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L'objet de notre propos est d'analyser les conséquences des changements internationaux sur 

les dynamiques nationales et plus particulierement sur les rapports entre la sphére du privé et 

du public qui sont au coeur du politique. Aprés un rappel sur le nouveau paradigme de 1'action 

publique, nous analyserons quelques aspects des recompositions actuelles en Afrique a travers 

le dépérissement des politiques publiques, le nouveau role des firmes et les processus de 
privatisation. Puis nous montrerons le besoin de réhabilitation d'un débat public, global et 
sectoriel, dont les politiques publiques sont le vecteur et dont le niveau national reste le cadre 

de cohérence. 

Dans ce texte nous parlerons de mondialisation plut6t que de globalisation, qui est la traduction 
du terme anglais dont 1'acception est pourtant celle de mondial. Malgré 1'actualité du théme, 
il existe rarement une définition synthétique de cette notion, y compris chez les auteurs qui s'y 
sont intéressés directement. Par mondialisation, nous ferons donc référence au mouvement 

d'ouverture du monde qui a succédé a la phase du "tout nation" puis des blocs de 1'apres 
seconde guerre mondiale, et qui entérine 1'emprise du capitalisme sur 1'espace planétaire [Adda 
1996 : 3]. Ce mouvement s'accompagne en particulier d'une uniformisation des référentiels 
en matieére d'objectifs et de recettes économiques, par la place accrue des firmes et des réseaux 
transnationaux ; il inclut des évolutions différenciées qui vont du « chaos borné » [Dollfus 

1990 : 513] dans les zones de décomposition de 1'Etat aux processus d'intégration régionale 

autour de quelques poles majeurs (Europe, Etats-Unis) ; il induit aussi des dynamiques 

d'innovation locale qui sont le pendant du phénomeéne global. 

LE NOUVEAU PARADIGME DE L'ACTION PUBLIQUE 

Le changement de période : du développement a la mondialisation 

Les trois décennies qui ont suivi le second conflit mondial ont été caractérisées par une grande 
homogénéité des politiques publiques. Le développement économique est alors unanimement 
congu dans un cadre national : il s'agit en premier lieu de susciter et de gérer la croissance 
dans le cadre des marchés domestiques ; 1'autosuffisance nationale, la substitution aux 

exportations et la recherche "d'effets de liaison intersectoriels" sont les piliers de 1'économie 
du développement. Ce modele national autocentré [Giraud 1996] qui repose essentiellement 
sur 1'augmentation des niveaux de vie est reproductible’ ; il justifie une idéologie du rattrapage 
a l'origine d'une division du monde entre "développés" et "sous-développés", a laquelle se 

surajoute le clivage entre blocs. Ce modéle général commun connait bien slir des variantes 

selon les dotations en facteurs, la taille du marché intérieur et les alliances internationales. 

Mais, apres les dérives de la période de libéralisme de 1'entre-deux-guerres, ce modele confere 

un role central a 1'Etat et a ses politiques (notamment sectorielles et territoriales) : 1'Etat 

construit ou reconstruit ; il programme et oriente ; il controle les flux de biens et de capitaux ; 

il intervient souvent directement dans la production de biens et services. 

  

! Croissance de la productivité du travail et redistribution de ses gains via la généralisation et la hausse 

des salaires qui permettent la consommation de masse.
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L'érosion de ce modele de croissance dans les pays industrialisés a compter du milieu des 
années 70 explique une "entrée en crise" 4 multiples composantes, que nous ne détaillerons 
pas ici, dont la diffusion internationale se traduit par un changement des orientations de 
politiques économiques et des rapports entre Etats. Les réponses nationales 2 la crise sont 13 
aussi assez homogenes. I s'agit d'abord des différents ajustements internes par une pression 
sur la demande domestique, mais aussi de la recherche de nouveaux marchés-a +*exportation 
a I'origine d'une compétition internationale croissante : la compétitivité devient un leitmotiv 
du discours de politique économique et les gouvernants deviennent les VRP de leur économie 
nationale’. Le démantelement des différentes protections (barriéres tarifaires et non tarifaires, 
aides et subventions directes et indirectes) est 1'accompagnement logique de ce processus : la 
compétition justifie « une surenchére permanente dans les exigences de libéralisation » [Coussy 
1994 : 232], dont les aboutissements sont la remise en cause des dispositifs de régulation 
nationaux (économiques et sociaux) et la fin des accords entre Etats sur les marchés 
internationaux (produits de base), puis la mise en place hautement symbolique de 

1'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1996. Cette évolution s'accompagne 
simultanément d'une dynamique d'intégration régionale de jure ou de facto qui est 2 la fois une 

conséquence et un facteur constitutif du mouvement d'ensemble. 

Ces vingt derni€res années ont ainsi été le moment du passage du développement 2 la 

mondialisation®. Cette mutation, qui se traduit par une érosion du pouvoir des Etats, a pour 

principaux attributs : un redéploiement et une concurrence généralisée entre firmes (avec 
croissance des opérations de fusions, d'acquisitions et d'investissement direct & 1'étranger) ; 

l'essor rapide des marchés financiers - ces deux phénomeénes étant facilités par la 
déréglementation et les nouveaux outils de communication et d'information ; 1'émergence 
d'une multipolarité, consolidée par le mouvement d'intégration régionale, qui remplace les 
anciens blocs et 1'hégémonie américaine [Oman 1994]. 

Pour les pays "sous-développés" cette évolution de l'articulation entre le national et 
1'international dans le contexte de crise a eu plusieurs conséquences. Il s'agit tout d'abord de 
la mise en évidence d'une réalité occultée par les rhétoriques, a savoir la grande variabilité des 
trajectoires nationales qui empéche désormais de raisonner sur des stéréotypes [Manor 1991, 

Bayart 1996, Leys 1996]°. Cet effritement des représentations du monde est attesté par le 
ravalement successif des dénominations en fonction de la période et du mode d'analyse : de 
"sous-développés" a "en voie de développement" et de tiers-monde a Sud puis, plus 

récemment, par 1'explosion des labels disponibles®. 

  

? Principalement 1'épuisement des possibilités de consommation de masse. 

* Nous reviendrons sur les chausse-trappes de ces représentations. 

* Pour exprimer ce changement de paradigme, Mc Michael [1996] utilise les notions de development 

project et globalization project. 

® Aprés les premiers travaux sur le "fordisme périphérique" marqués par le référentiel fondateur du 

courant [Lipietz 1985, Ominami 1986], les recherches régulationnistes investissent aujourd'hui le champ des 

trajectoires nationales [Boyer et Saillard 1995]. 

¢ Nouveaux pays industriels (NPI), pays les moins avancés (PMA), pays émergents, mais aussi pays 

a économie de marché exportateurs de pétrole (PEMEP), ou encore pays africains de la zone franc (PAZF) !
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Il s'agit ensuite, comme en contrepoint, du poids déterminant du systéme financier 
international et des agences d'aide multilatérales. Au-dela des grandes différences de résultats 
entre nations en termes de croissance et d'accumulation, le tarissement des rentes 
internationales que constituaient certains marchés de matiéres premiéres, les facilités de crédit 
(recyclage des pétrodollars) ou 1'aide publique au développement ont grippé le finsncement des 
économies et entrainé un endettement croissant. Cette situation a permis de justifier une 

intervention renforcée des institutions de Bretton-Woods dont 1'aide, conditionnée aux respects 
de certaines mesures économiques, a pris la forme des politiques d'ajustement structurel. En 

fonction des rapports de force entre le national et le systéme financier international, les 

conditionnalités se sont traduites par une forte ingérence voire par une mise sous tutelle des 
décisions de politiques économiques’. 

Pour de nombreuses raisons liées entre autres a leur faible poids économique, 2 

1'affaiblissement de leur réle géopolitique et aux défaillances de leurs dispositifs de gestion 

publique, la plupart des situations africaines ressortent de cette variante extréme. 
Alors que 1'érosion du contrdle des Etats sur leurs territoires, liée a la fluidité nouvelle des 
mouvements d'idées et de capitaux est une expression majeure du mouvement de 
mondialisation, ce phénoméne connait, en Afrique plus qu'ailleurs, une forme exacerbée. La 

dépossession des gouvernements d'une partie significative de leurs politiques publiques au 

profit d'une idéologie du "tout marché" accroit les incertitudes sur la place et le statut de 

1'Etat ; elle se traduit par un questionnement de projets nationaux que les conditions et la 
jeunesse de leurs fondations rendaient souvent instables. 

L'imposition de nouvelles normes internationales : le dogme et ses inflexions 

I1 est nécessaire de rappeler rapidement les référentiels qui justifient les prescriptions ainsi que 

leurs fondements, afin de pouvoir examiner ensuite leurs conséquences sur la recomposition 

des rdles et du statut du public et du privé. 

Les agences internationales sont passées en 1'espace de quelques années, au tournant des années 

80, d'un interventionnisme public sans états d'4me au dogme d'une économie autonome 
impliquant la séparation de 1'Etat et du marché [Coussy 1991 : 123]. Si les raisons de ce 
revirement s'expliquent par les besoins de la concurrence internationale, c'est la découverte 

soudaine (et providentielle) des dysfonctionnements étatiques qui sert de prétexte a la 
disqualification de 1'Etat, puis a la programmation forcée de son désengagement. Le 

mouvement est amorcé par le rapport Berg qui pointe sans difficultés les nombreux gaspillages 
et distorsions liés a 1'intervention publique [Banque mondiale 1981] ; mais la surenchére 2 la 

  

7 11 est aisé de percevoir la différence de traitement en matiére de conditionnalités des aides entre les 

"petits pays pauvres" et les puissances régionales dont les déséquilibres mettent en péril 1'ensemble du systéme 

financier international. Malgré les injonctions de circonstance, 1'intervention urgente et massive du FMI au 

Mexique en 1994 ou plus récemment en Asie du Sud-Est voire en Russie est a cet égard particuliérement 

éloquente. Elle ramene les facilités d'ajustement structurel renforcées (FASR !) du "Fonds" ou le programme 
spécial pour 1' Afrique de la "Banque" a leurs trés justes places...
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libéralisation sera facilitée par le levier de 1'idéologie néolibérale dont la puissante mécanique 

repose sur 1'argumentaire théorique de 1'économie néo-classique et de ses différentes avancées, 

développements et fécondations. 

Le postulat d"une régulation vertueuse par des marchés parfaits avec des individus rationnels 
est la base d'un édifice qui garantit 1'efficicacité. Le role de ¥Etat-est-avant tout d'assurer 
1'environnement en termes d'ordre public, de respect des droits individuels et patrimoniaux et 
de respect des régles de compétition et de coopération entre les agents. Il porte également sur 
la correction des défaillances de marché (la trilogie : biens publics, externalités et économies 

d'échelle). Il peut concerner enfin, sous certaines conditions, des domaines stratégiques - qui 

sont controversés - comme 1'appui aux activités naissantes (infant industries), la gestion de 

certaines instabilités de prix (par la stabilisation) ou encore la taxation optimale en matiere de 

politique commerciale. 

Le courant néo-institutionnaliste a complété cette représentation en mettant en évidence des 
imperfections de marché, liées a la rationalité limitée des agents et aux risques de 
comportements opportunistes, et a 1'origine de colits de transaction (coits de recherche et de 
sélection des partenaires de 1'échange, cotits de négociation, d'application et de surveillance 

des contrats). Les organisations constituent des réponses a ces imperfections ; et leur 

configuration est éminament variable et fonction des caractéristiques des biens et services 

échangés, de leurs conditions de production et de la configuration des marchés (nombre 

d'agents, périodicité, prévisibilité). Ces organisations sont ainsi parées d'une vertu d'efficacité, 

qui justifie leur existence, tout comme les institutions sur un plan plus général. 

Les travaux menés parallelement dans le cadre de la théorie des choix rationnels et de la théorie 

des choix publics sont venus contester cette vision idéale en montrant que les calculs cofits- 

bénéfices des agents et la recherche de rentes justifiaient leurs décisions, y compris dans les 

choix des organisations et des gouvernements®. L'articulation de ces analyses, & 1'origine du 

courant dit de la nouvelle économie politique, avec les fondements de 1'économie néo-classique 
a permis de fournir un argumentaire de disqualification de 1'Etat, abondamment utilisé par les 
agences d'aide internationale, et & 1'origine de représentations et d'une logique d'intervention 

communes - plus de marché et moins d'Etat - exprimées sous le label de "consensus de 

Washington". 

  

® Les choix des gouvernements s'expliquant par la volonté de maintien au pouvoir et de maximisation 

de la classe politique. Cf. la rétrospective proposée par Sindzingre [1998].



LES NOUVEAUX RAPPORTS ENTRE PRIVE ET PUBLIC 

L'imposition des programmes d'ajustement structurel s'est traduite par une mise sous tutelle 
des Etats qui affecte les fondements de leur pouvoir politique. Une des conséquences les plus 
directes de cette évolution est le dépérissement des politiques publiques, qu'il convient de 
mettre en perspective avec le nouveau réle des firmes au plan international. Les programmes 
de privatisation qui constituent 1'un des points trés concrets de rencontre entre ces deux 

mouvements sont des lieux cruciaux ou se recomposent le politique et les différentes forces du 

dedans et du dehors. 

Le dépérissement des politiques publiques’ 

la perte d'autonomie 

A 1'époque du "développement", les Etats disposaient de possibilités d'action effectives qui ne 
leur étaient pas contestées puisqu'elles constituaient la régle. Dans les "PVD", le poids de leur 
dépendance économique n'était pas rédhibitoire’ et laissait un éventail d'interventions assez 
large allant du radicalisme symbolique et limité des nationalisations a la construction de 
politiques jouant sur la dialectique de la dépendance et de 1'indépendance [Tiano 1977, 1982]. 

La diffusion de la crise et le poids de 1'endettement ont permis une prise de contrdle rapide des 

politiques publiques nationales par les institutions internationales. Leurs prescriptions, qui 
expriment globalement 1'intérét et les besoins des grands poles économiques mondiaux (la 

"triade" : Etats-Unis, Europe, Japon), se sont faites de plus en plus directives et radicales. Les 
résultats particulierement médiocres des remeédes proposés et la dégradation alarmante de 
nombreuses situations nationales, en particulier sur le continent africain, n'ont pas conduit a 

une modération mais au contraire a une surenchére dans les mesures imposées [Sindzingre 

1998 : 121-122] avec un débordement rapide du cadre macro-économique vers les différentes 

  

® Le terme est polysémique. Il convient cependant d'en proposer une définition. En référence aux 

travaux de Thoenig [1985], Meny et Thoenig [1989] ou Jobert et Muller [1987], nous considérerons une politique 

publique comme un programme d'action ou le produit de 1'activité des pouvoirs publics sur le territoire d'un Etat 
- qu'il s'agisse de macro-décisions, d"un secteur de 1'économie ou de la société et/ou d'un espace infra-territorial 
- caractérisé par la mise en oeuvre ou 1'absence de mise en oeuvre d'actes spécifiques ou généraux, directs ou 
indirects. Cette définition arborescente nous semble nécessaire car une politique publique n'est pas forcément 
prédéfinie : elle peut étre le fruit de hasards et de nécessités. Elle peut découler de décisions mais aussi de non 
décisions qui sont aussi des choix. Elle peut étre explicite et clairement énoncée et annoncée ; elle peut aussi étre 
implicite ; elle est souvent les deux a la fois puisque se superposent généralement des buts officiels et d'autres 
plus officieux. Elle revét des modalités différentes : interventions directes, régles, normes, organisations ; elle 

correspond enfin a des objectifs généraux de type macro-économique ou a des objectifs sectoriels, que ceux-ci 
soient globaux (telle une politique agricole) ou plus spécifiques (comme une politique de sécurité alimentaire). 
Cf. Losch et al. [1997 : 19]. 

*° La critique des approches dépendantistes en termes de centre/périphérie ne porte pas tant sur la mise 

en évidence des phénomenes - bien au contraire - que sur leur ignorance des dynamiques locales autonomes.
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fonctions de souveraineté qui sont traditionnellement dévolues a 1'Etat''. Ainsi les agences 

"d'aide" sont progressivement devenues des agences de contrainte et cette perte souveraineté 

permet a P. Collier [1991] de faire un paralléle assez provocateur entre colonialisme et 

conditonnalités. Celles-ci, telles de "nouvelles canonniéres", sont en tout état de cause de plus 

en plus utilisées comme moyen de pression et d'intimidation. 

Cette hégémonie des agences internationales sur les choix de politiques économiques passe non 
seulement par le biais des conditionnalités déclinées dans les négociations mais aussi par la 
constitution de relais privilégiés au sein des administrations nationales. Ces groupes de 
technocrates plus ou moins institutionnalisés'> permettent de faciliter et d'accélérer la 
discussion et la mise en oeuvre (formelle) des réformes. Malgré leur efficacité technique, ces 

dispositifs ad hoc ont pour conséquence de renforcer la déqualification des administrations 

centrales, de délégitimer 1'appareil d'Etat et de renforcer la déconnexion du systtme de 

décision [Hibou 1997 : 136]. 

l'appauvrissement 

L'appauvrissement du contenu des politiques publiques est une autre caractéristique du 
processus en cours. Méme si les aménagements récents du dogme ont mis en exergue les 

besoins d'institutions, de régles et de capacity building, 1'essentiel des interventions privilégie 

le champ de prédilection de 1'ajustement structurel : le cadre macro-économique, les grands 

agrégats, les finances publiques. 

Les fonctions de programmation et de planification qui sortent de 1'horizon temporel de la 

conjoncture sont ignorées, tout comme est oublié le maintien de certains outils essentiels a la 

prise de décision tel 1'appareil statistique. Cette conception particuli¢rement frustre des 

politiques économiques élude bien évidemment les conflits de normes et d'objectifs entre les 

partenaires des politiques publiques™ qui s'expriment plus particulitrement dans le cadre 

sectoriel. Celui-ci est globalement délaissé, alors que les politiques sectorielles sont 

précisément un niveau de coordination et de réflexion stratégique pour 1'action publique 

[Stopford et Strange 1991 : 99-102]. 

Enfin, les remeédes et les recettes, validés par un arsenal théorique total, sont trés logiquement 
proposés 2 1'identique quelle que soit la situation locale ; alors qu'une des legons des trente 
années de "développement" est bien la diversité et 1'enracinement des trajectoires nationales. 
La prise en compte de cette réalité aurait di déboucher sur des politiques spécifiques, 

construites du dedans... 

  

1 Notamment la privatisation ou la concession d'une partie de 1'administration : douanes, fiscalité, 

fonctions de contrdle [Hibou 1997 : 128-145]. 

12 Telles la Direction centrale des grands travaux ivoirienne (DCGTx), rattachée directement a la 

Présidence 2 1'époque flamboyante d'A. Cesareo, ou 1'équipe de choc de J. Nidoro, ministre de 1'économie et 

des finances au Cameroun. 

13 1 es différentes administrations, les partis politiques, les groupes d'intéréts privés, professionnels, 

religieux, régionaux...



des adaptations a la dilution 

Face aux canonniéres des conditionnalités, la réaction des pouvoirs publics a bien siir été de 
mettre en oeuvre différentes stratégies de contournement, d'évitement ou de redéploiement. 
Celles-ci ont pris plusieurs formes, passives ou actives, attestant de la richesse des « ruses de 
I"Etat minimum » [Coussy 1994] que les politiques-d-ajustement ambitionnent de promouvoir. 

Les stratégies passives les plus courantes ont évidemment consisté 3 jouer 1'inertie et 
I'inefficacité pour retarder la mise en oeuvre des réformes. Les stratégies offensives ont en 
revanche été fortement déterminées par la consistance des Etats, en termes d'appareils mais 
aussi et surtout comme lieux de confrontation et d'ajustement des forces sociales. Contamin 
et Fauré [1990] ont admirablement montré comment 1'Etat ivoirien avait su utiliser la premiére 
phase d'ajustement 2 des fins de reconquéte intérieure, politique et économique ; mais dans 
beaucoup d'autres situations nationales les possibilités d'action ont été limitées par la fragilité 
des édifices étatiques. 

Au bout de pres de vingt ans d'une mise sous tutelle croissante, on ne peut toutefois que 
constater combien le processus de désétatisation imposé a réduit les marges de manoeuvre. Les 
concessions accordées pour certains services publics, voire pour la prise en charge de certaines 
fonctions régaliennes, la privatisation genéralisée des anciennes entreprises détenues totalement 
ou partiellement par 1'Etat ont non seulement anémié 1'action publique mais elles ont aussi 
conduit & un changement de registre : les ruses sont de moins en moins celles des Etats et de 
plus en plus celles des classes dirigeantes, qui profitent directement - et non plus indirectement 
- du changement de contexte pour se repositionner (cf. infra). La conséquence de cette 
évolution est une accélération du dépérissement des politiques publiques et de leurs capacités 
de résolution des contradictions internes avec, comme issue possible, des désagrégations 
nationales dont certaines sont déja consommées. 

Le nouveau réle des firmes 

Le pendant de ce large processus de libéralisation et de désétatisation est le nouveau rdlejoué 
par les firmes. Leurs stratégies sur leurs marchés, qu'ils soient nationaux ou/et internationaux, 
jouent désormais un réle déterminant pour les économies nationales. Simultanément, la 
mondialisation a favorisé 1'émergence de macro-acteurs privés qui raisonnent leurs 
implantations et leurs redéploiements mondiaux en fonction des opportunités et de leurs 
besoins. 

Il ne s'agit pas de tomber dans les travers du discours mondialiste sur la compétitivité : comme 
le rappelle Porter [1993], 1'essentiel des dynamiques de croissance reste lié i la vigueur des 
marchés intérieurs et aux gains de productivité!, Toutefois, le jeu de la concurrence entre 

  

** Et on peut suivre Krugman [1998] - tout du moins sur ce point... - lorsqu'il dénonce les égarements 
du discours commun sur la concurrence internationale car il compare et assimile les Etats a des entreprises. Ce 
Pop Internationalism ("pop" pour "popular”) a gagné les sphéres gouvernementales puisque leur crédo est 
désormais de vendre du made in.
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certaines firmes sur le plan international n'est pas neutre pour les Etats : la libéralisation offre 
des possibilités de choix en matiére de localisation et il en découle pour les gouvernements un 
impératif d'attractivité s'ils veulent maintenir ou renforcer les investissements extérieurs. 

Les travaux de Strange", qui apportent un éclairage particuliérement novateur et stimulant sur 
cette nouvelle donne, débouchent sur une vision renouvelée du role des firmes internationales 
et des relations entre firmes et Etats : la concurrence impose aux grandes firmes de se 

positionner sur certains marchés ; alors que pour les Etats les investissements extérieurs 

permettent d'engendrer de la croissance en compensant la faiblesse de certaines dotations en 

facteurs (capitaux, technologie) tout en assurant des connexions avec des réseaux 

internationaux. Ce constat est particulierement vrai dans de nombreux PVD et a conduit 2 une 
révision des jugements classiques fondés sur la perte de souveraineté induite par la présence 
de firmes étrangeres ou multinationales. 

La période se caractérise ainsi par 1'existence d'une nouvelle "diplomatie triangulaire" qui 
bouscule les relations traditionnelles entre les Etats "dans leurs frontiéres" au profit d'un jeu 
tripartite d'Etats & Etats, de firmes a firmes mais aussi de firmes a Etats [Stopford et Strange 

1991 : 19-29]. 

Une telle configuration prend une connotation particuliere dans la plupart des situations 
nationales africaines puisque leur profondeur historique et leurs aventures politiques et 

économiques récentes se traduisent par un cadre d'action et de négociation triangulaire dont 

certains c6tés sont en pointillés ou manquants. Le dépérissement des politiques publiques et 
la faiblesse des firmes autochtones conférent un sérieux handicap pour le jeu actuel, dont le 

champ d'opportunités est pourtant beaucoup plus large que par le passé, et limitent les 
possibilités d'alliance positive avec des firmes internationales en cours de redéploiement. Le 
déroulement des privatisations récentes permet d'esquisser quelques propos d'étape sur les 

mutations a 1'oeuvre. 

Les privatisations 

Les privatisations sont a la croisée du dépérissement des politiques publiques et du nouveau 
role des firmes que nous venons d'évoquer. Elles sont 1'occasion d"une imbrication renouvelée 
- et peut-€tre accrue - entre intéréts privés et pouvoir politique et débouchent sur des formes 

actualisées d'accumulation économique et de régulation politique qui sont autant de champs qui 
restent 2 explorer®. 

  

> Susan Strange a joué un role précurseur dés 1970 dans les recherches en économie politique 

internationale. Pour une revue des travaux de ce courant, voir Chavagneux [1998]. 

¢ Comme 1'a bien montré Bayart, 1'analyse de ces recompositions ne doit pas perdre de vue 

I'ambivalence politique et sociale des phénoménes car « l'étatisation de 1'économie peut dissimuler une 
privatisation de 1'Etat » et « la modification du statut juridique de la propriété des entreprises n'altére pas 
obligatoirement le scénario de l'accumulation » [1994 : 30-35].
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11 convient de rappeler tout d'abord que ces privatisations ont été imposées dans le cadre des 
conditionnalités des programmes d'ajustement. Si des raisons objectives permettaient 
d'argumenter de la nécessité d'un "nettoyage" du fait des dérives constatées dans de 
nombreuses sociétés publiques (détournements de fonds, inefficacité et surcoiits permis par les 
protections)'’, il n'en reste pas moins vrai que les transferts au secteur privé se sont le plus 

souvent traduits par une prise de contrdle par des intéréts étrangers. Ce constat n'est pas un 
probléme en soi, surtout dans le nouveau contexte international ; en revanche il y a matiére a 

réflexion lorsqu'est considérée la part relative des intéréts locaux et étrangers dans 1'économie 

nationale. Car si les grands groupes sont mondialisés par leur champ d'action, « ils demeurent 

attachés a leur nation d'origine par leur capital, par leur culture et par leurs principaux 

dirigeants » et ils entretiennent des relations privilégiées avec les entreprises de la méme 
origine [Lafay 1996 : 42-43]. Le critére de nationalité des firmes conserve ainsi un role 

important, non seulement en temps de crise (ou les entreprises sont elles aussi mobilisées par 
1'Etat souverain au nom de 1'intérét national, comme le montrent des exemples trés récents) 

mais également lorsqu'il s'agit de décisions qui concernent des choix politiques nationaux ou 
encore des choix sectoriels stratégiques'®. 

L'asymétrie du rapport de force entre firmes et entre firmes et Etats en Afrique invite a 
s'interroger sur les conséquences des recompositions en cours. Mais observons maintenant les 

conditions dans lesquelles se sont opérées le plus souvent les privatisations. ' 

les conditions 

Un constat général peut étre dressé pour la plupart des pays : les privatisations ont été 
conduites dans une grande opacité des régles et des conditions de transaction : opacité de 
1'information et des critéres de recevabilité des offres ; opacité des critéres d'évaluation des 
actifs et de la profitabilité des entreprises. Le statut des différents "comités" et autres "cellules” 
de privatisation a largement contribué au phénomene : généralement rattachées aux présidences 

ou aux primatures, ces structures officielles bénéficiaient du "périmétre de sécurité" propre a 
la proximité du pouvoir d'Etat. Hommes de confiance et de confidence, hommes de 1'ombre 
et initiés, les acteurs réels des négociations étaient peu nombreux a connaitre la complexité des 
conflits d'intéréts autour des emjeux politiques et économiques de la redistribution des 
dépouilles du secteur public. Malgré le caractére officiel et trés sérieux des études de 

privatisation, conduites par des alliances de bureaux d'études, de cabinets d'audit et de banques 

d'affaires de réputation internationale, les jeux d'influence, les passe-droits et la corruption ont 
dans de nombreux cas arbitré 1'issue des procédures. 

  

7 Bien que le caractére privé ou public ne soit pas un déterminant de ces différents phénomeénes. 

® On ne peut ignorer 1'écart de traitement entre le "tout marché, tout privé" qui résulte des PAS en 

Afrique et la préservation incontestée de quelques citadelles sectorielles dans les pays industrialisés, ou 1'Etat a 

un droit de regard et de veto sur les recompositions en cours. Des secteurs comme 1'aéronautique et le spatial 

ou I'électronique de pointe sont les exemples les plus connus. Sur le strict plan du principe, la volonté de 
démantelement et le refus de toute citadelle nationale ne fait que confirmer la perte de souveraineté des pays de 
la région.
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Une premiére conséquence de cette dynamique est a 1'évidence le renforcement considérable 
des phénomenes connus de chevauchement entre intéréts privés et positions dans 1'appareil 
d'Etat. Mais il s'agit aussi dans certains cas d'un perfectionnement des procédures de controle, 
non seulement par le recours classique aux hommes de paille, mais aussi par des montages plus 
complexes avec des sociétés holdings a la téte d'une constellation d'intéréts croisés. 

les modalités 

La mise en oeuvre et le montage pratique des opérations de privatisation impose également 

quelques commentaires sur les stratégies d'acteurs et leurs moyens. Les différentes analyses 

sur l'existence d'un capitalisme africain autonome - qui mériteraient d'ailleurs d'étre 
réinvesties a 1'aune des recompositions en cours' - ont toutes montré la faiblesse des capitaux 
privés, faiblesse qui constituait pour le moins un handicap eu égard aux opérations 
d'acquisition a conduire. Il existe des exceptions qui ont permis une action autonome ; mais 
une des voies royales suive par la plupart des opérateurs a été la recherche de partenaires 
extérieurs susceptibles d'apporter des capitaux mais aussi souvent des capacités techniques et 
de gestion. 

Deux modalités principales peuvent étre distinguées. Il s'agit tout d'abord de la trés classique 
valorisation de la fonction d'intermédiaire. Dans une pure logique de ponction, des hommes 

d'influence - des courtiers - négocient leur acces aux réseaux décisionnels en échange de 

royalties ou de parts sociales dans la nouvelle entreprise. Sauf lorsque les appels d'offre sont 
dévoyés, les procédures de gré a gré leur sont les plus favorables ; mais les services de ces 

brokers restent toujours utiles pour percevoir quelques avantages et bénéficier de protections®. 

Mais il s'agit également d'associations d'intéréts qui peuvent comporter une combinaison 

variable de capitaux et d'entregent. Car il ne faut pas négliger 1'existence de réelles capacités 

d'investissement privées. Que celles-ci soient le fruit de positions de rente antérieures pour les 
entreprises, celui des relations de clientéle ou du rapatriement des placements extérieurs aprés 
une dévaluation pour les personnes physiques, ce sont en tout état de cause des capitaux 

mobilisables. Il faut mentionner aussi quelques cas, parfois spectaculaires, d'aides paralléles 
du pouvoir politique, les cagnottes présidentielles ayant alors permis de mettre le pied a 1'étrier 
de quelques entrepreneurs bien en cour, comme ce fut le cas en Cote d'Ivoire. 

L'alliance externe apparait ainsi déterminante pour boucler la plupart des montages financiers 

des privatisations ; et ce besoin d'alliance rejoint celui de certaines firmes étrangeres qui, dans 
leurs stratégies globales en fonction de leurs marchés, de leur histoire et de leurs ambitions, 

ont la possibilité de rentabiliser une implantation africaine. Nous rappellerons quelques 

motivations de ces implantations, qui conditionnent par ailleurs fortement les conséquences 

pratiques de ces différents cas de figure. Les raisons les plus classiques relévent de stratégies 

  

*? Voir en particulier les synthéses de Iliffe [1983] et Kennedy [1988]. 

20 Les travaux sur le Kenya puis sur la Cote d'Ivoire ont joué un role pionnier dans la mise en évidence 

de ces phénomenes de chevauchement et de courtage. Pour un bilan sur le Kenya voir Copans [1994], pour la 
Cote d'Ivoire voir Fauré et Médard [1982] et Fauré [1994].
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de production délocalisée et d'approvisionnement : se positionner sur des marchés de 
consommation actuels ou a venir, profiter de cotits de facteurs attractifs, ou bien sécuriser par 
la transformation locale 1'accés a certaines matidres premi€res. Mais il s'agit aussi de 
motivations plus spécifiques comme la recherche de rentes de monopoles, assez fréquentes sur 
le continent, qu'il s'agisse de monopoles naturels ou de droit (notamment ceux liés i la 
concession on a_l'affermage de certains services)”, ou encore de 1'entretien de réseaux 
d'influence, comme par exemple le systéme EIf, désormais bien en vue, et qui est I'occasion 
de rappeler avec brio - n'en déplaise 2 La théorie - combien les affaires d'Etat et les intéréts 
privés sont imbriqués. 

les conséquences 

Les conséquences de ces privatisations sur fond de libéralisation des économies sont bien sir 
nombreuses. Nous nous intéresserons ici a deux registres : 1'un statique, de 1'ordre du constat ; 
I'autre dynamique, en termes de scénarios d'évolution. 

Le premier constat est d'importance et offre un autre éclairage sur le processus d'ajustement 
dont il est plus rarement fait état. Si I'exclusion et la paupérisation d'une frange croissante de 
la population constitue 1'un des acquis des politiques suivies, 1'enrichissement 2 1'autre bout 
de 1'échelle. sociale des classes dirigeantes constitue un phénoméne d'importance. Ces 
évolutions sont mal connues car les évaluations sont difficiles (repérage des actifs, noms 
d'emprunt, accés aux registres des administrations qui souvent, et par le plus pur des hasards, 
ne sont pas renseignés pour les entreprises les plus actives), mais aussi parce que les analyses 
se sont intéressées d'abord aux conséquences sociales "par en bas" de 1'ajustement. La 
puissance de certains holdings financiers qui raflent la mise des privatisations permet d'estimer 
les nouvelles forces en présence (cf.infra); mais les signes extérieurs de cet enrichissement 
sont aussi tangibles. Méme si les grandes fortunes étaient déja une caractéristique connue de 
la réalité (et de 1'imagerie) du sous-développement, a 1'origine de représentations populaires 
souvent €éloquentes, 1'ostentation des nouveaux et vastes quartiers résidentiels de certaines 
capitales africaines - a 1'instar par exemple de la Riviera Golf 2 Abidjan - est non équivoque. 

Le second constat porte sur les conséquences du retrait de 1'Etat et des privatisations sur la 
coordination des activités entre agents économiques. Alors que la situation antérieure offrait 
des régles et des procédures pour le fonctionnement de certains secteurs d'activités, qui 
incluaient des contréles et souvent un régime de prix officiels, le nouveau contexte impose de 
reconstruire un nouveau cadre contractuel. Ce phénomene est particuliérement marqué dans 
le secteur agricole o de nombreuses filitres de production et de commercialisation 
connaissaient un systéme de type administré. Plusieurs solutions sont possibles, qui vont de 
I'intégration verticale par les firmes selon plusieurs formules contractuelles (par exemple les 
contrats de gestion de production, de spécification de marché ou encore de fourniture de 
ressources) a la négociation de secteur sur laquelle nous reviendrons. Mais ces changements 
sont, en tout €tat de cause, lourds de conséquences sur les nouveaux rapports de force entre 
acteurs. 

  

21 Certaines sociétés frangaises, comme Bouygues ou Bolloré, semblent avoir une prédilection pour ces 
situations spécifiques. Voir la galerie de portraits de « Messieurs Afrique » présentée par Smith et Glaser [1992, 
1997].
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2 En ce qui concerne les scénarios plus généraux d'évolution, nous nous placerons cette fois dans 
la perspective des trajectoires économiques et sociales. Les premiers constats, partiels, 
permettent d'esquisser deux alternatives : le scénario noir et le scénario "vertueux", qui 
contredisent certaines analyses actuelles, et qui ne sont pas sans lien avec 1'état de 1'Etat. 

-Le scénario noir est sirement le plus flagrant et le plus médiatique : c'est celui de « I'économie———. - 
de pillage », qui caractérise hélas de nombreuses situations nationales. Ce phénoméne est 
analysé dans un livre récent de JF. Bayart, S. Ellis et B. Hibou [1997] qui porte sur « la 
criminalisation de l'Etat en Afrique ». Le cocktail de la crise économique, de la libéralisation, 
des privatisations et du désarmement de 1'Etat a eu en effet des conséquences dévastatrices dans 
de nombreux pays du continent et a conduit & des pertes de repéres liées a la dilution 
progressive de 1'Etat de droit et des normes sociales. Il apparait assez évident que plusieurs 
situations nationales ressortissent de ce scénario, notamment en Afrique centrale, ou 
I'implosion des Etats s'accompagne bien d'un pillage systématique et accéléré des ressources, 
avec une mise en coupe réglée qui n'est guere éloignée des compagnies concessionnaires du 
debut de la période coloniale. Les privatisations dans un pays comme le Cameroun se 
rapprochent nettement d'un tel scénario et laissent augurer une dangereuse spirale. 

En revanche, nous sommes en désaccord avec ces auteurs quant i leur entreprise de 
généralisation du phénomeéne. Méme si I'ouvrage suggére qu'une refondation est i 1'oeuvre a 
travers les innovations économiques et sociales qui font écho aux méfaits et aux ruses d'Etats 
falsificateurs et malfaiteurs, méme si leur délimitation du champ du chaos est parfois plus 
restrictive, leur conclusion sur la probabilité d'un retour "moderne" de 1'Afrique noire « au 
coeur des ténébres » en affirmant 1'actualité du roman de Conrad est éminemment discutable 
[p. 159]. La criminalisation est certes un sous-produit redoutable de la mondialisation ; elle 
frappe I'ensemble de la planéte et les Etats anémiés sont les plus fragiles® ; et nous sommes 
bien sir loin de mesurer les conséquences politiques, économiques et sociales des remédes 
proposés par les agents du "consensus de Washington". Mais 1'Afrique connait aussi des 
évolutions qui contredisent nos Cassandre et le résultat de ces processus englobants est loin 
d'étre donné, ici comme la-bas. 

Un scénario "vertueux"? est donc repérable : c'est celui de 1'accumulation et non pas celui de 
la prédation et de la seule consommation des rentes. Il existe des signes positifs au Ghana, en 
Ouganda, mais aussi au Mali ou en Céte d'Ivoire, ot des entreprises "investissent". Et la 
question de la propriété de leur capital est un autre probléme avec d'autres conséquences et un 
autre débat, que nous avons partiellement évoqué. Nous prendrons 1'exemple ivoirien ol nous 
avons conduit des enquétes récentes et dans la durée®. 

  

22 Voir par exemple I'ouvrage illustré et trés didactique des juges de 1'appel de Gengve sur la criminalité 
financiére [de Maillard 1998]. 

23 La vertu n'est ici bien sér évoquée que par rapport au processus de construction et ne s'applique en 
aucun cas 2 sa finalité. 

24 Sur les privatisations ivoiriennes voir I'analyse détaillée mais déja datée de B. Contamin [1997]. 
Rapley [1993] propose une approche historique du capitalisme ivoirien avec une interprétation contestable mais 
néanmoins riche d'enseignements.
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Il est intéressant de constater qu'en Céte d'Ivoire ont émergé au cours des derniéres années 
quelques grands groupes nationaux parmi lesquels on peut citer IPS, Eurofind, Octide, GIP ou 

Sifcom. Ces groupes ont des profondeurs historiques et sont de nature trés différentes. Certains 

sont a capitaux étrangers, d'autres a capitaux ivoiriens. Tous sont proches du pouvoir mais ont 
aussi des alliances extérieures ou cherchent a en consolider. Cependant un phénomeéne 

~ «particulierement intéressant, par rapport a toute la littérature sur la recherche de rentes-et-ses 

conséquences négatives, est que certains de ces groupes se sont développés a 1'abri des 

protections et gréace a la perfusion de rentes dans la durée et qu'ils disposent aujourd'hui, non 
seulement de réseaux de clientéle qui sont autant de leviers efficaces, mais aussi de capitaux 

leur permettant de jouer réellement a la table des privatisations. Le fait que trois d'entre eux, 
et plus particulierement Octide et Sifcom, soient issus du giron de la Caisse de stabilisation - 
lieu historique de pilotage du complexe politico-économique ivoirien - n'est pas sans saveur 

par rapport aux bad villains que sont les caisses et que pourfendait Bates dans ses premiers 

travaux [1981]. Cette origine "agricole" et sous régime administré n'a pas empéché ces 

groupes, aujourd'hui trés complexes, de prendre une part active dans le changement du 

paysage économique ivoirien : dans d'autres secteurs agricoles bien sir, dans la transformation 

de ces produits, mais aussi dans les télécommunications, les transports, 1'industrie 
pharmaceutique... II est sirement trop tot pour faire la part des "coups", des reliquats de 

protections et de subventions et des prises de risque véritables. Mais, nous semble-t-il, le fait 
que ces entreprises ou leurs filiales aient par exemple racheté des industries en Espagne, des 

sociétés du groupe Suez via la bourse de Paris ou aient construit des usines en propre dans le 

nord de la France constitue un indice supplémentaire ou, pour le moins, un changement de 
registre. 

Apres cet exemple illustratif d'un deuxieéme scénario, la tentation serait bien siir d'envisager 
des scénarios intermédiaires, avec un gradient offrant des combinaisons plus ou moins sombres 

et plus ou moins vertueuses, assez représentatives de certaines situations concreétes. Mais il est 

a craindre que cette alternative ne soit guére possible et surtout non durable, car les 

conséquences de 1'économie de pillage ne sont pas compatibles a terme avec le maintien de 

parties saines : la gangréne est certaine et le seul échappatoire est alors 1'exit option, hors du 

territoire, pour les capitaux et les dirigeants... 

Au terme de ce passage en revue - partielle - des privatisations dans le contexte du 
dépérissement des politiques publiques et du nouveau réle des firmes, quelles conclusions 

d'étape peut-on avancer ? 

Tout d'abord, la conjonction des privatisations et du "désarmement" des pouvoirs publics s'est 

souvent traduite, dans un processus de renforcement mutuel, par un affaiblissement accru de 

I'Etat, voire par son délitement dans les situations de pillage les plus caractérisées. Cette 

tendance peut déboucher, comme le notait déja Médard, sur « une extension des friches 

étatiques et des zones incontrolées en proie a la guerre civile » [1991: 364]. 

Ensuite, la privatisation des économies s'est accompagnée d'une concentration accrue du 

pouvoir parmi quelques grandes familles proches du pilotage de 1'Etat. Cette situation tranche 

avec la gestion néopatrimoniale antérieure des Kenyatta, Ahidjo et autres Houphouét-Boigny 

qui était redistributive tant au plan sectoriel que territorial. Cette concentration correspond a
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une radicalisation du jeu socio-politique [Hibou 1996 : 234-251] ; elle s'explique par la 
raréfaction des ressources disponibles mais pose un probléeme de durabilité. 

Enfin ces évolutions, y compris pour celles qui sont susceptibles d'étre vertueuses, rappellent 
le besoin d'Etat. Car 1'alliance entre le prince, le marchand et parfois le malfrat est, comme 
1'a montré Braudel [1979], un piéce centrale de 1'histoire : besoin d'Etat pour -eanaliser et 
positiver le "capitalisme crapuleux" ; besoin d'Etat pour consolider les entreprises ; et, 
aujourd 'hui, besoin d'Etat pour participer 2 la diplomatie triangulaire de la mondialisation. 

LA REHABILITATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU ROLE DE L'ETAT 

Les motivations 

Cette réhabilitation des politiques publiques et du réle de 1'Etat peut sembler de prime abord 
- contradictoire avec le vaste mouvement actuel de libéralisation. En plus des éléments d'analyse 
qui ont été rappelés précédemment, il convient de dresser plusieurs constats qui motivent cette 
position, tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un plaidoyer étatiste, mais 
plut6t du résultat des lecons tirées des changements récents et en cours. 

Le premier €lément de motivation renvoie aux impasses du débat économique et de ses 
réferentiels théoriques. Comme nous 1'avons vu dans notre bréve revue, pour la théorie 
néoclassique, 1'Etat n'intervient « que lorsque sont épuisées les vertus de la régulation 

- marchande » [Crozet 1991 : 25]. Il doit donc garantir 1'environnement du marché ou intervenir 
pour corriger ses défaillances. Les avancées du courant néo-institutionnaliste ont enrichi cette 
vision par la mise en évidence d'imperfections qui justifient une action collective et des 
organisations. Or constater le champ d'intervention dévolu a I'Etat ou justifier des 
organisations n'éclaire en rien sur les conditions et les voies de leur genése institutionnelle. Il 
s'agit la d'un point central de contestation du.raisonnement qui structure la pensée dominante. 
Lorsque la Banque mondiale, aprés les dérives constatées du "plus d'Etat du tout", finit par 
reconnaitre [1987] un besoin d'Etat circonscrit 2 quelques fonctions essentielles, elle lui assigne 
un impératif majeur en termes d'efficacité : or, quel est cet Etat efficace et doit-on croire en 
sa génération spontanée ? Pourtant des auteurs majeurs comme North ont contesté le postulat 
d'efficacité des institutions (modéle Williamson [1985]) confirmant ainsi les travaux plus 
spécifiques sur la recherche de rente et les groupes de pression [North 1990 : 73]. Surtout, les 
échecs des politiques d'ajustement conduites au cours des quinze derniéres années, avec une 
assurance qui n'a d'égale que 1'ampleur des déboires constatés, interpellent les certitudes des 
orthodoxes les plus lucides [Campbell et Parfitt 1995]. La tentative récente de renvoyer ces 
contradictions aux ressources internes de ce "leurre attrape-tout" qu'est la société civile 
apparait, in fine, comme un habile mais grossier échappatoire, qui renforce une volonté de 
séparer 1'économie pure du politique [Beckman 1993, Hibou 1998 : 114-117]. Ces constats 
motivent selon nous une "repolitisation" du débat et 1'intérét d'une analyse sur les processus 
de formation de 1'Etat et de ses politiques.
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Le deuxiéme élément de motivation s'inscrit directement dans les conséquences du mouvement 
de mondialisation. Comme le rappelle Oman [1994 : 17-20], la période actuelle constitue un 
défi majeur pour les PVD en ce sens qu'elle impose des adaptations essentielles pour éviter la 
marginalisation. Or, ce défi appelle plus que jamais des choix politiques qui ne peuvent étre 
exprimés globalement que par les pouvoirs publics. Nous avons vu que pour les Etats la 
nouvelle dynamique des firmes 2 1'échelle internationale imposait un impératif d'attractivité, 
attractivité qui dépend certes du coiit des facteurs mais aussi et surtout de leur qualité et de la 
qualité de 1'environnement (externalités positives, bonne gestion des biens publics). Or, cet 
environnement ne peut étre construit et géré que par des politiques publiques. C'est ce que 
démontrent Stopford et Strange [1991 : 7-13] lorsqu'ils complétent le "losange" de Porter sur 
les quatre facteurs de la compétitivité® par un cinquieme facteur : la politique 
gouvernementale. Celle-ci est impérative pour participer 2 la diplomatie triangulaire et elle 
seule est susceptible de gérer les obstacles internes (politiques, sociaux, économiques, 
religieux) au changement. 

Enfin, le troisiéme élément de motivation pour la réhabilitation des politiques publiques découle 
de la pérennité et de la validité du niveau national. Car, dans 1'attente (et la crainte) d'un 
hypothétique gouvernement mondial, le national a encore un sens méme si les régles du jeu ont 
changé. En effet, comme le montrent Hirst et Thompson [1996 : 170-183], la mondialisation 
a libéré le mouvement des produits, des idées et des capitaux mais pas celui des hommes qui 
restent - a I'exception d'une classe privilégiée - cantonnés dans les frontieres des Etats et dans 
la localité de leur espace de vie*®. Le cadre des Etats-nations reste ainsi encore un cadre réaliste 
et nécessaire pour la gestion des affaires publiques et la détermination des choix collectifs et 
ce constat n'enléve en rien la pertinence ou 1'intérét d'autres niveaux territoriaux de 
coordination entre acteurs qui peuvent s'avérer adaptés a certaines situations, notamment en 
termes de gestion des dynamiques locales et sectorielles. 

Le cas africain pourrait apparemment remettre en cause le propos ; car le continent semble 
représenter une exception majeure au constat que nous venons de rappeler. En Afrique en effet, 
I'intégration s'effectue de fagon atypique non pas par les produits et les capitaux mais par les 
hommes : les migrations y ont connu au cours des derniéres décennies une ampleur peu 
commune et croissante ; les réseaux sociaux "a la base ", et non pas seulement ceux des élites, 
se jouent des frontiéres et ont largement fondé les dynamiques économiques et spatiales?’. 
Pourtant, il s'agit 12 d'une autre histoire avec d'autres origines, beaucoup plus anciennes ou 
beaucoup plus "modernes" que le phénomene discuté ici : les migrations ouest-africaines 
massives constatées dans plusieurs pays cotiers ont souvent pour origine les politiques 
coloniales de gestion de la main-d'oeuvre, parfois poursuivies aprés les indépendances, et les 
dynamiques induites ; et les mouvements chaotiques de 1'Afrique centrale expriment surtout 

  

25 Les facteurs (dotations, coits), la structure de la demande, la concurrence intérieure et 1'existence 
d'industries amont et apparentées (source d'externalités et d'effets d'entrainement) [Porter 1993 : 77-144]. 

26 « the bulk of world’s population live in closed worlds, trapped by the lottery of their birth » [p. 181]. 

27 La polarisation vers les zones cotidres du golfe de Guinée en Afrique de I'ouest en est une illustration 
€loquente. Cf. Snerch [1994].



16 

les désagrégations étatiques des pays de la sous-région. Néanmoins, si ces caractéristiques 
démographiques militent, voire sont un atout dans les cas les plus viables, pour une intégration 
régionale, il n'en reste pas moins - sauf reconfiguration générale des cadres nationaux - que les 
Etats joueront un role déterminant et que leurs capacités a définir et & négocier des politiques 
de coopération sera motrice. 

Les impératifs et les pistes de (ré)investissement 

Le monde et ses médias bruissent quotidiennement des conséquences de 1'économie de casino 
qui s'est peu a peu instaurée en débordant les apprentis sorciers de la déréglementation. Cette 
situation périlleuse appelle une nouvelle régulation internationale pour contrer des marchés 
désormais personnifiés (cf. le "ils" suivi d'un verbe pour parler des marchés est désormais la 
regle) et 1'étape des politiques publiques reste cruciale. Celles-ci sont en effet le champ 
d'expression possible de choix collectifs et le cadre national reste un cadre réaliste de gestion 
dans la mesure ou il s'agit de 1'interface entre les mécanismes de représentation interne et 
1'extérieur. 

L'Afrique n'échappe pas a ce constat. L'impératif des politiques y est renforcé car nous avons 
vu : d'une part que la déréglementation et les privatisations sans politiques publiques 
correspondaient & une prise de risque (promue par d'autres) inconsidérée ; d'autre part que les 

nouvelles formes de compétition entre firmes conféraient des obligations d'attractivité d'autant 

plus cruciales et difficile a gérer que les pays sont "petits" (petits marchés intérieurs et faiblesse 

des dotations nationales, cf. Stopford et Strange). Et la construction des structures du pouvoir 
économique reléve en priorité du pouvoir des Etats [Strange 1988]. 

Apres presque deux décennies d'ajustement, la premiére étape essentielle qui s'impose est celle 

de la réappropriation des processus de décision qui implique que les options possibles ne soient 
pas décidées a 1'avance et par d'autres [Campbell 1996 : 28]. La seconde étape ne peut donc 

étre qu'endogene et dépend du projet collectif, de ses possibilités d'émergence et d'expression. 

Ce constat renvoie aux ressources internes et aux arbitrages entre intéréts divergents, qui 

peuvent prendre une grande diversité de formes en fonction de 1'état des libertés publiques, des 

conditions de leur expression et du systéme politique (groupes de pression, partis, syndicats, 
systéme de représentation, etc.). 

Les situations africaines sont a cet égard bien différentes et les perspectives peuvent parfois 

paraitre bien sombres. Néanmoins, et bien qu'il n'existe aucune voie tracée pour faciliter 

I'émergence d'un processus vertueux, il est possible de mentionner quelques thémes 

d'investissement qui semblent porteurs de changement. 

Les travaux sur la genése des politiques publiques (cf. les références citées supra), 
généralement laissés en dehors du débat sur les politiques de développement, insistent sur 

l'importance de la recherche de compromis entre intéréts divergents. Le compromis est le 

produit d'une médiation dont les acteurs assurent la construction de référentiels et de 

représentations nécessaires aux arbitrages et a la décision [Muller 1990]. Ces compromis 

peuvent €tre globaux et renvoient au projet collectif de société ; ils sont aussi sectoriels et
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portent sur le contenu trés pratique de mise en oeuvre d'une action collective en fonction 

d'objectifs partagés. Ces approches, tout comme celles du courant de la régulation qui 

mobilisent la notion de "compromis institutionnalisé", mettent 1'accent sur le moment 

stratégique de la négociation et sur le role central des cadres de concertation. Elles débouchent 
sur le nécessaire renforcement des capacités d'analyse, de discussion et d'action des acteurs 

sociaux. Il s'agit 12 d'un théme majeur qui devrait permettre.de raisonner différemment les 
politiques d'aide® en proposant des accompagnements pour la recherche de solutions 

autonomes plutdt que des recettes non validées et définies ailleurs. 

Une conclusion nous semble s'imposer au terme de cette discussion des changements induits 

par le processus de mondialisation : la nécessité d'investir le champ de 1'économie politique 
pour pouvoir s'intéresser a 1'irréductible spécificité des situations locales, aux processus de 
décisions et aux trajectoires économiques et sociales. Il est intéressant de constater aujourd'hui 
un regain d'intérét pour ce champ de recherche et d'analyse auquel les déboires des politiques 

et des recettes standard ont largement contribué. Aprés une longue période de disqualification 
du politique, ou le postulat était « positive economics and negative politics » [Grindle 1989], 
la réhabilitation semble possible méme si les rapports de force sont encore bien défavorables. 
Les contributions a 1'ouvrage collectif coordonné par Harris, Hunter et Lewis [1995] en sont 
une bonne illustration et 1'évolution du discours d'un Robert Bates est a cet égard un signe 

encourageant. 

  

i Qui ont besoin elles aussi d'une véritable refondation. Pour une introduction au débat, cf. par 

exemple, Daviron et Losch [1997].



18 

Références citées : 

ADDA J., 1996, La mondialisation de 1'économie. T1 Genése. T2 Problémes. La Découverte, Paris, 
124 p., 124 p. 

Banque mondiale, 1981, Le développement accéléré en Afrique au sud du Sahara. Programme indicatif 
d'action. Banque mondiale, Washington, 223 p. 

Banque mondiale, 1997, L'Etat dans un monde en mutation. Rapport sur le développement dans le 
monde 1997, Banque mondiale, Washington, 290 p. 

BATES R.H., 1981, Markets and States in Tropical Africa. The Political Basis of Agricultural Policies. 
University of California Press, Berkeley, 178 p. 

BATES R.H., 1995, "Social Dilemmas and Rational Individuals: an Assessment of the New 
Institutionalism". In HARRISS J., HUNTER J., LEWIS C.M. (Eds.), The New Institutional 
Economics and Third World Development, Routledge, London - New York, 27-48. 

BAYART J.F. (Dir.), 1994, La réinvention du capitalisme. Karthala, Paris, 254 p. 

BAYART J.F., 1996, L'historicité de 1'Etat importé. Les Cahiers du CERI n°15, CERI, Paris, 49 p. 

BAYART J.F., ELLIS S., HIBOU B., 1997, La criminalisation de 1'Etat en Afrique. Editions 
Complexe, Bruxelles, 167 p. 

BECKMAN B., 1993, "The Liberation of Civil Society: Neo-Liberal Ideology and Political Theory". 
Review of African Political Economy, 58 : 20-33. 

BRAUDEL F., 1979, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme. XVe - XVIIIe siécle. A. Colin, 
Paris, 3 tomes, 1751 p. 

BOYER R., SAILLARD Y. (Dir.), 1995, Théorie de la régulation. L'état des savoirs. La Découverte, 
Paris, 568 p. 

CAMPBELL B.K., 1996, "Débats actuels sur la reconceptualisation de 1'Etat par les organismes de 
financement multilatéraux et 1'USAID". Politique Africaine, 61 : 18-28. 

CAMPBELL B.K., PARFITT T., 1995, "Virtual Adjustment: Whose Reality?". Review of African 
Political Economy, 63 : 3-8. 

CHAVAGNEUX C., 1998, "Peut-on maitriser la mondialisation ? Une introduction aux approches 
d'économie politique internationale". Economies et Sociétés, série P « Relations économiques 
internationales », 34 (4) : 25-68. 

COLLIER P., 1991, "Africa's External Economic Relations: 1960-90". African Affairs, 90 : 339-356. 

CONTAMIN B., 1997, "Entreprises publiques et désengagement de 1'Etat en Cote d'Ivoire. A la 
recherche des privatisations". In CONTAMIN B., MEMEL-FOTE H. (Eds.), Le modéle 
ivoirien en questions. Crises, ajustements, recompositions, Karthala - ORSTOM, Paris, 89-107.



19 

CONTAMIN B., FAURE Y.A., 1990, La bataille des entreprises publiques en Cdte d'Ivoire. Karthala 
- ORSTOM, Paris, 369 p. 

COPANS J., 1995, "Le débat kényan". In ELLIS S., FAURE Y.A., Entreprises et entrepreneurs 
africains, Karthala - ORSTOM, Paris, 105-113. 

COUSSY J., 1991, "Economié et politiques de développement”. In COULON C., MARTIN D.C. 
(Eds.), Les afriques politiques, La Découverte, Paris, 123-139. 

COUSSY J., 1994, "Les ruses de 1'Etat minimum". In BAYART J.F. (Dir.), La réinvention du 
capitalisme, Karthala, Paris, 226-248. 

CROZET Y., 1991, Analyse économique de 1'Etat. Armand Colin, Paris, 192 p. 

DAVIRON B., LOSCH B., 1997, Quelles stratégies sectorielles agricoles pour 1'aide publique 
francaise ? Réflexions a partir des secteurs café-cacao africains. Notes et études n° 60, Caisse 
francaise de développement, Paris, 75 p. 

DOLLFUS O., 1990, "Le systtme Monde". In BRUNET R., DOLLEUS O., Mondes Nouveaux. 
Géographie universelle, Hachette - Reclus, Paris - Montpellier, 273-529. 

FAURE Y.A, 1994, "Les politiciens dans les entreprises en Cote d'Ivoire : investisseurs ou 
courtiers ?". Politique Africaine, 56 : 26-40. 

FAURE Y.A., MEDARD J.F. (Eds.), 1982, Etat et bourgeoisie en Céte d'Ivoire. Karthala, Paris, 
270 p. 

GIRAUD P.N., 1996, L'inégalité du monde. Economie du monde contemporain. Gallimard, Paris, 
352 p. 

GRINDLE M.S., 1989, The New Political Economy: Positive Economics and Negative Politics. 
Development Discussion Paper n® 311, Harvard Institute for International Development, 
Cambridge, 67 p. 

HARRISS J., HUNTER J., LEWIS C.M. (Eds.), 1995, The New Institutional Economics and Third 
World Development, Routledge, London - New York, 360 p. 

HIBOU B., 1996, L'Afrique est-elle protectionniste ? Les chemins buissonnniers de la libéralisation 
extérieure. Karthala, Paris, 334 p. 

HIBOU B., 1997, "Le « Capital social » de 1'Etat falsificateur, ou les ruses de l'intelligence 
économique". In BAYART J.F., ELLIS S., HIBOU B., La criminalisation de 1'Etat en 
Afrique, Editions Complexe, Bruxelles, 105-158. 

HIBOU B., 1998, "Banque mondiale : les méfaits du catéchisme économique. L'exemple de 1'Afrique 
subsaharienne". Esprit, aoit : 98-140. 

HIRST P., THOMPSON G., 1996, Globalization in Question. Polity Press, Cambridge - Blackwell 
Publishers Ltd, Oxford, 227 p.



20 

ILIFFE J., 1983, The Emergence of African Capitalism. MacMillan, Londres, 113 p. 

JOBERT B., MULLER P., 1987, L'Etat en action. Politiques publiques et corporatismes. PUF, Paris, 
242 p. 

KENNEDY P., 1988, African Capitalism: The Struggle for Ascendancy Cambridge University Press, 
Cambridge. 

KRUGMAN P.R., 1998, La mondialisation n'est pas coupable. Vertus et limites du libre échange. La 
Decouverte Paris, 219 p. 

LAFAY G., 1996, Comprendre la mondialisation. Economica, Paris, 112 p. 

LEYS C., 1996, The Rise and Fall of Development Theory. EAEP, Nairobi - Indiana University Press, 
Bloomington - James Currey, London, 205 p. 

LIPIETZ A., 1985, Mirages et miracles. Problémes de I' mdustrlallsatlon dans le tiers monde. La 
Découverte, Paris, 189 p. 

LOSCH B., LAUDIE N., VARLET F., RUF F., 1997, Politiques publiques et agriculture. Une mise 
en perspectlve des cas mexicain, camerounais et indonésien. Coll. Repéres, Cirad, Montpelher 
166 p. 

McMICHAEL P., 1996, Development and Social Change. A Global Perspective. Pine Forge Press, 
Thousand Oaks - London - New Delhi, 310 p. 

MAILLARD J. (de) (Coord.), 1998, Un monde sans loi. La criminalité financiére en images. Stock, 
Paris, 141 p. 

MANOR J., 1991, Rethinking Thirld World Politics. Longman, London - New York, 283 p. 

MEDARD J.F. (Ed.), 1991, Etats d'Afrique noire. Formations, mécanismes et crise. Karthala, Paris, 
407 p. 

MENY Y., THOENIG J.C., 1989, Politiques publiques. PUF, coll. «Thémis», Paris, 391 p. 

MULLER P., 1990, Les politiques publiques. Que sais-je ? n° 2534, PUF, Paris, 128 p. 

NORTH D.C., 1990, Institutions, Institutionnal Change and Economic-Performance. Cambridge 
University Press, Cambridge, 152 p. 

OMAN C., 1994, Globalisation et régionalisation : quels enjeux pour les pays en développement. 
OCDE, Paris, 152 p. 

OMINAMI C., 1986, Le tiers monde dans la crise. La Découverte, Paris, 247 p- 

PORTER M.E., 1993, L'avantage concurrentiel des nations. InterEditons, Paris, 883 p. 

RAPLEY J. 1993, Ivorien Capitalism. Lynne Rienner Publishers, Boulder-London, 198 p.



21 

SINDZINGRE A., 1998, "Crédibilité des Etats et économie politique des réformes en Afrique". 
Economies et Sociétés, série P « Relations économiques internationales », 34 (4) : 117-147. 

SMITH S., GLASER A., 1992, Ces Messieurs Afrique. Calmann-Lévy, Paris, 235 p. 

SMITH S., GLASER A., 1997, Ces Messieurs Afrique 2. Des réseaux aux lobbies. Calmann-Lévy, 
Paris, 286 p. 

SNERCH S., 1994, Pour préparer 1'avenir de 1'Afrique de 1'Ouest : une vision 2 1'horizon 2020. 
Synthese de 1'étude des perspectives a long terme en Afrique de 1'Ouest. OCDE, BAD, CILSS, 
66 p. 

STOPFORD J., STRANGE S., 1991, Rival states,rival firms. Competition for world market shares. 
Cambridge studies in international relations: 18, Cambridge University Press, Cambridge, 
321 p. 

STRANGE S., 1988, States and Markets. Pinter Publishers, London - New York, 266 p. 

THOENIG J.C., 1985, Les politiques publiques. In GRAWITZ M., LECA J. (Dir.), Traité de science 
politique. Tome IV. PUF, Paris, 558 p. 

» 

TIANO A., 1977, La dialéctique de la dépendance. PUF, Paris, 421 p. 

TIANO A., 1982, "La dialectique de la dépendance et de 1'indépendance”. Revue Economique, 33 
(3) : 476-496. 

WILLIAMSON O., 1985, The economic institution of capitalism. The Free Press, New York, 450 p.


