 

16. II importe au plus haut point de souligner I'ampleur des avanEages économiques 
nets que procure Ic programme propose en effet, la mobilisation des ressources de 
l'ensemble du continent en faveur du dCveloppement des pays airicains bCnéticiera 
assurément, d'une manière ou d'une autre, i chacun d'enEre eux. 
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V. RECOMMANDATIONS PROPOSEES A LA 
CONFERENCE 

La Coiférence voudra peut-ëtre: 

A. Objectilgénéral 
1. Decider tIe renforcer Ia cooperation entre les gouvernements afncains aux acti-

vités économiques, techniques et scientifiques dans le but, essentieliement, d'enrayer le 
processus de degradation de I'environnement african et de l'nverser afin de satisfaire 
les besoins aIimentares ci CnergCtiques des populations du con tinent 

B. Organisation de La cooperation régionale dans les 
domaines de I'environnement et de L'écodéveloppement 

OCcider dinstituiionnaIiser Ia Conference des roinistres africains de Jenvironne-
ment en Iui aitribuant les fonctions qui ont été dCvolues, dans Ic domaine de 
Ienvironnement, au Comité regional intergouvernemental mixte sur les établis.sements 
humains et I'environnement créé en application de Ia resolution 32/162 de l'AssemblCe 
g6néraleetdesr6solutions316 (XII) et4OS (Xvi) de IaCEA; 

Decider en outre que la Con férence des ministres africa ins de I'environnement se 
réunisse une fois tous les trois ans; 

Decider que Ic secrêtariaE permanent de la Conference sera fourni par Ic Bureau 
regional du PNUE pour lAfrique agissant en collaboralion étroite avec Ia CEA et 
I'OUA; 

Decider également de créer quatre commissions chargées des problCmes Ccolo-
giques prioritaires, a savoir Jes deserts et les lerres andes, les bassins fluviaux ci 
lacusires, les fore Ls ci ies mers, qui continueraienl leurs activités en tre les sessions de Ia 
Conference; chacune de ces commissions serait composCe d'un nombre restreint d'ex-
perts africains désignés par la Conference An d'aider son com*é exécutifà s'acquitter 
tIe ses Fonctions ci serait présidé par l'un des membres du bureau, avec le concours du 
sect6tariat permanent de Ia Conference; 

Prier Ic Directeur exCcutil du PNUE, agissani en consultation avec le SecrCtaire 
exCcutifde Ia CEA et le Secrétaire général tIe I'OUA, d'Claborer un projet tIe rCglement 
intéricur dont Ia Conference serait saisie a sa deu xième session; 

Recommander que Ia cooperation régionale soit axCe sur les ressources essen-
tidies que sorn les eaux, les sols, Ic couveri végétal ci l'énergie grace a uric reorientation 
progressive des strategies de développemeni économique; 

Decider que Ia coopCraiion enire les inslitutions techniques et les établissements 
de recherche des Etats africains soit renforcCe ci dCveloppCe par un échange tIe ren-
seignements et Ia réalisal ion des etudes fondamentales ci des travaux de recherche 
sc ientifiq ues nécessaires a I' utilisation Ccologique des ressources africaines; 
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8. Prier Ic Directeur exécutildu PNUE, agissant en collaboration avec Ic Secrétaire 
exécutifde Ia CEA ci Ic Secrétaire 86n6ral de lOUA, de prendre les mesures nécessaires 
pour dormer suite aux mesures énoncées ci-dessus; 

C. Creation de réseaux régionaux de cooperation technique 
concernant J'environnement et le développernent 

I. Decider de renforcer et de développer Ia cooperation technique en ire pays afri-
cairis en nouant des liens scientifiques et techniques horizontaux entre le ,5 services des 
administrations nationales dans des domaines déterminés; 

2. Créer a cette tin huit réseaux spécialsés régionaux dont Ic detail est donnC thins le 
rapport présenléà LaConférence par leiJirecteurexécutifdu PNUE; 

3. Recontmander: 

L'adoptiori de rnesures bien CtudiCes de misc en valeur et de protection des 
ressourcesen sols eten eau dans les zones dagricufture pluviale d'Afrique; 

L'amélioration et. Ia protection des parcours et radoption de meilleures mesures 
de gestion des parcours, du btail et de Ia faune sauvage en Afrique; 

La protection de Ia vCgCtation existante ella reconstitution du couvert vCgétal des 
régións dénudéesd'Afrique; 

Le reboisement en vue de Ia lutie conire Ia dCsertification; 

4. Demander a I'Adniinistrateur du PNUD do fivancr los contributions annuelles 
des Etats africains au programme de cooperation pro pose au moyen des forids d'assis-
lance technique attrihuès it chacun d'eux au litre de Jeurs chiffres indicatifs nationaux de 
plan ification ci fournir tout l'appui possible en vue do renforcer Ia coopCiation technique 
intra-africainc par le biais des rCseaux régionaux et, en particulier, en mobilisant les 
fonds régionaux du PNUD et Ies ressources des oranismes des Nations Unies qui s'oe-
cupent des nouvefles formes d'énergie ci de Ia science ci In technique au service du 
dCveloppemeni, ainsi que les ressources du Fonds autorenouvelable des Nations Linies 
pour l'exploration des ressources naturcUes; 

S. Prier Ic président de Ia Conference de rechercher. en cooperation étwite avec les 
gouvernements intéressés ci avec l'appui du Directeur exCcutif du PNUE les 
ressources nécessaires pour entreprendre des etudes de faisabilité et pour rCaliser les 
projets sous-rCgionaux ci régionaux gui Cmaneront des réseaux ainsi que les ressou ices 
dont les réseaux pourraient avoir besoin pour atteindre leurs object ifs en accordant tnu-
tefOS In prioritC au tinancemertt integral des deux projets pilotes gui inléressent 150 vil-
lages et 30 zones d'Clevage semi -andes; 

D. Activités prioritaires au niveau sous-régional 

DCider de renfot -cer Ia cooperation sous-rCgionale en matiére d'environnement Ct 

d'Ccodéveloppement en accordant Ia priorité a cc qui suit 
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La misc en valeur de Ia ceiniure verte du Nord du Sahara clui englobe 'AIgérie, 
lEgypte, ía Jamahiriya arabe libyenne, Ia Mauritanie, le Maccc et ía Tunisie; 

Laluttecornreladésertificatjoridarisje sud du Sahara par les prograrnniesderes-
tauration écologique du Burkina Faso, du Kenya, du Mali, de ía Mauratanie, du Niger, 
du Sénégal, de ía Soma Lie, du Soudan ci du Tchad; 

Le renforcement de ía cooperation autour de I'aquirere du Nord-Est de ía zone de 
grès de Nubie qui s'étend sur une partie du territoire de I'Egypte, de ía Républiqucarabe 
libyenne. du Soudan ci do Tchad; 

L'étude et La réalisation d'un plan de développement intégré pour Ic bassin du lac 
du Tchad sans perdre de vue qu'il influe sur les bassins voisins du baut Niger (Benoué) 
et du haut Oubangui, afln d'arrêter lassèchement do lac Tchad et d'utiUser rationrielle-
ment ses eaux ci ses ëcosystêmes (Cameroun, Niger, Nigeria, République centrafricaine 
etichad); 

L'êtude et Ia réalisatiori d'un plan de développerneni intégré du cours dii moyen 
Niger en vue d'arrêier son asséchement ci d'utiliser rationnellement ses eaux ci ses 
écosystémes (Guinée, Mali ci Niger); 

1) L'Ctude et Ia réalisatiori d'un plan de développement intégré do moyen delta du 
Cubango et du Cuando visant a utiliser rationnellement ses eaux ci ses éeosystêmes, 
saris oublier qu'ii influe sur le bassin do haul Zambèze (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibie, Zarnbie ci Zimbabwe), et a luuer centre Ia progresson du 
desert du Kalahari ci de favoriser Ia production vivrière; 

g) L'Ciude etla réalisaiion d'un plan intCgrC de développement polyvalent pour le 
bassin do Zambèze (irrigalion, navigation ci production dCnergie) visani a utiliser 
rationneflement ses eaux, a luiter con ire Ia dCsertificalion, a favoriser ía production 
vivriCre ci é ouvrir les zones enclavécs Angola, Boiswana, Malawi, Mozambique, 
Namibie. Zanibie et Zimbabwe; 

Ii) Le renforcemeni de ía coopé ration entre les pays ci-aprés en vue de ía mise en 
vateur int&grée do bassin du Congo-Za(re: Angola, Burundi, Cameroun, Congo. Répu-
blique centrafricaine, République-U nie de Tanzanic, Rwanda, Zaire ci Zambie 

i) Les etudes hydrometéorologiques ci géologiques du bassin du fleuve Volta ci les 
mesures de coopé ration regionale en mat iere de gest ion et de protection des ressources 
en lerres et en eau entre les pays riverains: BCnin, Burkina Faso, Cole d'ivoire, Ghana 
etlogo; 

) L'étude d'un plan directeur de misc en valeur do bassin do fleuve Sénégal qui Oh-
liserait ses caux ci ses ressources énergCtiques pour loIter centre Ia déserlification ci pré-
venir des dommages possibles a l'environnement (Mali, Mauritanie et Se négafl; 

k) L'Ctude d'un programme de misc en valcur des ressources hydrauliques des trois 
pays du Maghreb, compte lenu en particulier de l'utilisation des eaux pour pro téger ci 
arnéliorer I'envftonnement 

I) La formulation (au niveau sous-régional) et Ia réaLisation (au niveau national) 
d' on plan décennal de reboisemeni gCnéral de tous les pays mernbres de ía ComniunautC 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CDEAO), 
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La ralisation des programmes du PNUE pour les mers rêgionaes de lAfrique 
de l'Ouest et du Centre et de l'Afrique de PEst ansi que des éléments africains des pro-
gram mes pour Ia rner Médterranée et pour lamer Rouge et le golfe d'Aden; 

La formulation et Ia ra1isation d'un programme de cooptration régionale de 
lutle contre Ia désertilication dans la region du CILSS, le Maghreb, Ia region de Ia 
CEDEAO, PEgypte et le Soudan, cornme l'a recommandé Ia Conference de Dakar de 
juillet 1984 ainsi que dans Ia come de l'Afrique et Ia region du KalaharL 
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